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AVIS IMPORTANT 
L e s p e r s o n n e s d o n t l ' a b o n n e 

m e n t e s t e x p i r é s o n t p r i é e s d e 
v o u l o i r b i e n l e r e n o u v e l e r afin 
d ' év i t er t o u t e i n t e r r u p t i o n d a n s 
l ' envo i d u j o u r n a l . 

U n e p r i m e g r a t u i t e , t o u t à 
f a i t e x c e p t i o n n e l l e , s e r a offerte 
a u x a b o n n é s t a n t a n c i e n s q u e 
n o u v e a u x . 

ACHILLE DE JOUFFROY 

Dans l 'article que nous avons con-
sacré à Claude de Jouffroy, dans 
notre numéro du 10 novembre de r 
nier , ee trouva un alinéa relatif aux 
t ravaux du fil» de l ' inventeur de la 
navigation à vapeur, où il est dit 
qu'Achille de Jouffroy « chercha à 
perfectionner l ' invention de «on 
père, inventa lui-même un appareil 
palmipède à charnière , et proposa 
un rail central à crémaillère et une 
roue à engranaga correspondante 
pour assurer l 'adhérence de» loco
motives gur les chemins à rail». 
Mentionner ces deux inventions., 
ajoute l 'alinéa que nous relevons, 
e'est dire leur insuccès, insuecès 
ru ineux pour le marquis Achille da 
Jouffroy, qui n 'en fit pas moins l 'a
pologie de son système de chemin 
de fer dans une brochure publiée 
en 1844 ». 

Cette appréciation était e r ronée ; 
le» deux inventions citées, i nexac 
tement d 'ai l leurs, n 'ont pas été u t i 
lisées pra t iquement , il est vrai , mais 
c'est malgré le succès des expé
riences de l 'appareil palmipède et 
la démonstrat ion des avantages 
eon»idôrables que présentai t le sys
tème Jouffroy de chemin de f»r. 
Noua sommes donc très heureux 
que l 'examen de» pièces a u t h e n t i 
ques nous pe rmat t eau jourd 'hu iune 
rectification qui n'est pas impor
tante seulement pour la mémoire 
d'Achilla de Jouffroy, comme on le 
ver ra tout h l 'heure ; et nous profi
terons de l 'occasion pour faira 
mieux connaître la via de cet hom

me de mérite qui porta si d igne-
mont un nom il lustre et sut encore 
ajouter à sa gloire . 

Elève de &on père, Achille de Jouf
froy fut init ié de bonne heure aux 
t ravaux mécaniques ; il appri t à 
tourner , â forger, à polir, à manier , 
toutes sortes d'outils avec l 'habi 
leté des ouvriers les plus consom
més ; apprentissage ut i le , qui d é 
veloppait se» dispositions aux i n 
ventions mécaniques dont un auteur 
doit pouvoir exécuter lu i -même les 
modèles. Mais entraîné p a r l e s évé
nements de son temps, il devait 
être tour à tour soldat, journal is te , 
poète, h is tor ien, avant de se faire 
une retrai te dans laque.Ha il pût se 
Touer à peu près exclusivement à la 
culture des sciences. 

La conscription de 1804 vint l ' a r 
racher à ses occupations favorites ; 
il en éprouva d'abord un yif cha 
gr in , mais l 'idée d'aller défendre 
son pays adoucit ses regret». Il 
qui t ta sa famille et alla rejoindre 
le 108a de l igne, cantonné dans les 
Etats vénit iens. 

La campagne de 1805 s'ouvrait. 
Le 108« combattit à l 'avant-gard» ; 
Jouffroy s'y dis t ingua par son cou
rage , et reçut une balle dans la 
cuisse gauche . 

Il était à l 'hôpital de Pa lma-
Nuova depuis plusieurs mois, lo r s 
que M. de Mazade, commissaire or
donnateur , passant l a revuedo l 'hô
pital, s'informa s'il n'y avait pas 
quelque convalescent capable d 'é
crire correctement. Tous les mala
des exclamèrent à la fois que Jouf
froy écrivait toute la jou rnée , et 
qu'il devait être fameusement ha
bile par conséquent, Le commis
saire, voyant un j eune homme d'une 
éducation dist inguée, le fit placer 
dans son cabinet et lui donna b ien
tôt «a confiance ; et lorsque la paix 
de Presbourg donna Venise à la 
France, M, de Mazade, appelé dans 
cette ville, y emmena son secré
taire, qui fut heureux do visiter le» 
richasses art ist iques de la re ine de 
l 'Adriatique. 

Un jour , à l 'entrée du port , Jouf

froy considérait une vingtaine do 
plongeurs qui rapportaientdetemps 
en temps du fond de la mer quel
ques minces débris de bois ; on lui 
appri t qu'à une époque fort a n 
cienne une galère de grande di 
mension, ayant coulé en cet e n 
droit, n 'avait jamais pu être re le
vée, et qua les navires d'un fort t on -
cage n 'entraient dans le port qu'en 
s'axposant à de graves avarieB. Jouf
froy médi tant sur le» moyen» de dé
gager l 'entrée du port, oublia «on 
bu reau ; le commissaire, inquiet d 'a
bord, puis mécontant, se calma 
lorsque son secrétaire lui eut expli
qué qu'il se faisait fort de mettre à 
flot la galère tout entière en un 
mois et à peu de frais. 

Les autori tés de la ville et le com
mandant dn port repoussèrent d 'a
bord, comme une mauvaise plai
santer ie , la proposition dû jeune 
•oldat, et ce ne fut pas san» peine 
qu'il obtint les ouvriers et lei obj ets 
nécessaires. 

L'opération dura en tout t r en te -
deux jour» . Lorsque la galère com
mença à se détacher du fond de la 
mer, le travail ayant été suspendu, 
les autori tés et les notabilités da la 
cité furent convoquées pour assis
ter à la mise à flot; la population 
entière accourut sur les quaia et la 
mer se couvrit de gondoles. L'appa
rition de la galère fut saluée par las 
acclamations de t rente mille spec
t a t e u r s ; le soir du même jour l 'en
trée du port é ta i t libre et la galère 
amarrés dans l ' intér ieur . 

Il fut rendu compte au vice-roi 
d'Italie de cette opération, et Jouf
froy reçut sa l ibération du service 
mili taire ; puis, peu après, il fut 
chargé, en qualité d'ingénieur di
recteur en chaf, d 'organiser à J 'ar
senal da Venise las atelier» de mé
canique, boussoles, modèles, fon
deries, etc. Il construisit alors deux 
magnifiques navires : la Princesse-
Auguste, brick de vingt canons et 
le liivoli, de soixante-quatorze ca
nons. 

Achille de Jouffroy n'avait , à 
cette époque, que v i D g t et un ans 1 
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M a i s venons-en a u x i n v e n t i o n s 

d o n t l a m e n t i o n i n e x a c t e a p p e l l e 

u n e r e c t i f i c a t i o n . 

E n 1810, A c h i l l e d o J o u f f r o y s o u 

m e t t a i t à l ' e x a m e n d e l ' A c a d é m i e 

d e s s c i e n c e s s o n a p p a r e i l p a l m i 

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

v a i s s e a u x d a t o u t e f o r m e e t d e 

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

s o i n d ' a l t é r e r l e u r f o r m e , s a n s l e s 

p r i v e r d ' u n e s e u l e p i è c e d e l e u r 

v o i l u r e e t d a t e u r s m a n œ u v r e s , s a n s 

t « a i c h » r à a u c u n e p a r t i e e s s e n t i e l l e 

d e l e u r c o n s t r u c t i o n , s a n s d é p l a 

c e r n i d i m i n u e r l e u r a r t i l l e r i e » . L e 

4 m a i 1840, u n e c o m m i s s i o n , c o m 

p o s é e d e M M . A r a g o , C l u D u p i n , 

P o n c e l e t e t S é g u i e r , a t t e s t a i t d a n s 

l e s t e r m e s s u i v a n t s l e m é r i t e d e s 

p e r f e c t i o n n a m a n t s c o n c e r n a n t l a 

n a v i g a t i o n à v a p e u r : 

« F i l s d e l ' h o m m e q u i , l e p r e m i e r , 

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

p e n s é e d e P a p i n , M . d e J o u f f r o y 

n ' a p a s c e s s é d ' a v o i r l e s y e u x fixés 

s u r l ' œ u v r e d e s o n p è r e . , j a l o u x d e 

f a i r e d u p r o g r è s d e l a n a v i g a t i o n 

à v a p e u r u n e g l o i r e d e f a m i l l e , e t c . , 

e t c . » S u i v a i t l a d e s c r i p t i o n d e l a 

g o é l e t t e , e t l e r a p p o r t s o t e r m i n a i t 

a i n s i : 

« V o s c o m m i s s a i r e s s e p l a i s e n t à 

r e c o n n a î t r e t o u t c e q u e p r é s e n t e d e 

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

m e , f r u i t d e l o n g u e s é t u d e s d e p e r 

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

n i e u r q u i s ' e f f o r c e d e c h e r c h e r l e s 

c o n d i t i o n s l e s p l u s c o n v e n a b l e » 

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

b l è m e d e l a n a v i g a t i o n à v a p e u r . » 

L e 2 n o v e m b r e d e l a m ê m e a n 

n é e , u n e n o u v e l l e c o m m i s s i o n c o m -

p o » é e d e M M . P o n c e l e t . G a m b e y , 

P i o b e r t , A u g u s t e C a u c h y , d é c l a r a i t 

q u e l e n o u v e l a p t a r e i l d ' i m p u l 

s i o n a v a i t é t é j u g o t o u t à f a i t r a 

t i o n n e l e n t h é o r i e , m a i s q u ' a u s s i , 

a p p l i q u é s u r l a S e i n e à u n e g o é 

l e t t e d e 1 2 0 t o n n e a u x , i l a fidè

l e m e n t r e m p l i s a m i s s i o n . Les 

e x p é r i e n c e s e x é c u t é e s s o u s l e s y e u x 

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

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

a v a n t a g e s d e c e m o d e d e n a v i g a t i o n , 

h e u r e u s e i d é e s u g g é r é e à M . d e 

J o u f f r o y p a r l e d é s i r d ' i n v t o r « l ' a d 

m i r a b l e m é c a n i s m e d o n t l a n a t u r e a 

p o u r v u l e c y g n e e t 1 s o i s e a u x n a 

v i g a t e u r s d e s t i n é s à s i l l o n n e r l a 

s u r f a c e d e s e a u x » . 

E n 1 S - 4 2 , v i v e m e i t f r a p p é p a r l a 

c a t a s t r o p h a d e M ° u d o n , q u i c o n s 

t e r n a l a p o p u l a t i o n d e l a c a p i t a l e , 

A c h i l l e d e J o u f f r o y s u i v i t a \ e c l e 

p l u s p r o f o n d i n t é r ê t l a m a r c h é d e 

l ' e n q u ê t e q u i f u t f a i t e d a n s l ' i n t é r ê t 

d e s v i c t i m e s e t p e u r é c l a i r e r e t r a s 

s u r e r l ' o p i n i o n p u b l i q u e . L a j u s t i c e 

fit c e q u ' a i a p u t p o u r a t t r i b u e r à 

q u i d e d r o i t l a p a r t q u i r e v e n a i t à 

c h a c u n . E L e d é m a i l l a i t à l a s c i e n c e 

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

a v a i t e u l i e u , c o m m e n t i l a v a i t d é p a s 

s é t o u t e p r o p o r t i o n . L a s c i c n c e r e s t a 

m u e t t e . . . N u l n e p u t r e c o n n a î t r e 1 ? 

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

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

e m p ê c h e r l e r e t o u r . 

H o m m e d e c œ u r t . t d e g é n i e , 

A c h i l l e d a J o u f f r o y s e m i t à T é t u d 

e t , e n t r è s p e u d e t e t r p , c o n s t r u i s i t 

u n m o d è l e , a u c i n q u i è m e , d e s o n 

s y s t è m e c o m p l e t d e c h e n i n d e f e r 

q u i c h a n g e a i t c o m r l è t e m e u t l e s c o n 

d i t i o n s d e l ' a r t d u r o u l a j e s u r l e s 

c h e m i n s d » f e r e t l e s a m e n a i t a u x 

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

a s s u r a n t a i a s i a u x v o y a g e u r s l a s é c u 

r i t é l a p l u » c o m p ' è t a . C ' e s t a p r è s l ' e x 

p é r i e n c e r é u s s i e d « c e p l i t m o d è l e 

q u ' i 1 p u b ! i a , d a n s l a b r o c h u r e d a 1 8 - 1 4 

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

n o n s e u l e m e n t l ' a p o l o g i e j u t fié 

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

r a i s o n n ê e , s a v a n t e , i n c o n t e s t a b l e 

d e s v o i e s ' o r r é e s q u i s ' é t a b l i s s a i m 1 

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

M . d e J o u f f r o y s i g n a l a i t l e s v i c e s 

m o n s t r u e u x e u s y - . t è m e e n v i g u e u r 

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

w a g o n s j a c h é s a u - d e s s u s d e l a c L -

c o n f é i e u e s d e s r o u e s , e t p a r U d a n s 

l ' é t a t p é i ï l l e i x e t c o n s a n t d ' é q u i 

l i b r e i n s t a b l e ; l ' i l l o g - s m e d e l a d i s 

p o s i t i o n p a r l a q u e l l e l a l o c o m o t i v e 

p r e n d l e p o i n t d ' a p j u i q u i 1 ; i e * t 

n é c e s s a i r e p a r l e s j r a i s e u x - m ê m e s , 

l e s m ê m - " s o r g a n e s s e r v a n t à d ^ u x 

f o n c t i o n s l i t t é r a l e m e n t o p p o ^ é s s : l a 

f r a c t i o n e t l e r o u l e m e n t . C ' e s t p o u r 

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

à l a t r a c t i o n q u ' o n s u r c h a r g e l e s 

l o c o m o t i v e s d ' u n p o i d s e x o r b i t a n t 

q u i d e v i e n t l a ^ a u s e d u d a n g e r , s u r 

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

m i n u t e d e s a c c i d e n t s p e u v e n t s e 

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

s ' a c c r o î t r e p a r l ' a u g m e n t a t i o n s u c 

c e s s i v e d u p o i d s d e s l o c o m o t i v e s , q u i 

a t r i p l é d e p u i s l e u r o r i g i n e . 

A p r è s l e s e x p é r i e n c e s c o n c l u a n t e s 

d u . s p é c i m e n , M . d e J o u f f r o y c o n 

s t r u i s i t u n m o d è l e r é e l , e n 1 8 4 6 , e t l e 

fit f o n c t i o n n e r s o u s l e s y e u x d ' u n e 

c o m m i s s i o n d e l ' I n s t i t u t d e F i a n c e , 

c o m p o s é e d o M M . A r a g o , G a m b e y , 

P i o b e r t , D u f e n a y , ^ n e t , C a u c h y , 

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

p r e s q u e e n t i è r e . C t t e é l i t e d e s s p é -

c i a U t é s " " e l a s c i e n c e a c o n s t a t é l e 

p ' e i n s u c c è s d e s e x p é r i e n c e s . I l s o n t 

v u l e c o n v o i c h a r g é g r a v i r l e s p e n t e s 

e t f r a n c h i r l e s c o u r b e s d e p e t i t s 

r a y o n s ; m o n t é s d a n s l e s w a g o n s , i l s 

o n t s a n t i q u e l ' e f f e t d e l a f o r c e c e n -

t r f i . g e é t a i t d e v e n u p r e s q u e i n s e n 

s i b l e ; q u e l e m o u v e m e n t d o l a c e t , 

s i d u n g r e u x , é t a i t a b o l i ; q u e t o » t 

r e n v e r s e m e n t é t a i t i m p o s s i b l e , t o u t 

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

c o n c l u q u o l a s é c u r i t é é t a i t s i b i e n 

g a r a n t i e q u e c o m o t i f , m ê m e s e u l , 

d e v a i t e n g a g e r l e g o u v e r n e m e n t â 

a p p l i q u e r l e s y s t è m e J o u f f r o y s u r 

u n e g r a n d e l i g n e . ( V o i r l e s Comptes 
r e n d u s d e s i - ç a n c e s d e l ' A c a d é m i e 

d e s s c i e n c e s , t o m e X X I I I , 1 6 n o -

v - Q m b r f 1 8 1 6 ) . 

L e s p r i n c i j a u x p e r f e c t i o n n e m e n t s 

a p p o r t é s p a r M . d e J o u f f r o y a u x 

v o i e s d e f e r o n t p o u r o b j e t : 

1° D ' a s s u r e r a u x l o c o m o t i v e s e t 

a u x w a g o n s l e s c o n d i t i o n s d e s é c u 

r i t é s i n é c e s s a i r e s d a n s l e s g r a n d e s 

v i t e s s e s . 

L a ' s é c u r i t é e s t g a r a n t i e p a r l ' a u g 

m e n t a t i o n d u d i a m è t r e d e s r o u e s , 

p a r l ' a b a i s s e m e n t d u c e n t r e d e g r a 

v i t é d ^ s w a g o n s s u s p e n d u s e n t r e l e s 

r o u e s , à q u e l q u e s c e n t i m è t r e s d u s o l . 

L e m é c a n i c i e n d e v i e n t a u s s i m a î t r e 

d e s a l o c o m o t i v e q u ' u n h a b i l e c a v a 

l i e r l ' e s t d e s o n c u e v a l . I l p e u t l ' a r 

r ê t e r c o u r t , m ê m e d a n s I e s d e s c e n t e s , 

c h o i s i r l a r o u t e q u i l u i c o n v i e n t , e t , 
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à un moment donné , séparer les 
wagons les uns des aut res . 

2° De faire monter aux convois, 
sans difficultés ni renforts, des p e n 
tes égales à celles des routes o rd i 
naires : 3 à 5 0[0. 

3° Tourner sans danger, avec les 
plus longs convois, dans des cour
t e s dont le rayon n 'a que 10 à 
12 mètres de longueur . 

4° Réduire dans une proportion 
notable le poids des locomotives et 
des véhicu les , poids mort et i m 
productif, au profit du fret ut i le , 
t ranspor t des marchandises et des 
voyageurs . La locomotive Jouffroy 
n ' ayan t pas besoin de poids é t r a n 
ger pour déterminer l 'adhérence, 
n'y consacre que la quant i té stricte 
de matière inerte nécessaire à la 
solidité et à la durée du mécanisme. 

Le rai l central dont Achille de 
Jouffroy est l ' inventeur n'est pas à 
crémaillère, et la g rande roue m o 
trice n'est pas à engrenage : c'est 
une roue d 'u» grand diamètre, 
dont la circonférence est munie de 
deux rebords saillants entre lesquels 
est fortement assujett ie une j a n t e 
en bois debout, c 'est-à-dire que la 
longueur de la fibre du bois est p a r 
tout parallèle au rayon de la roue. 
Cette grande roue, à laquelle toute 
la puissance de la vapeur est app l i 
quée, et qui est pour ainsi dira l 'âme 
du système, roui® sur un rail spécial 
légèrement s t r ié , qu'elle embrasse 
de ses deux rebords et sur lequel 
elle procure une très grande a d h é 
rence, par suite de la pénétrat ion 
d'un ou deux mill imètres que l ' é 
lasticité du bois permet de faire dans 
les stries, eans s'user n i se déformer. 

5° Dans lo système actuel vous ne 
pouvez d iminuer la vitesse qu'en 
réduisant la force motrice, car entre 
deux machinas semblables, la pu is 
sance et le travail sont exprimés par 
le même nombre de coups de piston 
dans le même temps. M. de Jouffroy 
obvie â cet inconvénient en d imi 
nuan t la vitesse du convoi, sans 
t ouche ra ce l ledu piston, conservant 
ainsi la force de la machine et l ' em
ployant à gravir des pentes ou à 

t ra îner des poids plus considérables. 

La Commission de l'Académie des 
sciences a constaté , dans son rapport 
du 16 novembre 1846, les deux v i 
tesses très dist inctes l 'une de l ' au t re : 

« Pour la locomotive que nous 
avons eue sous les yeux, des deux 
vitesses qui co r responden tàun coup 
de piston par seconde, la plus petite 
serait de 20 ki lomètres par heure., la 
plus grande de 40 kilomètres. » 

6° L'économie a été prouvée par la 
faculté de-gravir les rampes et de 
tourner les courbos de petits rayons, 
ce qui évite les achats considérables 
de t e r ra ins ; lo poids des locomotives 
rédui t de moitié et celui des wagons 
d'un t iers, appor tent sur le coût du 
matériel la même réduct ion; la pose 
de la voie, très simplifiée, épargne 
une par t ie des frais de balaste, 
plaques tournantes et tous leurs 
accessoires; économie sur le com
bustible, économie sur 1-». durée des 
ra i ls , dont l 'usure est presque in
sensible j puisqu ' i l n 'existe aucun 
frottement dans l eur contact avec 
les t ra ins . 

7° Enfin, solution du problème, 
inut i lement ten té j u squ ' i c i , d 'ap
pliquer les voies ferrées aux pays 
de montagnes comme aux plaines. 

Le système Jouffroy a fonctionné 
pondant plusieurs mois , sous les 
yeux d'hommes compétents qui en 
consta tèrent le succès. Le gouverne
ment français, accédant aux conclu
sions de l 'Académie des sciences, 
promit la l igne de Paris à Kogent. 
Les études étaient commencées et 
ordonnées s imul tanément pour r e 
lier les fortifications de Paris,, par le 
système Jouffroy, lorsque éclata la 
révolution de 1848, qui ajourna in 
définiment toutes les grandes en t re 
prises. Quatre ans plus tard, lo r s 
que l 'Etat pu t reprendre les travaux 
d'utili té publ ique, les compagnies 
puissantes s 'emparèrent des lignes 
concédées et les couvrirent du sys
tème adopté généralement . 

Les réformes apportées à cette i n 
dustrie par le système Jouffroy bles
saient les intérêts particuliers et 
rendaient p l u s difficile son applica

t ion. Il se posait sur toutes les'rdutes 
et suppr imai t les t ravaux d'art, si 
recherchés par messieurs des ponts 
et chaussées! Il fut sacrifié à ces 
considérations : les ateliors furent 
fermés, puis incendiés , l 'œuvre 
anéant ie ! .„ 

En 1858, Aehille de Jouffroy r e 
commençai t ses t r avaux , dessinait 
de nouveaux p lans , et imaginai t lo 
merveil leux jeu d'aiguilles qui pe r 
met à la locomotive (ou, pour mieux 
dire, à celui qui la conduit) d'opérer 
e l le-même le changement de voie. 

Il s'agissait alors d'appliquer le 
système Jouffroy sur la moitié de 
la route du mont Cenis; mais , peu 
de temps après, le gouvernement 
italien décrétait le percement des 
Alpes, Achille de Jouffroy mourai t , 
laissant à la postérité tous les m a 
tér iaux qui serviront à la recons t ruc-
tion de sa grande œuvre. 

L'histoire des grands inventeurs 
n 'est qu 'un long martyrologe, mais 
toute œuvre de génie utile à l ' huma
nité arrive à son heure . Après 
l 'expérience solennelle de Lyon, 
en 1783, les bateaux à vapeur ont 
dormi vingt ans 1 Claude de Jouffroy 
avait tout sacrifié à sonidée: patriote 
ardent , il refusa de la porter à l 'é
t ranger . La France reconnaissante 
vient de récompenser la mémoire du 
grand citoyen. 

Comme son i l lustre père, Achille 
de Jouffroy, toujours i r rés is t ib le
ment at taché à la vie intel lectuelle, 
qui n 'est pas celle de la fortune, 
conserva l ' indépendance du génie 
jusqu 'à sa mort . Ses t ravaux scien
tifiques lu i valurent des encourage
ments qui furent des t r iomphes . II 
avait jugé que les chemins de fer ne 
seraient j amais perfectionnés sans 
une réforme radicale . Le temps a 
justifié ses prévisions : les voies 
ferrées sont toujours dangereuses, 
dispendieuses et insuffisantes. Au
jou rd ' hu i qu'il est question de l eur 
créer des concurrencessur les l ignes 
d ' intérêt local, le système Jouffroy, 
bon, sur, ut i le , économique, r éa l i -
serapra t iquement les avantages déjà 
prouvés par les essais de 1840, g r a n -
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denr naturel le , et consacrés par le 
suffrage d'autorités incontestables, 
telles que les savants Arago, Gam-
bey, Piobert, Dufrenoy, Binet, Cau-
chy. J. B. 

ORIGINE DES INVENTIONS 

LE PREMIER CABLE SOUS-MARIN 

On s 'étonne fréauemment de la 
difficulté qu'il y a à établir d'une 
maniere à peu près exacte l 'origine 
des grandes invent ions , 
lorsqu'elles remontent à 
une date un peu éloignée ; 
mais il n'est pas néces
saire qu 'une invention soit 
très ancienne pour que l 'o
rigine en soit oubliée ; il 
suffit que le succès n 'a i t 
répondu qu'à la seconde 
tentative et qu'il ait été 
bien bruyant , pour qu'on 
perde tout souvenir de la 
première, de si près qu'elle 
puisse avoir approché le 
but. 

C'est ainsi que, parfai te
ment convaincu que les 
premiers essais de con
struction d'une l igne t é 
légraphique sous-marine 
dataient de 1851 , nous 
avons été d'abord étonné 
de trouver dans VÈlec-
trician de Londres un ren 
seignement qui fa i t remon-
ter cette origine à 1839, et 
qui pourtant est exact. Il 
est vrai que c'est dans la péninsule 
hindostanique qu'a été faite cette 
première tentative, et que nous ou
blions aisément des faits dont le 
théâtre est plus rapproché de nous. 

A cette époque, les Indes ang l a i 
ses appartenaient encore à la cé lè
bre compagnie qui a fondé, mais 
non gratui tement , la puissance b r i -
tanique dans ces contrées. Un doc
teur W. B.- O'ShaDguanes const ru i 
sit donc en 1839, aux onvirons de 
Calcutta, une ligne té légraphique 
de 2 milles (34 kilomètres) de lon
gueur, sur lesquels 11 kilomètres 
étaient immergés dans le Gange. 

Tel fut le premier de ces câbles 

sous-mar ins dont le puissant réseau 
enserre aujourd 'hui le globe. 

J. B. 

P H O T O G R A P H I E 

NOTIONS D'OPTIQUE PHOTOGRAPHIQUE. 

Un point "lumineux., la lumière 
d'une bougie par exemple, est le 
centre d'une foule de rayons l u m i 
neux dont l 'ensemble forme autour 
de ce point une sorte de sphère l u 
mineuse. Ces ravons sont diver-

Portrait d'Achille de Jiraffïoy 

gents et leur intensi té diminue 
d 'autant plus que le rayon da cette 
sphère augmente . Pour parler le 
langage des physiciens, on dit que 
l ' intensité lumineuse est en raison 
inverse du carré de la distance. 

Si la sourca lumineuse est placée 
à une très grande distance, comme 
le soleil pour nous ter r iens , on peut 
sans erreur considérer comme pa 
rallèles les rayons qui en émanent . 

I. — Un rayon lumineux ou un 
faisceau de rayons parcourt son che
min en ligne droite, s'il reste dans 

\ un même mil ieu, l 'air par exemple. 
Au point de vue de la photographie , 

la meilleure démonstrat ion de ce 
fait nous est fournie par la chambre 
noire . Une boîte carrée est fermée 
de tous les cotés, saut une petite fe
nêtre ménagée dans les parois l a t é 
rales . La paroi extérieure est pe r 
cée d'une toute petite ouverlure cir
culaire. Cet appareil est placé de 
vant des objets fortement éclairés. 
L'observateur placé sous un voile t t 
regardant pa r la petite fenêtre l a t é 
rale, voit les objets éclairés r epré 
sentés sur la paroi postérieure de la 
boîte avec leurs couleurs, mais e u 

qui est en haut se trouve 
en bas, ce qui est à droite, 
à gauche, etc. (1) 

Si le même rayon r en 
contre un objet à surface 
i r régul ière , bosselée ou 
anguleuse, il est ar rê té 
dans sa marcherec t i l igne , 
et des réflexions i r régul iè 
res, sorte de dispersion de 
ses éléments, auront l ieu 
de tous les côtés (2). C'est 
le renvoi dans toutes les 
directions de la lumière 
solaire par les molécules 
gazeuzes composant notre 
atmosphère qui donne 
lieu à la lumière diffuse. 
Le photographe a souvent 
besoin de mesurer l ' in
tensité de la lumière dif
fuse, de même que l ' in ten
sité de la lumière solaire 
directe ; celle-ci pour 
l 'obtention des épreuves 

positives sous un cliché; cel le-là 
pour calculer aussi exactement que 
possible le temps de pose à la cham
bre noire. En règle générale, dans 
ces deux cas, l ' intensité lumineuse 
est d 'autant moins grande que le 
soleil est moins élevé sur l 'horizon, 

(1 ) V o i r n" y . 1 4 0 3 e t s u i v . 

(2) U n r a y o n l u m i n e u x r é f l é c h i u n e p r e 
m i è r e l o i s s o u s u n a n g l e d ' e n v i r o n 3 7 , 
o p é r a n t u n e s e c o n d e r é f l e x i o n s o u s l a m ê m e 
a n g l e , s ' é t e i n t , t o t a l e m e n t . M a i s s i l ' o n p l a c e 
s u r s o n c h e m i n u n e l a m e c r i s t a l l i n e , l ' é 
n e r g i e l u m i n e u s e » s e m b l e s e r é v e i l l e r , e t 
c e t t e l a m e s o c o l o r e d e r e f l e t s v a r i a b l e s 
s u i v a n t l a s u b s t a n c e e t s u i v a n t l a d i r e c t i o n 
o ù c e t t e l a m e a é t é t a i l l é e p a r r a p p o r t a u x 
a x e s d u c r i s t a l . 

L a l u m i è r e d i f f u s e a t m o s p h é r i q u e e s t 
d o n c t o u j o u r s e n p a r t i e p o l a r i s é e . 
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par conséquent moindre en hiver 
qu'en été, et moindre'aussi le ma<in 
et l eso i r que dans le milieu du jour . 

En phys ique , on mesure la puis 
sance lumineuse par l ' intensité des 
ombres produites par deux lumières 
dont l 'une est prise comme point de 
comparaison. En photographie , on 
doit rechercher des appareils plus 
précis. 

Ua de ces appareils , appelés pho
tomètres, est formé d'un tube da cu i 
vre renfermant un cheveu tendu 
ontre deux verres dépolis. L 'ex t ré-
trémité opposée à celle qu'on adapte 
à l 'œil porte deux lames de cuivre 
tail lées en croissant qu'on peut r ap - I 
prochar ou éloigner à volonté, de 
façon à faire varier l 'ouverture par 
laquelle entre le jour . L 'obserra-
teur r egardan t par l 'extrémité ou 
verte voit dis t inctement le cheveu. 
Il réuni t alors les deux croissants 
et s 'arrête lorsque le peu de lumière 
qui pénètre entre ces lames ne lui 
permet plus de voir net tement le 
cheveu. Un $raduateur indique le 
d»jjré de cette ouverture, et par con
séquent une approximation de la 
lumièra diffuse; car on devra d 'au
tan t moins rapprocher les deux 
laines qua la lumière ambiante sera 
moins intense. 

Un aut re photomètr* (Vidal, Eoi-
vin) est fondé sur l ' intensité de la 
teinte q»o prend dans un temps dé-
torminé u n papier, sensibili té, au 
chlorure d 'argent par exemple. —• 
Une échelle dé te in te s permet une 
comparaison facile et, par suite, un 
calcul exact de l ' intensité l u m i 
neuse, une certaine teinte étant 
prise comme uni té pour un t mps 
donné.— Ce procédé a servi à M.Vi
dal à faire le calcul du temps de 
pose avec une g ran le exacti tude. 

Nous donnerons encore, comme 
exemple de photomètre, une idée-
assez or ig 'nale d'un photographe 
dont le nom nous échappe. — On 
sait qu'exposée à une vive lumière, 
la pupille de l 'œil du chat se con
tracte et no forma i l u s qu 'une pe - j 
t i te ouvertuie l inéaire , tandis que j 
d a n s une obscurité plus ou un ma ) 

complète, la pupille s'ouvra et forma 
une e ' i ips- ou u n cercle d 'autant 
pins grand que l 'obscurité est plus 
considérable. Ds 11 à calculer l ' in
tensi té lumineuse par l 'ouverture 
de la pupille d'un chat, il n 'y a 
qu'un pas. — C'est une ebservation 
parfaitement exacte ; mais on ne 
peut trouver ici de point de compa
raison. 

II . — Le rayon lumineux qui r en 
contre un objet opaque, mais poli, 
tel qu 'une £'ace étaméa ou un. m i 
roir métall ique, est réfléchi, c'est-
à-dire renvoyé comme une balle 
élastique lancée contre un mur . 

Si ce rayon tombe perpendicu
laire et à la surface, il t s t renvoyé 
suivant la direction d'envoi: en un 
mot, l'all«r et 1« re tour se confon
den t ; 'mais s'il tombe obliquement, 
i! est renvojé de l 'autre côté d e l à 
perpendiculaire élevés sur le pl?n 
du miroir au point da contact, en 
formant a teo ette perpendiculaire 
un angle éjfal à l'ang'la d'envoi. — 
C'est ce que les physiciens expr i 
ment en disant que l 'angle d ' inc i 
dence a,„t égal à l 'angle de r é 
flexion. (1) 

La même l*i existe pour la r é 
flexion sur des surface» courbes. — 
Nous n'avons p^s toutefois à nous 
en occuper dans ce petit t ravai l . 

IIL — Reprenons notre rayon l u 
mineux, et f«usoiis-le entrer de l'air 
dans l 'eau ou clans un bloc de verra, 
nous verrons qu'il y subira une 
co j r b u r e , un changement de direc
tion qu'on appalle réfraction. — 
Cette réfraction se fera dans un 
sens si le milieu nouv au est plus 
dense que l 'air, dans une autre d i 
rection si ce milieu est moins 
dense. — On voit du reste que c'est 
la même expérience retournée, le 
rayon dans sa marche passant de 
l'air dans l'eau ou de l 'eau dans 
l 'a 'r . 

C'est ce phénomène qu'on obtient 
quand on fait passer un faisceau l u 
mineux à travers de petites masses 
de verre ou de cristal , limitées par 

( î ) v u i u JO, I ' . U ~ o o t f c u i v . 

des surfaces courbes, qu'on appelle 
lentilles. 

D'après notre définition, on peut 
classer les lentilles en plusieurs ca
tégories sous la rapport de leur 
forme. — Citons lea six espèc«s 
suivantes : biconvexe, p lan-con
vexe, concavo-conyexe ; ces trois 
espèces sont appelées 'convergentes 
parce qu'elles ont la propriété de 
réunir en faisceau les rayons lumi
neux qui les t raversent . 

Les trois autres espèces ; b icon
cave, plan-concave et concavo-con-
cave, sont appelées divergentes 
parce qu'elles séparent les rayons 
lumineux . 

Décrivons succinctement la mar 
che des rayons lumineux, d'abord 
dans les lentillos de la première ca
tégorie, et nous aurons les quatre cas 
suivants : 

1" Si la source lumineuse est â 
l'infini, les rayons solaires, par 
exemple, ces rayons peuvent être 
considérés comme para l lè les . — 
Après avoir traversé une lentille 
placée sur leur passage, nous les 
verrons convergera leur sortie, puis 
p e r éun i r en un point qu'on nomme 
foyer principal. 

2" Si la source lumineuse se r a p 
proche, les rayons lumineux t o m 
beront en cône sur tous les points 
de la lenti l le, convergeront encore 
à la sort is , et formeront un nou
veau foybr appelé foyer conjugué, 
par rapport 1 la source lumineuse^ 
et dont l 'éloignement ou le r appro
chement de la lentil le dépendra des 
positions primitives prises par cette 
source entre l'infini et le foyer p r i n 
cipal. — Cet effet se présentera 
même au cas où la source lumineuse 
ne se trouverait pas située sur l'axe 
principal, l igne fictive qui t raver 
serait la lontil l le en son mil ieu. 

3° Si nous t ransportons la source 
lumineuse devant la lentil le, à une 
distance égale à celle du foyer p r i n 
cipal, nous- aurons simplement le 
renversement du premier cas : les 
rayons réfractés seront parallèles et 
le foyer se fera h l 'infini. 

A" Enfin, si nous approchons noire 
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source lumineuse , et que nous la 
placions entre le foyer principal et 
la lontille, nous aurons divergence 
des rayons réfractés, et par suite 
plus de foyer. 

Si, pour faire ces expériences, 
nous nous servons d 'une lenti l le 
concave ou biconcave, les rayons 
réfractés seront toujours dispersés, 
il n'y aura par conséquent pas do 
foyer derrière la lent i l le . C'est tout 
ce qu'il- nous suffit de savoir des 
lentil les concaves. 

Si maintenant, à la place d 'un 
simple point l umineux , nous pla
çons dorant une lentille biconvexe 
un objet éclairé, dans les trois p r e 
miers cas, nous obt iendrons , «ur 
un écran placé derrière la lenti l le, 
un© imago de cet objet toujours 
renversSe, mai» var iant de gran
deur. 

La physique nous apprend que, si 
cette image se t rouve à l'infini, elle 
est réduite à son min imum sur l 'é
cran, où elle occupe le foyer pr inc i 
pal, ce n'est qu 'un point i nappré 
ciable. L'objet se rapprochant , l ' i 
mage de l'écran augmente , mais elle 
est toujours plus petite que l 'objet. 
L'objet é tant eitué au double d e l à 
la dist-.nce du foyer principal , son 
image sera de g randeur nature l le . 
] ntre catte distance et le foyer 
principal, il y au ra agrandissement 
de l ' imago, mais au moment où l*ob-
jet arrivera au foyer pr incipal , l'i
mage ne se reproduira plus b u r l ' é 
cran. 'Cette image renversée et va
riant de g randeur , qui peut être r e 
çue sur un écran, porte le nom 
d'image réelle. Cette image n'existe 
plus dans le quatr ième cas, mais 
l'œil placé derrière la lenti l le aper
çoit une image aérienne et grossie 
de l 'objet:—c'est le cas de la loupe; 
— cette image, qui ne peut être r e 
cueillie, senomme imagevirlueUe. 

Les verres biconcaves ne présen
tent jamais d'image réelle, mais des 
ii.iages virtuelles droites,et toujours 
plus petites que l 'objet. 

Nous avons pi is pour exemple, au 
dernier paragraphe , une lentil le b i 
convexe et une lenti l le biconcave. 

Ce que nous avons di t de ces deux 
espèces s 'applique à toutes les 
autres . 

IV. Si maintenant , pour faire nos 
expériences sur la réfraction, nous 
nous servons d 'un prisme t r i angu
laire en cristal , à la place d'une 
lenti l le, nous observerons non seu
lement la réfraction du rayon l umi 
neux, mais aussi sa séparation en 
sept bandes colorées : Violet,indigo, 
bleu, vert, jaune, orangé, rouge. — 
C'est le spectre solaire. Nous avons 
déjà parlé de l'effet part icul ier de 
chacune de ces couleurs sur les 
composés altérables à la lumière ; ici 
nous devons faire remarquer que 
chacune de ces bandes colorées n 'a 
pas la même é tendue et que leur 
largeur augmente du rouge au v i o 
let. Donc, chacune de ces couleurs 
n 'a pas la même réfrangibililé, — 
ajoutons, toutefois : en t raversant 
un même mil ieu, 

Nous pouvons cons idè re rune len 
tille comme formée d 'une quant i té 
considérable de petites facettes, 
dont chaoune .peut être considérée 
comme le côté d'un pe t i t pr isme. 
En prenant u n e résul tante qui faci
l i tera la construct ion, nous pouvons 
eensidérer la lenti l le comme un 
pr isme à angle peu ouvert ; nous 
pourrons concevoir que la lentil le 
possédera, en même temps que son 
foyer lumineux, un foyer différent 
pour chacun les rayons é lémen
taires ; et, comme nous avons vu que, 
parmi cas rayons, les plus photogé
niques étaient les rayons violet et 
bleu, presqu'à l'exclusion des autres , 
pour qu 'une lentille puisse nous 
servir en photographie , il sera n é 
cessaire que le foyer lumineux con
corde avec le foyer formé p a r l e s 
raies violette et bleue ; en un mot, 
que la lentille n 'ait pas un foyer 
chimique distinct du foyer l u m i 
neux. 

Un autre défaut de lentilles o rd i 
naires , provenant de la cause ci-
dessus énoncé:', et qu'on nomme 
aberration, de rêfrangibilité, est 
celui-ci : — Si l'on examine à travers 
une lentille ordinaire un objet éclai

ré , on verra sur la bord de cet objet 
des contours lumineux formés par 
quelques-unes des couleurs pr imi t i 
ves, dus à la décomposition par la 
lentille du rayon lumineux blanc 
en ses couleurs composantes. Une 
telle lenti l le ne pourra i t donner deg 
images nettes sur un cliché : — on y 
remédie en y accolant une lentil le 
biconcave, taillée dans une autre 
matière, laquelle dispersera moins, 
ou en sens inverse, k3 rayons du 
spectre. On associera, par exemple, 
une lentille biconvexe de flint-glass 
à une lenti l le biconcave de crown-* 
glass. (1) On aura a insi formó une 
lenti l le achromat ique, qui donnera 
des images nettes et sans contour 
coloré. 

Mais ce n'est pas encore tout : il 
nous faudra remédier à un autre 
défaut des lentilles, Vaberration d e 
sphéricité, c'est-à-dire aux diffé
rences de réfraction produites par « 
la courbure de la lentille. 

Un objet lumineux, le soleil ou la 
lumière d'une bougie, ne forme j a 
mais une image réelle bien distincte 
après avoir traversé une lentille* 
Ainsi, l ' image du soleil sera ovale. 
Cette apparence est due à ce que les 
rayons réfractés sur les bords de la 
lenti le font leurs foyers plus r a p 
prochés que ceux qui t raversent leur 
zone plus rapprochée du centre. C'est 
ce qu'on nomma caustique par ré 
fraction. 

D'autre par t , des l ignis droites 
parallèles, espacée» également les 
unes des autres , paraî tront convexes 
ou concaves. L'arête produite par les 
deux murs d'una maison paraî t ront 
donc une l igne courbe : c'est la 
distorsion. 

(1) Le crown-glass e s t l e v e r r a o r d i n a i r e 
qui s e r t à fa ire d e s g l a c e s , n o s v i t r e s , e t c . 
Il est formé d e s a b l e fin e t d ' u n e s u b s t a n c e 
d e s t i n é e à f a c i l i t e r l a i u s i o n , l e c a r b o n a t e 
d e s o u d e p r i n c i p a l e m e n t . 

Le flini-glass c o n t i e n t u n s e l d e p l o m b , 
le minium, q u i l e r e n d p l u s l o u r d , p lus 
d e n s e , m a i s j Im t e n d r e e t p l c s f a c i l o à r a y e r . 

L ' ind ice d e r é f r a c t i o n , c'est—à—dire l a 
m e s u r e de l ' i ing lo d o n t s e d é v i e l e r a y o n 
l u m i n e u x , e s t [dus é l e v é p o u r l e fltnt-glasá 
q u e p o u r le e r o w u - g î a s a . 

Il e s ; p r e s q u e i m p o s s i b l e , e n p r a t i q u e , 
d e c o n s t r u i r e u n e l e n t i l l e a c h r o n i a t i q c o 
p o u r t o u t e s l e s c o u l e u r s d u s p e c t r e . On so 
c o n t e n t o g é n é r a l e m e n t d'achro"taa,tiser lea 
c o n t o u r s e x t r e m o s , l e v i o l e t e t l e ï o u g e . 
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On remédie à ces défauts en asso
ciant des lentilles à réfraction dif
férentes, et mieux encore en se ser
vant de diaphragmes. 

Nous laisserons de côté l 'associa
tion, de lenti l les, qui appart ient au 
constructeur , mais nous nous occu
perons de l 'usage très important des 
d iaphragmes . 

; On nomme ainsi de petites pièces 
'métal l iques percées à leur centre 
d 'ane ouverture circulaire "et dest i-

lentille et à une dis lance réglée. 
Avec un objectif double, le dia
phragme sera placé entre les deux 
lenti l les, de façon à modifier la 
marche des rayons sortant de la 
première lentil le et à leur imprimer 
une aut re direction à leur entrée 
dans la seconde. Ces faits sont p r é 
vus par le constructeur; mais ce que 
le photographe ne doit pas ignorer, 
c'est que le diaphragme donne une 
plus grande netteté sur les différents 

ver ture , Enfin, si l'on veut prendre 
un groupe, on devra faire usage d'un 
diaphragme intermédiaire, à ouver
ture variable suivant la distance des 
personnes entre elles et selon le 
temps de pose dont on veut disposer. 

Ces notions é tant connues, dans 
notre prochaine causerie, nous nous 
occuperons des divers objectif s pho
tographiques et des variations d'un 
des points les, plus importants : le 
temps de, pose. J . L k f k t i v r t r r _ 

P r é p a r a t i o n des l e s s i v e s Madrage et lovée de cuite 2:ÂZ3 

CHIMIE I N D U S T R I E L L E . — F a b r i c a t i o n d u s a v o n de M a i v o i U a ( p . 8 co l . 3 ) . 

nées à ne laisser tomber les rayonâ 
lumineux que sur u n point donné 
q7une lenti l le , le plus rapproché 
possible du centre . 

L'expérience,aidée de la théorie, a 
appris que le diaphragme ne doit pas 
occuper u n e place quelconque dans 
l 'apparei l . Sa place est déterminée 
suivant la combinaison de lentil les 
dont l 'ensemble constitue l 'objec
tif. Ains i , dans l'objectif simple, 
composé d 'une seule lenti l le, le d i a 
p h r a g m é ëef'a mis en a v a n t de la 

p lans , tout en absorbant une q u a n -
t i t ép lusoumoinsg randede lumière . 
Ainsi, si l'on veut obtenir un paysage 
avec netteté sur tous les plans, on 
fera Usage d'un diaphragme à ouver
ture très petite, mais la pose sera 
longue. Au contraire, si l'on veut 
obtenir un simple portrait où la pose 
devra être aussi courte que possible 
et où il n 'y a que des plans peu 
éloignés les uns des autres , on s u p 
pr imera le d iaphragme, ou on fera 
dsagé d'un diaphragme â large ou—^ 

C H I M I E I A D C S T I U E U E 

y LE SAVON DR MARSEILLE 

Le nom de savon s'applique aux 
sels des acides gras en généra l , aux 
sels à base d'alcali surtout , et plus 
communément aux préparations i n 
dustr iel les résul tant de l 'action des 
alcalis sur les huiles et aut res corps 
gras naturels . C'est de ces prépara
tions seules que nous entendons 
ùoitë océiipêr ici. 
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X Disons tout d'abord qu'en général 
les savons à base de soude sont plus 
consistants et moins solubles dans 
l'eau que les savons à base de po
tasse, et que ceux dans lesquels les 
oléates dominent sont aussi moins 
consistants que ceux qui sont formés 
par les acides gras solides. 

En fin de compte, le savon résul te 
de la combinaison d'un corps g ras 
d'origine ou animale ou végétale et 
d'un alcali, soude ou potasse. 

L'art de fabriquer le savon a uns 
origine fort ancienne. Voici ce que 
Pl ine, au reste, nous apprend à co 
sujet : « On emploie aussi le savon, 
inventé dans les Gaules,di t - i l , pour 
rendre les cheveux blonds; il se p r é 
pare avec du suif et des cendres : le 
meil leur se fait avec des cendres de 
hêtre et du suif de chèvre. I les t de 
deux sortes, mou et l iquide. L'un et 
l 'autre sont en usage chez les Ger
mains , et les hommes s'en servent 
plus que les femmes. » 

Aussi, bien que les matières ne 
iussen tpas exactement les mêmes, 
ce savon, après tout , avait à peu 
près les mêmes baios : pot isso et 
corps gras ; et il servait presque aux 
mêmes fins, car bien que les Romains 
so servissent de saponaire pour le 
blanchissage de. leur l inge, ils em
ployaient le f avon à leur toi let te : 
« Souviens-toi de te laver les joues 
avec du savon, » dit Serennus Sam-
monicus, médecin de Septime Sé
vère, dans son poème sur les ma la 
dies. 

Si l 'art du savonnier est ancien, 
les récents progrès de la chimie i n 
dustrielle (notamment la découverte 
de Leblanc pour la production de 
lasoude artificielle e t les t ravaux de 
M. Chevreul sur la composition des 
corps gras) y ont toutefois apporté 
de grands et nêcessairesperfeet ion-
nements , qui l 'ont to ta lement t r a n s 
formé. En par lant de la fabrication 
du savon de Marseil le, nous aurons 
d'ailleurs f u t connaî t re , à quelques 
détails insignifiants près, toutes les 
méthodes industr iel les de saponifi
cation. 

«La fabrication du savun de Mar

seille, dit M. Cauchois, consiste 
à mettre graduel lement en présence 
de l 'huile assez de lessive de soude 
pour en opérer le dédoublement et 
la sa tura t ion. 

« Dans la première opérat ion,dite 
empâtage, qui se fait dans des chau
dières dont nous donnons la coupe 
et le plan, le corps gras est ému i -
sionné par une lessive de soude à 10° 
avec ébulli t ion prolongée. 

« Lorsque l 'émulsion est com
plète, que la pâte est homogène et 
suffisamment serrée, pour ne laisser 
paraî tre a u c u n indice de corps gras 
non amalgamé, on int rodui t une 
lessiva alcaline salée de 15 à 16° et 
on arreto le feu. Le sel sépara la 
pâte de son excès d'eau et des d i 
vers corps qu'el le contient. La pa r 
tie liquide ainsi séparée, é tant plus 
lourde que la pâ te , tombeau fond de 
la chaudière et est rejetée au d e 
h o r s : c'est le relargage. La pâte 
ainsi dégagée devient apte à r ece 
voir des lessives, toujours alcalines 
salées de 25 à 27°, j u squ ' à sa tu ra 
tion complète : c'est la coclion. 

« Au moment de la levée de cuite, 
la pâte du savon marbré présente 
une couleur bleue gr isâtre , parce 
qu'on a eu soin d ' in t roduire ,au m o 
ment de l 'émpâtage, quelques k i l o 
grammes de sulfate de ferpourfa i re 
ressortir la marbrure.On règle alors 
par des additions de lessive do 
plus en plus faibles, la composition 
d e l à cuite et Год brasse fortement 
j u squ ' à ce que le gra in soit suffi
samment tuméfié, et indique que 
l 'eau normale de compoîi t ion es t ' 
absorbée. 

« La pâte ainsi préparée est p u i 
sée dans la chaudière , au moyen de 
godets appelés mpouadous », et ver 
sée dans des cauaux en bois qui la 
conduisent dans des rectangles en 
maçounerie appelés «mises». Six 
hommes versent une cuite,ou 14,000 
kil . ,en une heure . Au bout de que l 
ques jou r s , le savon refroidi ac 
quiert assez de consistance pour 

\ être eoupé ; avant d'être l ivrées â 
la consommation, les barres sub i s 
sent l 'opération du t rempage qui 

consiste à les immerger dans une 
lessive do 24 à 25°, pour en resserrer 
les pores et permettre les transports 
sous les climats où la température 
est plus élevée. 

« Une opération importante de la 
fabrication des savong est la prépa
rat ion des lessives,qu'on obtient ,par 
le t ra i tement par la chaux, de» sou
des brutes . L 9 mélange dans la p r o 
portion d 'un cinquième de la q u a n 
tité de soude employée est mis dans 
les « barquieux » ou chaudières en 
tôle, où ils sont soumis au lessivage 
méthodique. Le mouvement des l es 
sives est cont inu ; quand elles sor
tent des chaudières , elles sont r a -
montéespar des pompes dans des r é 
servoirs suspendus le long des murs 
de l 'atelier, d 'où elles descendent 
dans les barquieux, puis dans des 
rêser îo i rs situés au-dessous , d'où 
on les dirige dans les chaudières et 
ainsi de sui te , la quant i té nécessaire 
étant toujours alimentée par de l 'sau 
pure qui sert à épuiser d'abord les 
marcs de soude. » 

|X Dans le pr incipe, le savon de Mar
seille était exclusivement fabriqué 
avec de l 'hui le d'olive pure et de la 
soude; mais ld concurrence de n o m 
breuses savonneries établies dans 
diverses local i tés ,e toùl 'onemploie , 
comme corps gras , u n mélange 
d 'huile d 'oeillette ou de colza et do 
suif, a contra int les savonniers do 
Marseille de se servir aussi do ce 
mélange souvent nauséabond, dans 
des proportions toutefois aussi r e s 
t reintes que possible. 

Lasavoaoer ieMarsei l la isene p r o 
duit pas moins de 86 mill ions de k i 
logrammes de s won annuel lement ; 
elie occupe environ 4,500 ouvriers, 
sans compter k s industr ies diverses 
qui s'y r a t t achen t nécessairement. 

F k i . j x S o u l i e r 

EXPOSITION D'ÉLECTRICITÉ 

A P P A R E I L S ELECTRO - M E D I C A U X 

I Par une етглиг de mise en pages, 
dans le n° 101 de la Science popu-
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laire, on a mis une figure qui ne so 
rapportait pas à la description ; c'est 
la figure 9, et on a oublié de mettre 
les figures se rappor tan t à la des
cription faite dans le jou rna l . Nous 
réparons aujourd 'hui cette erreur , 
et pour ne pas renvoyer nos lec
teurs au n 1 101, nous donnons la 
description complète de ces appa
reils. 

Appareil Trouvé-OnimusàrégulatGur 
des intermittences. 

L'appareil représenté figure 1 est 
une invention de M. Trouvé laite an 
collaboration avec M. le docteur 
Onimus. 

Cet appareil d ' induction k cha
riot est constitué par une bobine i n 
ductrice indépendante des trois bo
bines induites d'une pile Trouvé à 
renversement, des différents acees-

-soires en usage on êlectrothérapie 
et d'un in te r rup teur spécial qui 
constitue la partie principale de 
l 'appareil. 

Cet interrupteur (flg. 2) so com
pose d'un cylindre divisé, dans le 
sens do la longueur , en 20 parties. 
Chaque partie est munie , suivant la 
circonférence du cylindre, d'un cer
tain nombre da touches ou che
villes, dont le nombre oroît comme 
une progression ar i thmétique, c'est-
à-dire qu'à la première division 
il y a 1 touche ou cheville, à la deu
xième 2, à la troisième 3, à i a ving
tième 20. Le cylindre est mû par un 
mouvement d'horlogerie dont la v i 
tesse se règle au moyen d 'un r égu 
lateur, ou volant, à vitesse variable, 
ce qui permet de donner au cylindre 
le nombre do tours que l'on désire 
par seconde. Un stylet se meut à 
volonté parallèlement à l'axo du 
cylindre et peut être mis successi
vement en contact avec les diffé
rents nombres de touches, ce qui a 
pour but d ' interrompre le courant 
autant de fois qu'i l y a de touches à 
la position qu'il occupe. 

Supposons que le stylet se trouve 
à la première division où il n 'y a 
qu'une touche : si le cylindre ne fait 
qu'un tour par seconde, le courant 

se,ra in ter rompu toutes les secon
des ; et, si on lui fait occuper suc -
cessiremant toutes les positions, on 
aura 2, 3, 4.....20 interrupt ions du 
courant par seconda. 

Donnant donc au cylindra une 
vitesse d e l , 2 ,3 ,4 , 5, etc. . . . tours par 
seconde, chaque tour sera mul t i 
plié par ee même nombre de tours , 
l'on obtiendra nvec la plus grande 
précision depuis une in terrupt ion 
jusqu 'à 100, en passant par les i n 
termédiaires, et l 'on aura , dans un 
temps donné, un nombre d ' in ter 
rupt ions donné . Comme, Sans la 
marche du cylindre, il serait impos
sible de suivre les division» et, par 
suite., de placer le stylot au nombre 
voulu, on a placé paral lè lement au 
cylindre une petite règle en ivoire, 
divisée aussi en 20 part ies, qui cor
respondent aux divisions du cy 
l indre, et, en regard du stylet, une 
petite aiguil le que l'on mot sur la 
divi i ion déterminée pour obtenir le 
nombre d ' in termit tences voulu. 

Appareil Trouvé à régulateur 
des intermittences. 

M. Trouvé, voulant doter la p ra 
tique médicale d 'un appareil r em
plissant les mêmes condit ions, mais 
qui fût tout à fait à la portée de tous 
les prat ic iens, sous ie rapport t an t 
du prix que du volume, fit présenter 
à l 'Académie de médecine, par M. le 
docteur G&varret, l 'appareil r ep ré 
senté figure 3 . 

Au moyen d'une disposition t rès 
simple, M. Trouvé est parvenu à 

^ c o n s t r u i r e un régulate-ur quipermat 
au prat icien de faire varier à vo
lonté, et avec une grande exact i 
tude, le nombre des émissions du 
courant indui t entre 3 et 50 par se-
cjnde de temps. Ce nouveau régu la 
teur est t rès portatif et d'un manie 
ment facile ; son prix ne dépasse 
pas 30 francs. L ' in te r rupteur est ici 
un t rembleur d 'une disposition spé
ciale. Ce t rembleur comprend une 
armature montée sur point vertical , 
sur laquelle s 'ajustent des prolon
gements métall iques, de façon à 
ra lent i r considérablement lenombro 

( des oscillations. 

Une aiguil le placée sur un pivot 
vertical et parcourant un l imbe 
gradué L L' indique le nombre des 
vibrations de l 'armature ou du t rem
bleur. 

Dans la figure 3, on voit : 
A pile Trouvé à renversement ; 
C é tu i contenant du sulfate do 

mercure ; 
D, E, F, G électrodes diverses; 
B bobine; 
H prolongement de l ' a rmature . 
Les services que ces deux appa

reils sont appelés à rendre à la phy
siologie expérimentale sont incon

t e s t a b l e s . On pourra dé terminer 
ins tantanément le nombre des i n 
termittences du courant produisant 
la tétanisation de chaque muscle, 
l 'arrêt da cœur . Ils permettent aussi 
d'établir le synchronisme entre les 
intermittence» du courant et les 
fonctions physiologiques normales 
des principaux organes de la vie 
animale ; 1© cœur, les poumons, 
etc. , de manière qu'en cas d 'as
phyxie, on puisse obtenir les mei l 
leurs effets. 

A . H a m o j p . 

ACADÉMIE DES SCIENCES 

Lundi â février courant , a eu 
lieu, dans la grande salle de l ' Ins
t i tut , la séance publique annuel le 
de l 'Académie des sciences, sous la 
présidence de M. Wur tz . 

M. Wurtz a d'abord, suivant l 'u
sage, prononcé l'éloge funèbre de 
MM. Delesse, Sainte-Claire-Deville, 
Couillaud et Dussy, membres do l'A
cadémie, morts dans l 'année, 

Puis il a constaté le succès de 
l'Exposition d'électricité et du con
grès électricien, et il a énuméTéles 
nombreux et beaux progrès que la 
science de l 'électricité a accomplis 
dans ces dernières années. Il a in 
sisté par t icul ièrement sur le té lé
phone et le photophone, les deux 
inventions de M. Graham Bail. 

Il a ensui te donné les raisons qui 
ont déterminé les pr incipaux j u g e 
ments de l'Académie et caractéris 
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l 'activité scientifique de notre 
temps. 

« A en j u g e r par les progrès a c 
complis depuis cinquante ans, dit 
en te rminant l 'honorable président, 
on se demande quelles surprises 
seront réservées à nos successeurs. 
Qui sait ? elles dépasseront peut -
être nos rêves d 'aujourd'hui, et nous 
serions tentés de nous écrier : « Quo 
non ascendam ! » si l 'expérience de 
chaque jour ne nous apprenait pas 
à nous défier des prévisions et des 
espérances. Ce que nous savons, 
c'est que le champ des découvertes 
futures est i l l imité, sinon en p ro 
fondeur, du moins en surface, et 
que notre science n'épuisera jamais 
notre curiosi té. » 

Après le discours du président, 
les prix décernés pour 1881 ont été 
proclamés. En voici la liste : 

Mécanique 

Prix extraordinaire de G,000 fr. 
— Progrès dena lure à accroître l'ef
ficacité de nos forces navales. Le 
prix est partagé entre M. Sebert et 
M. Eraul t . 

Trix Poncelet, décerné à M. 
Briot. 

Prix Montyon. — Le prix est par
tagé, à t i tre d 'encouragement, entre 
M. Armengaud père et M. G. Sire. 

Prix Plumcy, décerné à M. G. 
Fleuri ais. 

Prix Fourneyron. — Construction 
d'une machine motrice propre au 
service de la traction sur les t r a m 
ways. Un encouragement de 1,000 
francs est accordé à Mekarski. La 
question est ret irée du concours. 

Astronomie 
Prix L a l a n d e , décerné à M. 

Swift. 
Pr ix Valz, décerné à M. D. Gill. 

Physique 
Prix Lacaze, décerné à M. Gaston 

Planté . 

Statistique 
Prix Montyon. — Deux prix sont 

décernés l 'un à M. Antony Roul -
lier, l 'autre à M. Bezançon. Une r é 
compense de 400 francs est a t t r i 
buée à M. Clément. Il est accordé, 
en outre , deux mentions honora
bles ; l 'une à M. A. Amat, l 'autre à 
M. Arthur Chervin. 

Chimie 

Prix Jecker, décerné à M. A. 
Le Bel. 

Prix Lacaze, décerné à M. P . Hau-
tefeuille. 

Géologie 
Grand prix des sciences physi 

ques. — Description géologique a p -
prondie d'une région de la France. 
Le prix n'est pas décerné. Une 
mention très honorable et u n e n 
couragement de 1,500 fr. sont ac
cordés à M. Fontanes et à M. G. 
Vasseur. 

Botanique 
Prix Barbier. — Un encourage

ment de l ,000 fr. est accordé à M. 
Bourgoin. MM. Lotar et I)oas?ans 
obt iennent chacun un encourage
ment de 500 fr. Une mention hono
rable est accordée à M. Et ienne Gil
bert. 
- Prix Alumbert . — Physiologie des 
champignons. Le prix est décerné à 
M. Gayon. 

Prix Desmaziôres, décerné à M. 
Paul Petit . 

Prix Thore, décerné à M. Em. 
Bescherelle. 

Prix Bordin. — Faire connaître, 
par des observations directes et des 
expériences, l 'influence qu'exerce 
le milieu sur la s t ructure des or
ganes végétatifs : racines, t iges, 
feuilles, etc. Le prix n'est pas dé 
cerné. Un encouragement de 1,500 
francs est accordé à M. E. Mer. 

Prix Bordin. — Etude compara
tive do la s t ructure et du développe
ment du l iège, et, en général , du 
système tégumentaire dans la r a 
cine. Le prix est décerné à M. L. 
Olivier 

Anatomie et Zoologie 
Grand prix des sciences phys i 

ques. — Etude comparative de l 'or
ganisat ion in tér ieure des divers 
crustacés édr iophthalmes qui hab i 
tent les mers d'Europe. Le prix est 
décerné à M. Yves Delago. 

Médecine et Chirurgie 
Prix Montyon. — La commission 

décerne trois prix : à M. Bérenger-
Fôraud, à M. Favre, à M. Paul R i 
cher. Elle accorde trois mentions 
honorables : à M. Dastre, à M. Deje-
r ina, à M. Toussaint. 

Prix Bréant , décerné à M. Léon 
Colin. 

Pr ix Godard., décerné à .M. Du-
bar. 

Prix Serres, décerné à M. Edouard 
van Beneden. 

Pr ix Lallemand, décerné à M. le 
docteur Luys. 

Physiologie 

Pr ix Montyon, physiologie expé
r imentale . — Le prix est décerné à 
M. d'Arsonval. 

Prix Lacaze, décerné à M. E. 
Brown-Séquard. 

Prix généraux 

Prix Montyon, arts insalubres . — 
Le prix est décerné à MM. Camille 
Vincent et Tilloy-Delaune. Une i n 
demnité de 500 fr. est accordée à 
Mlle de Rostaing. 

Prix Trémont, décerné à M. Go-
laz. 

Prix Gegner, décerné à M. L e -
monnier . 

Prix J. Reynaud, décerné à feu 
Henri Saintc-Claire-Deville. 

Pr ixLaplace , décerné h M. Jane t , 
sorti le premier do l'Ecole polytech
nique en 1881. 

M. J. Bertrand, secrétaire perpé
tuel , a lu ensuite l 'éloge historique 
de Léon Foucaul t , le savant physi 
cien. 

S i n g - u l a r i t ê s 

C H I M I C 0 - H 0 R T I C 0 L E S 

PROCÉDÉS POUR TEINDRE ET P A R F U M E R 

L E S F L E U R S , EN L E U R DONNANT L A 

COULEUR ET L'ODEUR QUE L'ON 

VEUT 

Un de nos lecteurs nous commu
nique l 'art icle suivant, extrait de la 
Liberté, de Lille, de septembre 1851, 
et qui n 'en est pas moinsintéressant 
pour avoir vieilli : 

« On fait g^'and bruit depuis quel 
que temps d'effets singuliers obtenus 
dans la te in ture des fleurs (si l 'on 
peut s 'exprimer ainsi), et il semble 
que ce soit là une invention sans a u 
cun précédent. 

« Mais, comme l'a dit l 'éternelle 
sagesse des nat ions, du grand au 
peti t , «il n'y a rien d'ancien ^ r ien de 

¥ nouveau sous le solei l» . Cet adago 
est sur tout vrai pour la prétendue 
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découverte nouvelle, tant préconisée 
dans les journaux , et dont les pro
duits merveilleux at t i rent la foule 
à nos expositions d 'hort icul ture . 

« Il y a tout à l 'heure plus de cent 
ans que le secret, non seulement 
de teindre, mais, ce qui est encore 
plus curieux de parfumer les fleurs, 
est connu. Les recherches auxquel 
les nous nous livrons depuis long
temps sur l 'histoire de l 'agricul ture \ 
et du ja rd inage nous ont fait t rou
ver, dans de vieux livres qu'on flé
trit du nom de bouquins, les doux 
recettes que voici, avec leurs n o m 
breuses subdivisions. 

« On sait qu'il y a par t icu l iè re
ment trois couleurs qui sont rares 
dans les fleurs, et que les curieux y 
voudraient pouvoir introduire : le 
noir, le vert et le bleu. 

« On peut faire prendre aux fleurs 
ces trois sortes de couleurs sans 
beaucoup de peine. 

«Pour le noir, on cueille les pe 
tits fruits qui croissent sur les au l 
nes. Il faut at tendre qu'ils soient 

te de vinaigre et un peu do sel. Il 
faut qu'il y ait dans la composition 
un tiers de la couleur. On dépose 

tu 
S 

cette matière, qui doit être épaisse 
comme de la pâte, sur la racine d 'une 
plante dont les fleurs sont blanches, 
on l'arrose d'eau un peu teinte de 

lieu unegiroflée blanche,car ia seule 
couleur blanche est docile e t suscep-
tible d'impressions.Il ne faut point 
que la pluie ni la rosée de la nui t 
tombentsur cette plante. Durant le 
jour, on doit l 'expostr au soleil. 

« Si on veut que cette fleur b l a n 
che se revête de la pourpre deTyr, on 
se sert de bois du Brésil pour la 
pâte et pour teindre l 'eau des a r ro -
scments. Par ce moyen, on peut 
avoir des lis charmants . En a r r o 
sant la plante avec les trois ou qua 
tre te in tures , en trois ou quatro dif
férents endroits, on à des lis de d i 
verses couleurs qui, sont d'une 
beauté admirable. 

« Un Hollandais, grand amateur 
de.tulipes, mettai t macérer les o i 
gnons de cette fleur dans les l i 
queurs préparées dont ils prenaient 
la couleur.D'autres découpaient un 
peu ces oignons, et ins inuaient des 
couleurs sèches dans les petitas aci-
sures . 

« Mais la beauté n'est qu 'un vain 
ornement dans les fleurs, quand 

F i g . I FIS- 3 

AppareU à r é g u l a t e u r d e s i n t e r m i t t e n c e s p a r MM™ T r o u v é et Oi i imus . 

E X P O S I T I O N D'ÉLECTRICITÉ. — A p p a r e i l s é l e c t r o - m é d i c a u x (p. 10, c o l . 3 ) . 

bien desséchés. On les met alors en 
poudre impalpable. 

« Pour le vert, on se sertdu suc de 
rue, et pour le bleu, on emploie les 
bluets qui croissent dans les blés. 
On les fait sécher et o n les rédui t 
pareillement en poudre bien f i n e . 

« Yoici la manière de s'en servir ; 

« On prend la couleur dontonveut 
imprégner une planta et on la mêle 
avec du fumier do mouton, une p i n -

la même couleur, et, du reste, on la 
traite comme à l 'ordinaire ; on a le 
plaisir de voir les oeillets qui étaient 
blancs, noirs comme l'aile du cor
beau. 

« Même système à employer pour 
le vert et lebleu . 

« P o u r m i e u x réussir , on prépare 
la terre. Il faut la choisir légère et 
bien grasse, la sécher au soleil, la 
réduire en poudre et la tamiser . On 
remplit un vase, et l'on met au m i 

ellé n'est pas accompagnée d'une 
charmante odeur. A quoi sert ce vif 
émail dos couleurs qui réjouit les 
yeux, si la fleur n 'a pas de parfum, 
ou si elle exhale une odeur i n s u p 
portable ? Co serait donc faire un 
miracle que d'éter à certaines fleurs 
leur p u a n t e u r pour leur communi 
quer un parfum agréable. Il faut 
que l 'art leur donne ce que la n a 
ture leur a refusé. 

« Cela n 'est guère plus difficile 
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%ae de le* te indra. Ou peut com
mencer à remédier h la mauvaise 
odeur d 'une plante dès avant sa 
naissance, c 'est-à-dire lorsqu'on en 
sème la gra ine , si elle vient en g r a i 
ne . On détrempe du fumier de mou
ton dans du vinaigre, où l 'on met 
un peu de musc de civette ou d 'am
bre en poudre. On met les graines , 
ou même les oignons, durant que l 
ques jours , macérer dans cette l i 
queur, 

« L'expérience a démontré que les 
fleurs qui viendront répandront un 
partuni très doux et t rès agréable. 
Si l 'en veut jouer à coup sûr, qu'on 
arrose les plantes 'naissantes de la 
même mixtion où l'on a mis t rem
per les semences.. 

« Le père Ferrari dit qu 'un de ses 
amis, bel esprit et grand philosophe, 
entrepri t d'ôter au souci d'Afrique 
son odeur si choquante , et qu'il y 
réussit avec un peu de soin. Il mit 
t remper durant deux jours ses 
graines dans de l 'eau de rose où il 
avait tait infuser un peu de musc. Il 
les laissa sécher quelque peu, e tpuis 
les sema. Ces fleurs n 'étaient pas en 
t ièrement dépouillées de leur m a u 
vaise odeur ; maison ae laissait pas 
de ressentir , au travers de cette 
odeur primitive, certains petits e s 
prits é t rangers , suaves et flatteurs, 
qui faisaient supporter avec que l 
que plaisir le défaut na tu re l . 

« De ces plantes, déjà un peu 
amendées, il sema la graine avec la 
M ô m e préparat ion que nous avons 
dit . Il vint desfle-urs qui pouvaient 
Te d i spu t t r sur le fait de la bonne 
odeur aux jasmins ot aux violettes. 
De cette manière, d'une fleur aupa
ravant le plaisir de la vue et le fléau 
de l 'odorat, il fit un miracle qui 
charmait à la fois ces deux sens. 

« A l 'égard des plantes qui vien
nent de racine, de bouture , de m a r 
cotte, l 'opération se fait au pied 
comme pour les couleurs ; c'est la 
même chose. 

« Pour ce qui estdes arbres, on en 
perce le t ronc avec une ta r iè re , et 
avant que la sève monte , on y met, 
en consistance de miel , la matière 
dont on veut que les fruits pren-: 
nent l 'odeur et le goût . Ces mêmes 
principes appliqués sur des plantes 
légumineuses, et t ransportés dar.a 

des jardins potagara, font des l é 
gumes sains et délieieux. On l eur 
donne telles vertus que l'on veut ; 
on les rend purgatifs et médicinaux 
s i l e g o û t se tourne da ce côté-là. 
On peut faire des prodiges, mais des 
prodiges qui ne sont pas do p u r e c u -
riosité. 

« De ce que nous venons de dire, 
il ne faut pas conclure à une infail
libilité perpétuelle : l 'art ne fait pas 
tout ce qu'il veut ni comme il veut ; 
il doit se régler sur le mécanisne de 
la na tu re . 

« De même qu'il n 'y a r ien de 
nouveau ni d 'ancien sous le soleil, 
il n'y a aussi r ien d ' infaillible dans 
l 'art et même dans la na ture , » 

NOUVELLES GÉOGRAPHIQUES 

ET ETHNOGRAPHIQUES 

LA « JEANNETTE » 

D'après des avis d ' Irkoutsk, en 
date du 20 janvier , communiqués 
le 31 par l 'agence Havas, 1« l i eu te 
nant Dahauer était arrivé dans cette 
ville avec neuf mar ins , et se dispo
sait à se rendre à la côte septentr io
nale, entre l 'embouchure de la Ko-
lyma et celle de l'Olenek, pour com
mencer des recherches ayant pour 
but de retrouver le capitaine De 
Long. 

Quelques jours plus ta rd , le New-
York Herald recevait de la même 
ville une dépêche annonçan t la dé 
couverte de traces certaines du pas
sage de De Long et de ses hommes 
sur une part ie net tement délimitée 
des rives gauchrs de la Léna. 

De son côté, le capitaine Daimen-
tranes donne les nouveaux dé 
tails qui suivent sur le voyage d'ex
ploration de son bât iment : 

« La Jeannette est entrée dans les 
glaçons près de Herald-Island lq 6 
septembre 1879. 

« Le 1er janvier 1880, à la suite 
d'avaries à la proue du vaisseau, on 
dut avoir recours aux pompes, et 
cela d ix-hui t mois duran t . 

« Pendan t vingt et un mois, la 
Jeannette a été poussée vers lé nord-

ouest , Le 6 j u i n 1881, elle fut brisa» 
et coula. Lat i tude 76" 15' N. Longi
tude 150° 30' E. 

« A la suite de ces événements, 
nous découvrîmes les îles Jeannette, 
Henrietta et Bennet t . Nous traver
sâmes alors la glace jusqu 'à ce que 
nous eussions enfiu at te int la Nou
velle-Sibérie. De là, au moyen de 
bateaux, nous nous sommes rendus 
à l 'embouchure de la Léna. 

« On dut confier i Melville le 
commandement démon bateau. J ' é -
tais devenu aveugle. P . G. 

C H R O N I Q U E S C I E N T I F I Q U E 
e t F a i t s d i v e r g 

Les taches du soleil. — Un as t ro 
nome al lemand, M. Speurer , qui a 
passé t rente ans de sa vie à é tudier 
les taches du soloil, a envoyé à 
M. Faye les résultats de ses longues 
et patientas études, en le priant de 
les communiquer à l 'Académie des 
sciences. 

Le cercle qui représente pour 
nous, habi tants de la te r re , la face 
du soleil , doit être divisé en deux, 
par una assez large bande equa
toriale. 

De chaque côté de cette bande se 
trouve l 'espace rempli par les t a 
ches, espace limité au nord et au 
sud par deux bandes polaires, com
mençant vers le cinquantième de
gré. Il y a, comme on sait, une épo
que où le nombre et la la rgeur das 
taches a t te ignent le maximum, une 
aut re époque où le min imum est 
réalisé ; voici comment cette oscil
lation s'opère : le maximum a t 
teint , on voit les taches s 'amoin
drir et se raréfier dans leur marche 
vers l 'équateur, jusqu 'à ce que l ' in
tervalle occupé par elles soit à 
peu près débarrassé de tout accident. 
Alors, sur les bords de la bande p o 
laire opposée, on remarque des ta 
ches qui apparaissent , grossissent, 
so mul t ip l ient et progressent vers 
l 'équateur. De rechef le maximum 
est a t te int , et les taches recommen
cent la même évolution. 

On assiste là à un spectacle où 
l 'évolution et le rhy thme ? par leur 
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régulante et leur ordonnance, r ap 
pellent les pulsations des organes 
de la vie. C'est comme un immense 
balancement de systole et de d ias 
tole, qui gonfle, resserre et fait pa l 
piter ce gigantesque foyer de cha
leur, do lumière et de vie. 

Les preuves sur lesquelles l 'as
tronome de Potsdam assoit sa des
cription sont fournies par une suite 
d'observations continues depuis 
1851 jusqu 'en 1881. 

M. Faya indique quelles sont, 
d'après lui , les causes de cet impor
tant phénomène. Le principe des 
taches est dans le mouvement de 
rotation de l 'astre ; la cause p r o 
chaine est dans le refroidissement 
produit par ce mouvement . L'évo
lution des taches d'un bord à l 'autre 
des bandes polaire e téqui la tor ia le , 
résulterait de l 'équilibre de t e m p é 
rature tendant à s 'établir à ia sur 
face du soleil, et à réaliser une d is 
tr ibution égale de chaleur . 

Météorologie. — Une lettre du g é 
néral de Nansouty nous apprend 
que, durant les périodes des hautes 
pressions que nous venons de t r a 
verser, l 'inversion do température 
a été observée au Pic du Midi. La 
plus basse tempéra ture a été de 5" 
au-dessous de zéro ; tandis qu'au 
soleil la température a at te int le 
Chiffre invraisemblable de 24°et 26° 
centigrades au-dessus de zéro. 

Le blé niellé. — On connaît cette 
maladie de la nielle qui dans les 
épis de blé s 'attaque aux gra ins , les 
transforme en une masse informe, 
en un tissu morbide, ne contenant 
plus les éléments nutr i t i fs . Les mi 
crographes ont étudié cette dété
rioration. Les uns ont cru, comme 
M. Davaine, en reconnaî tre la cause 
dans l'action sur les t issus de la 
fleur encore jeune d'une sorte de 
petit ver, d'une anguil lule . Sous la 
piqûre de l 'ennemi, l 'évolution de 
la graine devient anormale. D'au
tres micrographes, et parmi eux M. 
Braun, ont soutenu que le ver en 
question se logeait dans le pistil 
de la fleur et rendai t son domicile 
incapable de se développernormale-
ment. En somme, la différence n'est 
pas énorme entre les deux opinions : 
quo la détérioration vienne d'une 
lésion des tissus ou de l 'habitation 

au milieu de ces tissus d 'un être 
étranger , que cet é t ranger soit s im
plement un ennemi ou un hôte, le 
résultat est le même. 

Mais on comprend que les bota
nistes t iennent à être fixés sur le 
mécanisme de l'affection. M. P r i e -
dieu s'est livré sur ce point à des 
recherches qui confirment l 'opinion 
de M. Davaine. 11 a semé du blé, 
Y o ^ u de Normandie , dans lequel se 
trouvaient des grains niellés. Les 
anguil lules do la nielle ont at taqué 
les épis à l 'époque de la floraison ; 
et, grâce aux microscopes, M. Pr ie -
dieu a vu les anguil lules piquer les 
étamines, les points d' insertion dos 
étamines sur l 'ovaire se mamelon-
ner,enfin le développement des t i s 
sus subir une déviation à la suite de 
cette blessure et donner naissance 
à ce tube contourné qui forme le 
noyau de grain niellé. 

Ces anguil lules , dont les germes 
se conservent dans le grain , se r é 
veillent et se régénèrent dans le 
sol où on sème le g ra in ,même après 
vingt-c inq ans , sous l'influence de 
l 'humidité . 

Uobservatoire populaire du Tro-
cadéro.— Un arrêté ministériel met 
à la charge de l 'Etat , qui l 'ouvrira 
au public et le fera servir à l ' ins
truct ion des élèves des diverses 
écoles, l 'Observatoire populaire du 
Trocadéro, fondé par M. Léon J a u -
bert, qui est nommé démonst ra teur 
et chargé de la conservation des 
ins t ruments . M. Vinot, directeur 
du Journal du Ciel, est délégué aux 
fonctions de directeur de cet é ta 
blissement. 

Le crabe du cocotier. — Darwin, 
dans son Voyage d'un naturaliste, 
décrit comme suit un crabe qu'il 
rencontra dans l'île de Keeland, et 
qui fait de la noix de coco sa pr inc i 
pale nourr i ture : « Il est très com
mun sur toute l 'étendue de cette 
terre aride, et y a t te int une grosseur 
monstrueuse. Il a deux paires de 
pattes dont celles de devant sont t e r 
minées pard'épaisses et fortespinces, 
et celles do derrière par des pinces 
bien plus étroites et plus minces . U 
semble impossible qu 'un crabe par 
vienne à ouvrir une forte noix de 
coco recouverte de son enveloppe 
fibreuse; maisM. Liesk affirme avoir 

été fréquemment témoin de l 'opéra
tion.Le crabe commence par déchirer 
l 'enveloppe fibre par fibre, l 'a t ta
quant toujours du côté sous lequel 
se trouvent trois petites cavités en 
forme d'yeux. Quand il a accompli ce 
premier t ravai l , il se met à frapper 
de ces grosses pinces l 'un des creux 
en question jusqu 'à ce qu'i l fasse 
t rou. Alors à l 'aide de ses pinces 
étroites, il extrait toute la matière 
albumineuso de la noix, don-t il se 
repaît . 

« Je crois, ajoute l ' i l lustre savant, 
q u 3 c'est la preuve distincte la plus 
curieuse dont j ' a i e jamais entandu 
parler .» 

Acide carbonique hydraté.— Dans 
le laboratoire de l'Ecole normale, 
M. Roblewski a fait des expériences 
intéressantes sur la liquéfaction de 
l'acide carbonique en présence de 
l 'eau. 

Si on comprime l'acide carbonique 
en présence, de l 'eau et si, au m o 
ment où la liquéfaction du gaz est 
sur le point de sa p ro iu i r e , on 
opère brusquement une détente, il 
y a une cristal-lisalion de l 'acide. 
Une pression de l2 atmosphères avec 
une température de — 4 " «st la con
dition suffisante pour que le phé
nomène ai t l ieu. La formation du 
corps cristall in, qui n'est pas de la 
glace, comme on s'en est assuré, 
prouve qu'il y a eu dissociation d'un 
hydrate d'acidecarbonique, phéno
mène analogue à celui de la surfu
sion. J . B . 

Le Gérant: A . JOLLY, 

repi"°o°"rVGASTB1J,G!£S, DYSPEPSIES, GRAVELIE 

M o n s i e u r CHABLE , m é d e c i n s p é c i a l , 
c o n n u d e p u i s q u a r a n t e a n s p o u r s o n e x 
c e l l e n t t r a i t e m e n t dépurat i f , e n v o i e a v e c 
son o r d o n n a n c e l e s r e m è d e s n é c e s s a i r e s à 
la g u é r i s o n d e s m a l a d i e s c o n t a g i e u s e s d e s 
d e u x s e x e s , d a r t r e s , v i r u s , d o u l e u r s d e la 
v e s s i e e t d e s r e i n s , u r i n e s i r r i t é e s , g r a -
v e l l e , p e r t e s , e t c . — C o n s u l t a t i o n s , de 1 à 
5 h e u r e s , a u 1 e r é t a g o , o u l u i é c r i r e 36 , r u e 
V i v i e n n e , P a r i s . 

R E V U E D E S A S S U R A N C E S 

Nous avons expliqué dans notre 
précédente causerie les avantages de 
la Rente viagère immédiate et les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



garanties spéciales qu'offrent les 
Compagnies d 'assurances nsur la vie 
à primes fixes, aux personnes qui sa 
décident à t ra i ter avec elles. 

A côté de cett* combinaison spé
ciale aux personnes arrivées à un 
âge avancé, les Sociétés d 'assuran
ces présentant, sous le t i t re àeRen
tes viagères différées, les moyens de 
se créer pour toutes, personnes j e u 
nes, laborieuses et prévoyantes,unc 
rente à une époque à laquelle elles 
se proposent de cesser leurs t r a 
vaux. 

Cette rente peut être consti tuée 
au moyen d'une prime unique, mais 
plus généralement elle se t rai te au 
moyen de primes annuel les exigi 
bles jusqu 'à l 'époque (5,10,15, ou 20 
anse tp lus)oùce souscripteur entend 
ent rer en jouissance du paiement 
des arrérages de la rente . 

Les Compagnies, dans la fixation 
de la pr ime, t iennent compte au 
futur rent ier de l 'aléa d% la mortal i té 
qui peut survenir avant la date fixée 
pour l 'exécution du contrat , de 
même qu'elles élèvent le montant de 
cette rente d 'autant que l 'épargne de 
son exigibili té a été re tardée . 

Cette combinaison se fait plus gé 
néra lement sur une seule tê ta .mais 
elle se t ra i te également sur deux 
têtes désignées d'avance, avec re
version de tout ou part ie sur la tête 
survivante. Ce n'est qu'une question 
d'application de tarif mathémat i 
quement établi et ne pouvant don
ner prise à a u c u n e cr i t ique. 

Une des principales préoccupa
t ions des personnes qui désirent 
contracter une assurance, c'est la 
crainte de s 'engager pour une l o n 
gue période à payer des pr imes,sans 
avoir la certitud» de pouvoir faire 
face jusqu 'à la fin de leur e n g a g e 
ment. Aucune crainte de ce côté, 
avec les dispositions l ibérales des 
conditions des police's d 'assurances. 
Si un souscripteur se trouve dans 
l ' impossibilité matérielle de suivre 
le paiement régulier de sâ prime et 
se voit obligé de le cesser, les Com
pagnies , lorsque trois primes ont 
été acquittées, réduisent le contrat 
à la proportion relative des primes 
qui ont été versées,et ainsi de suite, 
selon le nombre des annuités qu 'e l 
les ont reçues. 

E x e m p l e ; M. X . . , a souscrit un 

contrat de 1,000 fr. de rente exigible 
dans 20 ans ; il paie seulement 10 
pr imes. — Son contra t se trouve 
rédui t à 500 fr. de ren te . Ici donc, 
aucune per te . 

La Rente viagère différée s ' im
pose comme une nécessité à tous , 

mais plus part iculièrement aux ar
t istes, aux employés de commerce 
et des adminis t ra t ions particulières, 
aux ouvriors qui vivent de leurs ap
pointements ou salaires et qui ne 
peuvent compter sur aucune retraite. 

AL. P a g e s 

P R I M E S E X C E P T I O N N E L L E S 
A C C O R D É E S A U X 

A b o n n é s de la S c i e n c e P o p u l a i r e , 

de la M é d e c i n e P o p u l a i r e de l ' E n s e i g n e m e n t P o p u l a i r e 

A l ' o c c a s i o n du r e n o u v e l l e m e n t dos a b o n 
n e m e n t s , la Société des Journaux popu
laires illustres offre à s e s n o m b r e u x l e c 
t e u r s u n c h o i x d e p r i m e s t r è s r e m a r q u a 
bles . 

E n v o i c i l a l i s ta : 
1° U n e a n n é e de l a Science populaire o u 

de l a Médecine populaire, f o r m a n t u n 
g r a n i v o l u m e m a g n i f i q u e m e n t r e l i é , a v e c 
tab le d e s m a t i è r e s . 
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AVIS IMPORTANT 
L e s p e r s o n n e s d o n t l ' a b o n n e m e n t e s t 

e x p i r é s o n t p r i é e s de v o u l o i r b i e n le r e 
n o u v e l e r afin d 'év i ter t o u t e i n t e r r u p t i o n 
d a n s l ' e n v o i d u j o u r n a l . 

L a p r i m a g r a t u i t e a n n o n c é e c o n s i s t e e n 
u n m a g n i f i q u e v o l u m e g r a n d i n - 4 ° , de 600 
p a g e s e t c o n t e n a n t prés de 200 p o r t r a i t s . 
S o n t i t r e e s t : Histoire de la présidence de 
M. Thiers. 

Cet o u v r a g e e s t l 'un d e s p l u s i n t é r e s 
s a n t s d e l ' i l lus tra h o m m e d 'Etat . 

E n v o i f ranco à d o m i c i l e m o y e n n a n t 
1 f r a n c . 

H . - C , C E R S T E D 

Hans Christian CErsted, l ' i l lus t re 
physicien danois, l ' inventeur de l ' é -
lec t rp-maguét isme, est né le 14 
août 1777 à Rudkjœbing, chef-l ieu 
de l'île de Langeland, ville qui ne 
compte pas 3,000 habi tants . Son 
père y tenai t une modeste boutique 
d 'apothicaire, et celle d 'un p e r r u 
quier a l lemand du voisinage fut la 
première école qu'il fréquenta. 

La perruquière appr i t , en effet, à 
l i re et à éprire à son jeune voibin, 
et le per ruquier lui appri t sa propre 
langue. P l u s , tard, et alors qu'il fi
gura i t avec tous les a t t r ibuts de 
l 'apprenti apothicaire dans l ' o f f i 

cine paternel le , le futur savant 
reçut (l'un é tudiant en théologie 
les éléments du greo et du la t iu . 
Pour se reposer de ses études et de 
ses t ravaux, il lisait les puvrages 
t ra i tan t d 'histoire naturel le et de 
chimie et apprenai t seul la langue 
française, au point de pouvoir t ra 
duire l a Henriade en danois, à seize 
ans. 

En 1706, après deux aunées pas 
sées à l 'Université de Copenhague, 
CErsted remporta i t un prix acadé
mique pour un*î composition l i t té
ra i re , et l 'année suivante, il subis 
sait br i l lamment l 'examen de pha r 
macie ; il rempor ta i t un prix de 
médecine en 1798 et était reçu doc
teur en philosophie en 1799. Profes
seur suppléant de chi rurgie à l'Aca
démie en 1800, il deviut professeur 
à la Facul té de médecine l 'année 
suivante. 

C'ôSt f e r s là" c h i m i e q'Ué Œrstéo 

tourna principalement son at tention 
tout d 'abord; la découverte de la 
pile, en 1800, lui fournit un ins t ru 
ment nouveau qu'il s 'empressa d 'ap-
pliquer à ses recherches sur les a l 
calis, et qui lui permit bientôt de 
formuler cette loi, que les quanti tés 
d'acides et d'alcalis mises en liberté 
par l 'action de la pile sont en p r o 
portion avec leurs capacités respec
tives. Il obtint, en 1801, une bourse 
qui lui permettai t de voyager pen
dant cinq ans aux frais de l 'Etat . Il 
visita les principales villes savantes 
de l 'Allemagne, puis vint à Par is , 
où il demeura quinzemois dans l ' in
timité de nos savants les plus i l lus 
t res . Il avait publié à Ratisbonne, 
au cours de son voyage en Alle
magne , des Matériaux pour une 

chimie du XIXe siècle (1803). 

De retour dans son pays, CErsted 
obtint une cha i re .de physique à 
l 'Université de Copenhague, puis 
fut nommé professeur extraordi
naire en 1806. 

Un auditoire nombreux se près-» 
sait, à ses leçons. Sur l ' ensemble 
des théories physiques, il professait 
dès lors une croyance entière à l ' i 
dentité des forces de la na tu re ; ses 
recherches sur l a compressibiuté 
des l iquides et ses expériences re la 
tives aux figures produites p a r les 
lignes nodales sur les surfaces v i - « 
brantes a p p o s è r e n t à l a théorie de 
l 'élasticité des modifications impor
tantes . 

Appelé en 1810 à enseigner les 
sciences naturel les à l'École mi l i 
ta i re , CErsted fut élu, en 1815, s e 
crétaire de la Société royale des 
sciences et fait chevalier de l 'ordre 
du Danebrog. Il reçut le titre de pro
fesseur ordinaire de l 'Université en 
1817. 

L'année 1820 devait marquer dans 
la vie d'CErsted, c a r V e s t a u mois de 
juillet do cette année- là qu'il de 
vait, au cours d 'une leçon, devant 
tous ses élèves, faire l a découverte 
do l 'action d r s courants sur les a i 
mants., créer d'un coup une science 
ent ièrement nouvelle : Véleclro-

ïïiagnêliémè, I l f a i s a i t p a s s e r un 

courant voltaïque dans un fil de 

cuivre tendu au-dessus d'une ai

gui l le a imantée , lorsque celle-ci, 

qui t tant sa position horizontale, se 

redressa ; le courant interrompu, 

l 'aiguille revint à sa position pre

mière. Plusieurs expériences répé

tées donnèrent lieu au même phé

nomène. Il n'y avait donc pas à en 

douter, c'était bien l 'action du cou

rant électrique qui le produisait. 

Le 21 j uillet, CErsted communiqua 
à tome l 'Europe la découverte qu'il 
venait de faire ; toutes les sociétés 
savantes reçurent une courte note 
int i tulée: Expériences sur l'effet du 

conflit électrique sur l'aiguille ai

mantée, qui ne tarda pas à faire 
grand brui t . Les belles expériences 
d'Arnpère sur le même phénomène 
et les découvertes qui en furent la 
conséquence vinrent bientôt ajouter 
un nouvel éclat à la gloire du phy
sicien danois, à qui , enfin, l 'Aca
démie des sciences, décerna en 
1822, le prix de mathémat iques , 
bien que les mathématiques fussent 
pour peu de chose dans l'affaire. 

« L'Académie, dans sa séance du 
27 mars 1820, avait annoncé, l i t -
on dans le compte rendu de cette 
séance mémorable, qu'elle décerne
rai t , le 22 mars 1822, le pr ix de ma
thémat iques , consistant e n u n e m é -
di i l le d'or de la valeur de 3,000 fr., 
au meil leur ouvrage ou mémoire 
de mathématiques pures ou appli
quées qui lui serait adressé dans le 
délai de deux ans. Plusieurs recher
ches physico-mathématiques,dignes 
debeaucoup d'éloges, ont paru dans 
cet iuterval le ; mais l ' importance 
de la découverte de l 'action do la 
pile sur l ' a igui l le a imantée , décou
verte qui fournit u n nouveau p r in 
cipe aux mathématiques appliquées 
et qui a déjà donné lieu à des appl i 
cations intéressantes d'analyse, a 
déterminé la commission à lui dé
cerner le prix de mathématiques. La 
commission chargée de l 'examen 
des pièces pour les prix, de mathé
matiques adjuge toujours oes prix 
sans le concours de l 'Académie, 
51àis\ comme la découverte dont il 
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s'agit n'est point explici* ement com
prise da s le programme, la com
mission a pensé que l 'autorisation 
de la compagnie lui était néces
saire pour décerner le prix à cette 
belle découverte. — Cette proposi
tion a été adoptée. » 

Cette même année 1822, et la su i 
vante, Œrsted visitait Berlin, Mu
nich, PariSj où il construisait , avec 
Fourier, la pile thermo-élec t r ique , 
Londres et Edimbourg 1. Reprenant , 
à son retour, ses t ravaux de chimie, 
jl décomposa l 'a lumine et obtint le 
chlorure d 'a luminium. 

Œrsted devint successivement 
conseiller d'Etat en 1828, direc
teur de l'Ecole polytechnique de 
Copenhague fondée en 1829, con
seiller int ime, secrétaire perpétuel 
de l'Académie des scienoes de Co
penhague et associé de l 'Académie 
des sciences de Par i s . Il faisait du 
reste partie de la plupar t des sociétés 
savantes de l 'Europe. 

A l'occasion du cinquantième a n 
niversaire de son entrée dans les 
fonctions publiques, le 7 novembre 
1S50, ses amis et ses élèves lui don
nèrent une fête à l 'issue de laquelle 
il lut conduit t r iomphalement au 
château de Fasan, dont la jouissance 
lui était assurée jusqu 'à la fln de sa 
vie. Mais il n 'en put prendre posses
sion: une indisposition en apparence 
légère, dont il fut a t teint , s 'aggrava 
tout à coup et l 'emporta le 9 mars 
1851. — Il a t tendai t le printemps 
pour s'installer au Fasanhof. 

On a d'Œrsted de nombreux mé
moires insérés dans diverses publ i 
cations scientifiques, le recueil de 
l'Académie de Copenhague, les An
nales de physique et de chimie, etc. , 
ainsi que beaucoup d'ouvrages p u 
bliés à part, parmi lesquels nous ci
terons .' Mécanique de la propaga
tion des forces électrique et magné
tique (1806); Considérations sur 
l'histoire de la chimie (1807); Manuel 
de physique mécanique (1809); Re
cherches sur l'identité des forces 
chimiques électriques (1812) ; Expe
rimento, circum affectum conflict us 
leectrici in acurn nxUgnetîcwn (1820); 

Principes de lanouvellechimie (1820); 
etc. 

On lui doit également quelques 
poèmes et morceaux l i t téraires es 
timés. A. 13. 

A S T R O N O M I E 

LOIS DE LA GRAVITATION UNIVERSELLE 

DÉCOUVERTES PAR NEWTON 

(Suite) 

C'est donc vers le centre du So
leil que l 'attraction de cet astre t en
drait à précipiter toutes les p lanè
t e s ; elles y tomberaient i n f a i l l i ^ e -
inent, sans l ' impulsion qui joue le 
rôle de force centrifuge, tandis que 
l 'attraction de l 'astre central joue 
le rôle de force centripète. Les cho
ses se passent comme dans le cas 
d'une pierre qu'on fait tourner rap i 
dement avec une fronde : l ' impul
sion donnée tendrai t à imprimer à 
la pierre un mouvement rect i l igne 
dirigé suivant la tangente au point 
de la courbe qu'elle occupe, mais la 
résistance du fil s'oppose à ce que le 
mobile s 'éloigne du centre. Cette 
résistance joue le rôle de fores cen
tripète. Si elle était supprimée, la 
pierre s 'échapperait en suivant la 
tangente à la courbe. De même, si 
la puissante at traction solaire ve
nait à manquer tout à coup, chaque 
planète s 'échapperait dans l 'espace, 
en suivant la tangente au point de 
son orbite où elle se t rouverai t au 
moment où la force mystérieuse qui 
la ret ient dans son orbite serait 
anéant ie . 

La troisième loi de la gravi tat ion 
universelle explique la forme sphé-
rique de tous les corps célestes. En 
effet, M. Pla teau, physicien belge 
très habile, a démontré, par des ex
périences ingénieuses, que le? l i 
quides soustraits à l 'action de la pe 
santeur et n 'obéissant qu'à l 'a t t rac
tion mutuel le que leurs înolécules 
exercent les unes sur les aut res , 
prennent spontanément la forme 
sphérique. M. Plateau introduit , au 
moyen d'une petite pompe en verre, 

de l 'huile dans un mélange d'eau et 
d'alcool ayant exactement la même 
densité ; cette huile se trouve ainsi 
soustraite à l'action de la pesan
teur, en vertu du principe d 'Archi-
mède qui s 'énonça ainsi : 

«Tout corps plongé dans un fluide, 
l iquide ou gaz, perd une part ie de 
son poids égale au poids du volume 
do ce fluide qu'il déplace. » 

M. Plateau a constaté que la ' 
masse d'huile prend spontanément 
la forme sphérique au sein du m é 
lange alcoolique. Si on la fait t ou r 
ner au moyen d'une petite m a n i 
velle en fil de fer, on la voit se r e n 
fler à Féquateur et s 'aplatir aux 
pôles de rotation, ce qui a lieu pour 
les planètes qui tournent au tour do 
leurs axes. En augmentant la vitesse 
du mouvement de rotation de la 
sphère d 'hui le , on obtient une 
sphère libre dans un anneau l ibre , 
c 'est-à-dire une fidèle reproduction 
du merveilleux anneau de la p la
nète Saturne . 

Newton trouva que les trois lois 
si simples de la gravitat ion univer
selle qu'il venait de découvrir suf
fisaient pour expliquer la forme el
liptique des orbites des planètes et 
des satellites ; le principe des aires 
et la troisième loi de Kepler firent 
t rouver des conséquences logiques 
de ces lois. 

Les mouvements des planètes au
tour du Soleil et des satellites au tour . 
de leurs planètes ne sont pas tout à 
fait ausssi simples que Kepler l 'a
vait cru ; leurs orbites diffèrent peu 
de la forme ell iptique, ce qui permit 
au grand astronome d'établir les 
trois lois qui portent son nom. 

Les perturbat ions qui é loignent 
les planètes de leurs orbites e l l ip t i 
ques sont une conséquence logique 
des lois de la gravitat ion un iver 
selle, c a r i e Soleil n 'est pas le seul 
corps céleste dont l 'attraction agisse 
sur les planètes, et la planète c e n 
trale n'est pas la seule masse qui 
agisse par attraction sur ses satel
lites. Les planètes agissent par a t 
t ract ion les unes sur les autres e t 
le Soleil et les autres pianotes a g i s -
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sent sur les satellites : de là l'ex
trême complication des mouvements 
des corps célestes du système so 
la i re . 

L'orbite que décrivent les planètes 
diflère très peu de la forme e l l ip
tique qu'il aura i t si la planète 
n'obéissait qu'à la seule attraction 
du soleil. Les per turbat ions ou les 
inégali tés causées par l 'attraction 
des autres planètes du système so
laire sont très peu considérables, ce 
qui prouve que lamasse des planètes, 
mêmeles plus grosses, comtne Jupiter 
et Saturne, est bien peu de chose en 
comparaison de celle du soleil. 

Les soleils secondaires des étoiles 
doubles gravi tent autour des soleils 
pr incipaux en obéissant aux lois de 
Kepler; les admirables lois de New
ton se retrouvent done en dehors du 
système solaire et méri tent bien ie 
nom de lois de la gravitation univer
selle; ces lois sont la base de la m é 
canique céleste, qui a at teint un si 
hau t degré de perfection; elles per
mettent de se rendre compte des 
phénomènes astronomiques les plus 
compliqués, de tous les mouvements 
de la lune, de la précession des 
équinoxes, de la mutat ion. Grâce à 
ces lois, nous pouvons peser les p la 
nètes et notre satellite comme s'il 
nous était possible de les placer 
dans le plateau d'une balance; peser 
le soleil , en calculant de combien 
la terre ou toute autre planète tombe 
vers lui en une seconde, en par
courant son orbi te; peser les étoiles 
doubles, si éloignées de notre sys 
tème solaire. 

On a pu calculer le retard apporté 
au passagedupérihél ie de la comète 
périodique de Halley, par l ' a t t rac 
tion des planètes.Le Ter r ie r a pu, en 
se basant sur les perturbations très 
petites apportées par l 'at traction de 
Neptune à la marche d 'Uranus, dé 
couvrir, par le simple secours du 
calcul, la plus reculée de toutes les 
planètes connues d u système solaire ; 
et cette découverte de Neptune par 
le simple secours de l 'analyse m a -
thét imaque est la plus belle confir
mation des lois de la gravitation 

j universelle. Grâce à ces lois, nous 
savons que la masse des comètes est 
excessivement peti te. Enfin, eUes 
nous permettent de nous rendre 
compte du phénomène des marées, 
occasionné par les attractions du 
soleil et de la lune sur les eaux de 
nos océans, et de prédire à l 'avance 
les grandes marées. 

Lorsque l ' i l lustre Newton conçut, 
en 1666, son admirable théorie de 
la gravitation universelle, on savait 

. déjà que la distance de la lune à la 
terre est à peu près de 60 rayons 
terrestres; mais le rayon ds noire 
globe n'était pas encore mesuré avec 
une exactitude suffisante. Newton, 
adoptant pour la longueur du rayon 
terrestre celle qui était généra le 
ment a jmise avant les t ravaux géo-
désiques de Picard, trouva un n o m 
bre trop fort de un sixième pour que 
la força qui ret ient la lune dans son 
orbite et la fait graviter autour de 
la terre pût être at tr ibuée un ique
ment à la pesanteur ou attraction 
te r res t re ; mais l 'erreur provenait 
de ce que le grand mathématicien et 
astronome ne connaissait pas la vé 
ritable longueur du rayon terrestre . 

En 1682, l 'astronome français 
Picard fit connaître à la Société 
royale de Londres les résultats de 
ses travaux géodésiques entrepris 
sous le patronage de l'Académie des 
sciences de Paris , dans le but de 
mesurer l 'arc de méridien compris 
entre Amiens et Malvoisine. Newton 
recommença alors ses calculs, en 
adoptant la longueur du rayon t e r 
restre déduite des t ravaux géodési
ques de Picard; cette fois, les résul 
tats des calculs du grand géomètre 
furent absolument satisfaisants; il 
éprouva une telle émotion envoyant 
se réaliser ses sublimes conceptions, 
qu'il ne put pas terminer lu i -même 
ses calculs et dut prier un de ses 
amis de se charger de cette tâche. 

On demandai t un jour à l ' i l lustre 
savant comment il avait pu faire 
pour mener à fin ses magnifiques 

' découvertes : « C'est, répondit New
ton, en y pensant toujours. » 

H e n r y C o u r t o i s . 

PHYSIQUE 

LA CHALEUR 

I 

L'hypothèse admise aujourd'hui, 
et qui sert de base à la théorie de la 
chaleur, est analogue à celle de 
l 'électricité, du magnétisme et de 
la lumière. 

On suppose que dans tous les 
corps, solides, liquides et gazeux, 
il peut se produire de certains mou
v e m e n t s vibratoires dans les molé
cules et qui donnent naissance au 
fluide calorifique. En électricité et 
en magnétisme, o n admet aussi que 
les molécules matérielles peuvent, 
dans de certaines circonstances, 
prendre des mouvements vibratoires 
dont nous observons les effets sous 
le nom de phénomènes électriques 
et magnétiques. 

Cetle hypothèse admise pour les 
fluides dont je viens de parler, il n e 
sera plus difficile de comprendre 
comment ils se t iennent d'une ma
nière si étroite. Nous savons,en effet, 
que touslescorps frottéss'éshauffent 
et s 'électrisent, et que les deux phé
nomènes ont lieu s imultanément , 
souvent d'une manière très sensi 
ble ; quelquefois, ils ne semblent se 
produire que de la chaleur , et d ' au 
tres fois, nous n e pouvons e n soup
çonner la présence. Si le corps qui 
frotte glisse facilement sur le corps 
frotté, comme, par exemple, de la 
peau de chat sur un bâton de verre, 
il n'y a presque pas de chaleur au 
moment où l'on observe le phéno
mène d'électricité qui s e produit 
dans cette circonstance; si ma in te 
nan t nous subst i tuons à la peau 
de chat un morceau de drap i m 
prégné de sandaraque, e n même 
temps que le glissement du drap sur 
le bâton de verre est devenu plus 
pénible, il s e produit une quanti té 
de chaleur bien plus appréciable 
que dans le cas précédent. 

Les corps s'échauffent par c o n 

tact et à distance ; dans le premier 
cas, les molécules vibrantes c o m -
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mnniquent leur mouvement aux 
cerpâ qui les touchent , et avec 
d'autant plus de puissance qu'elles 
sont e l l e s - m ê m e s animées d ' u n , 
mouvement plus rapide ; il arrive 
un moment où ces vibrations sont 
telles, qu'elles détruisent une partie 
de la cohésion intermolôculaire du 
solide; alors ce dernier se liquéfie ; 
les mouvements vibratoires augmen
tent, le corps se vaporise,puis passe 
à l'état gazeux. 

Le chapitre de la chaleur p ropre
ment dit t rai te tout spécialement 
des effets produits par plia sur les 
corps, tels qu'ils sont, et jusqu 'au 
moment où leur état va changer ; il 
traite également des moyens et des 
appareils employés pour l 'évalua
tion des températures, sous le nom 
de Tiiermométrie. 

Vient ensuite le chapitre de la 
Calorimêtrie, dans lequel on t r ans 
forme en unité la quanti té de cha 
leur ou la puissance des vibrations 
moléculaires qui détermine les 
changements d'état dont je viens 
de parler. Co chapitre comprend 
lui-même ceux des Chaleurs latentes 
et des Chaleurs spécifiques des corps. 

L'étude de la chaleur se termine 
par les expériences sur la pouvoir 
émissii, la réflexion calorifique, 
connues sous le nom d'expériences 
relatives à la propagation de la cha
leur. 

Après les divisions principales 
quoje viens d'indiquer, on remarque 
dans le premier chapitre : l 'étiHo 
sur la dilatation des solides, des 
liquides et des gaz ; la dé te rmina
tion des densités et les applications 
des dilatations. Dans le chapitre 
concernant les changements d'état 
des corps, on étudie lapropr iê té des 
vapeurs, leur densité, leur forma
tion et leur condensat ion; la l iqué
faction du gaz, devenue si in té res - ' 
saute depuis les expériences de 1 

MM. Cailletet et Pictet, et ensuite 
l 'hygrométrie. 

Dans le troisième chapitre, on 
étudia l 'absorption de la chaleur et 
la conductibilité. 

Parmi les applications de la cha- \ 

leur, nous insisterons plus particu
l ièrement sur la théorie du chauf
fage. 

C'est au feugênéral Morin que l'on 
doit la partie la plus intéressante de 
cette application de la chaleur , 
ainsi qu'aux importants t ravaux de 
M. Péclet. 

II 

La chaleur s'observe dans les 
corps par les changements qu'elle 
y apporte. 

Il serait bon de préciser ici ce que 
nous entendons par corps chauds et 
corps froids : Lorsque nous plaçons 
un thermomètre centigrade dans 
un liquide dont la congélation s'ef
fectue, nous observons une cer ta i 
ne température : soit, par exemple, 
G0°, «vile que l'on relève lorsque la 
cire se solidifie ; si nous mettons la 
main sur la massa solide, nous 
éprouvons une sensation de cha
leur; plongeons maintenant le t h e r 
momètre centigrade dans l 'eau qui 
se eongèle ; la colonne mercurielle 
est au 0° de la graduat ion , et nous 
éprouvons une sensation de froid 
en touchant l 'eau glacée. Dans le 
premier cas, nous disons que le 
corps est chaud et dans le second, 
nous disons le contraire. Il y a donc 
un moment pour lequel les corps ne 
sont ni chauds ni froids ? 

Pour répondre à cette question, il 
nous faut quitter le domaine des 
sensations matérielles pour ent rer 
dans celui du ra isonnement scien
tifique1. 

Physiquement le froid n'existe 
pas ; il n 'y a que chaleur , ou a b 
sence compléta de chaleur ; et pour 
me rapprocher des hypothèses qui 
ont été posées antér ieurement , j e 
dirai : Les molécules du corps sont 
en vibrations (calorifiques) ou ne le 
sont pas , il y a mouvement in t e r 
moléculaire ou non. Les choses ainsi 
établies, et suivant les principes 
posés, il ne nous sera plus difficile de 
comprendre comment et pourquoi 
nous disons, à tort scientifiquement, 
que telle substance est froide ou 
brû lan te ; en par lant ainsi , nous ne 

faisons qu 'émettre une sensation dn 
corps, une différence blessante, qui 
n'a aucun rapport avec le phéno
mène physique d'absence complète 
de chaleur . 

Pour avoir un thermomètre g r a 
dué suivant la théorie ca lor imét r i 
que, il nous faudrait placer le 0 du 
centigrade environ 273 divisions 
plus bas ; ce qui est prat iquement 
impossible et inut i le , puisque la 
température la plus basse, et ob
tenue par des procédés spéciaux, est 
à peine de —140° centigrades. 

Lorsque la chaleur agit sur un 
corps, les molécules de ce corps v i 
brent suivant des oscillations plus 
ou moins amples, en raison d 'une 
température plus ou moins élevée, 
elles ont besoin, pour effectuer leui s 
mouvements , d'un espace i n t e rmo
léculaire plus considérable ; alors 
le corps se dilate (et pour des t em
pératures comprises entre de cer
taines l imites, les ampli tudes sont 
propoytionnelles aux températures : 
cette loi permet de poser des coeffi
cients d^ dilatation et par suite d ' é 
tablir des formules connues sous le 
nom de'binâmes de dilatation) .11 faut 
alors une très grande force réactive 
pour vaincre l 'action expansive des 
molécules : comme l'effort qui con
t ient le solide dans ses dimensions 
primitives ne réag i tpas ins tan tané-
mont et directement sur chaque mo
lécule en part icul ier , celles-ci 
cont inuent à vibrer avec la même 
in tens i té , et dans certains cas il y a 
élévation de t empéra ture : c'est-à 
dire que les oscillations, sans a u g 
menter d 'amplitude, augmenten t en 
nombre dans le même t e m p s ; et si 
l 'on vend au corps son l ibre accrois
sement, l 'équilibre d'oscillation se 
rétabl i t . 

Avant d 'entrer dans l 'élude re la
tive aux dilatat ions, citons quelques 
exemples des effets produits par la 
dilatation des corps. On connaît 
cette expérience, prouvant b ienqua 
les corps se dilatent par la chaleur, 
et qui consiste :\ faire passer une 
sphère en suivre rouge à travers un 
anneau de même métal : la sphèr s , 
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étant froide, passe exactement dans 
Panneau ; si on plonge celle-là dans 
de l'eau bouil lante, en l'y laissant 
quelques moments afin qu'elle p ren 
ne bien la température du bain, 
puis en la plaçant au-dessus de l 'an
neau resté froid, ce dernier est d'un 
diamètre trop faible pour laisser 
passer la sphère métal l ique, dont il 
possède le diamètre primitif ; mais, 
venant à s'échauffer lui-même par 
le contact de la boule, il vient un 
moment où tous deux sont à la m ê 
me température . Cet équil ibre est 
produit d 'un côté par déperdition, 
et de l 'autre par acquisit ion : à ce 
moment, la sphère passe facilement 
et tombe d'elle-même, après être 
restée suspenduo quelque temps, 
tangente à l ' anneau . Cette expérien
ce montre également que la di la ta
t ion de l 'anneau s'est effectuée com
me si celui-ci avait été un disque 
p le in . Il [en eût été de même de là 
iphèro, si elle eût été vide : Cette 
expérience est connue sous le nom 
de tore de S'Gravesande. 

Il est une expérience, due à M. 
Tommasi, qui montre combien la 
dilatation est puissante dans les l i 
quides. L'appareil dont il se sert, 
pour démontrer combien es tgrande 
cette force mécanique d'un liquide 
qui se dilate, se compose d'un tube 
en fer forgé, fermé à l 'une de ses 
extrémités et à l 'autre extrémité 
duquel se t rouve vissé un tube qui 
fait corps avec le premier, de telle 
sorte que le bord du canon soit dans 
un même plan avec la couronne ex
terne ; on in t rodui t de l 'huile dans 
le canon, puis on place sur l 'ouver
ture une rondelle do plomb de 6 m m 

d'épaisseur ; cela fait, on applique 
un chapeau en fer, se vissant sur le 
tube externe, et percé d'une ouver
ture faisant, prolongement avec le 
tube interne ; on chauffe au gaz la 
partie in tér ieure du canon, et l 'on 
ne tarde pas avoir sort ir du chapeau 
en fer une rondel le de plomb t a i l 
lée comme à l 'emportc-pièco. 

E F r o g e r - D e l a p i e r r e . 

L ' A I R , L A T E R R E E T L ' E A U 

Description des principales merveil
les du globe et des phénomènes 
naturels les plus curieux. 

CHAPITRE XII 

MONTAGNES ET GLACIERS 

(Su i te ) 

3 — L e s m o n t a g n e s d e l ' A m é r i q u e . 

T J n r o c h e r a f r i c a i n . 

L a С r d i l l i c r o dos A n d e s . — C o n f i g u r a i n 
g é n é r a l e e t « t e n d u e . — Causes d s l ' a b 
s e n c e de g l a c i e r s d a n s l e s A n d e s . — Is'i 
é b e u l o m e u t s n i a v a l a n c h e s . — Les Que
bradas. •— R a v i n e s de Cutaco e t do 
Chota . — L e s s o m m e t s p r i n c i p a u x . — 
Le N e v a d o de S o r a t a , l e N e v a d o de I I -
l i m a n i , l ' A o o n c a g u a , le G u a l a t i e r i , Г А -
c o s t a . — L e C M m b o r a z o . — A s c e n s i o n 
du C h i m b o r a z o p a r A l e x a n d r e d e I l a n i -
bol iH, B o n p l a n d e t Carlos M o n t u f a r , e n 
1 8 0 2 . — L a p e t i t e m o n t a g n e de Y a n a -
U r c u . — L a c a s c a d e s o u t e r r a i n e . — L e s 
t e r r a s s e s é t a g é e s . — Le p l a t e a u de S i s -

g u n . — U n s e n t i s r n o n f r a y é e t p e u 

é c l a i r s . — Le m a l dos m o n t a g n e s . — 

L T ne barr i ère i n f r a n c h i s s a b l e . — R e t o u r 

d a n s de m a u v a i s e s c o n d i t i o n s . — T o u t 

e i - t b i e n qui finit b i e n . — A s c e n s i o n de 

M . B o u s s i n g a u l t e t d u c o l o n e l H a l l , e n 

1831. — R t n o u v e l l e m e n t dos m ê m e s 

d i f f i cu l t é s , a v e c q u e l q u e s a d d i t i o n s . — 

T e r r i b l e d a n g e r c o u r u p a r l e s e x p l o r a 

t e u r s . — Neo amplius ibis. — A s c e n s i o n 

de M. J u l e s R e m y , en 1856. -— Le s o m 

m e t du C h i m b o r a z o enf in e s c á l a l o . — 

O b s e r v a t i o n s s u r l a t e r r a i n . — A s c e n 

s i o n de T l l l i m a n i , p a r M M . C h a r l e s 

W i é a e r , de G r u m k o w et d ' O c a m p s , e n 

1S77. — Le T i c d e P a r i s . — Le P e t e r 

B o t t e , d a n s l ' î le M a u r i c e . — R é s u l t a t f a 

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

de c o t t e m o n t a g n e . — T e n t a t i v e i n i r u c 

t u e u s e d u c a p i t a i n e L l o y d e t d e M. 

D a w k i n s , e n 1831. — E s c a l a d e d u s o m 

m â t d u P e t e r B o t t e , en 1832, p a r le 

m ê m e c a p i t a i n e e t t r o i s a u t r e s off iciers 

a n g l a i s . — Le P i e d u R o i - G u i l a u m e 

— N o u v e l l e - a s c e n s i o n s . — M M . S h a t i d 

e t H u x t a b l e a u s o m m e t d u P e t e r B o t t e , 

e n 1874. — On y m o n t e d é s o r m a i s c o m m e 

à s o n g r e n i e r . 

Les Andes, dont le nom vient du 
moi antis, qui , en langue Quichua, 
signifie cuivre, et par extension 
métal, forment uno longue chaîne 
de montagnes qui s'étend du nord 
au sud, le long, et à environ 50 k i 
lomètres de distance des côtes de 
l'océan Pacifique^ d 'un bout à l ' au
tre de l 'Amérique méridionale, d e 

puis l ' isthme de Darien jusqu'au 
détroit de Magellan. 

A leur extrémitéj nord, les Andes 
se composent de trois chaînes dis
tinctes, qui se réunissent bientôt et 
forment ce qu'on appelle le nœud 
de Paramos. Un peu plus loin, au 
sud, elles se divisent de nouveau en 
deux chaînes qui se rejoignent au 
nœud de los Pastos. Les Andes de 
Quito, qui renferment quelques-uns 
des somme islos plus élevés et les plus 
terribles volcans de toute la chaîne, 
se t rouvent entre ce point et le 
nœud de Loxa, origine des And-.s 
péruviennes, û'où s'élève le Nevado 
de Sorata, le point cu lminant de la 
ehaîne. Au nœud de Cuzco com-
mencent les Andesbo l inennes , dont 
le sommet le plus élevé est le Ne
vado de I l l imani , récemment ex
ploré par M. Ch. Wiener , et qui pos
sède en outre le Cerro de Potosi, la 
riche montagne métallifère percée 

i de galeries de mines depuis sa base 
presque jusqu 'à son sommet. Vien
nent ensui te les Andes boliviennes 
dont le point cu lminant est l'A-
concagua, montagne volcanique 
mesurant 7,295 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. Enfin viennent 
les Andes de la Patagonie , aux 
sommets sensiblement moins élevés, 
— du moins pour ce qu'on en sait, 
cette partie des Andes étant encore 
peu connue. 

L'étendue de la chaîne ou Cordil-
lière des Andes est, comme nous l 'a
vons dit piécédemment, do 7,220 
kilomètres ; mais on pourrai t la 
considérer, à la r igueur , comme 
partie de l ' immense chaîne de m o n 
tagnes qui s'étend depuis l 'océan 
Antarctique jusqu 'à l 'océan Arct i 
que, t raversant du sud au nord tout 
le cont inent américain, et dont 
l 'autre partie ne mesure pas moins 
de 8,500 kilomètres d'étendue. Ce 
serait alors la plus longue chaîne de 
montagnes du monde. Mais t enons-
nous-en aux divisions convenues. 

Dans les Andes proprement dites, 
la na ture semble avoir procédé avec 
une préoccupation du grandiose, du 
colossal qui fait i l lusion, par l 'habi-
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t udequ 'on en acquiert . Ainsi les 
hauts sommets du massif de Quito, 
par exemple, quoique couronnés de 
neige, ce qui ne les empêche pas, 
pour plusieurs au moins, de vomir 
des flammes et des matières ignées, 
sont loin de paraî t re aussi élevés 
qu'ils le sont réellement, parce 
qu'ils reposent sur une base élevée 
elle-même à une a l t i tude considé
rable au-dessus du niveau de lamer, 
et qui, pour Quito, a t te int 2,908 m è 
tres. 

Ainsi, bien que plus élevés de 
1,800 à 1,700 mètres que le mont 
Blanc, le Chimborazo, le Cotopaxi, 
l'Antisana, vus des plaines de Quito 
ou de Riobamba, ne présentent pas 
un aspect aussi majestueux que le 
colosse des Alpes vu de la vallée de 
Chamouuix.Mais l 'ensemble du spec
tacle qu'offre le paysage tout entior 
inspire b entôt un sentiment d 'ad-
minition sans bornes, que la com
paraison ne fait qu 'accroître. 

l e s Andes centrales, malgré leur 
magnificence, manquent cependant 
d'un élément qui contribue énormé
ment à la sublime beauté des pay 
sages alpestres : on n'y trouve pas 
trace de glaciers. 

Cette absence de glaciers est évi
demment due à la température à peu 
près uniforme qui règne dans le voi
sinage de l 'équateur. Dans ces r é 
gions torrides, les jours sont cons-
tammentde même longueur, et le so
leil y brille tout le long de l 'année 
avec une force à peu près égale. La 
limite des neiges est donc marquée, 
sur les pentes de la montagne de 
Quito, avec une précision s ingu
lière. La températuie y décroît exac
tement à proportion de la hau teur , 
c'est-à-dire d 'un degré centigrade 
à mesure que l'on s'élève de 87 m è 
tres, jusqu 'à la l imite de 0° qui est, 
en conséquence, marquée par un:> 
ligne à peu près invariable. 

Dans les lat i tudes plus élevées, 
au contrai re , le soleil reste a u - d e s 
sus de l'horizon si longtemps et 
brille avec une telle augmenta t ion 
de puissance, pendant l 'été, que la 
couche de neige amoncelée pendant 

l 'hiver, par des raisons opposées, sa 
fond en partie pendant les mois de 
chaleur, et s'écoule en torrents que 
surprend et arrête le retour des 
froids. C'est à ces alternatives de 
chaleur et de froid, de dégel gradué, 
suivi de soudaine congélation, 
qu'est due la formation des glaciers, 
ornements incomparables des h a u 
tes montagnes de l 'Europe et de l 'A
sie. Les parties inférieures de» 
masses de neige liquéfiées, quaDd le 
froid revient sont aussitôt conver
ties en longues colonnes brisées, 
tordues , entremêlées de s talacti tes 
colossales de glace t ransparente ; 
rien de semblable ne se produit 
dans les Andes. 

Par la même raison, et quoique 
couronnées de cratères en éruption 
et bouleversées par d'effroyables 
t remblements de terre, les Andes 
sont exemptes dos avalanches etdes 
éboul isqui causent de si fréquentes 
catastrophes, sur tout dans les val 
i o n s des Alpes suisses et françaises, 
écrasant des villages ent iers , quel 
quefois desvilles,comme nous avons 
eu déjà l 'occasion de le voir pour 
les éboulements. 

Ce qui dis t ingue encore les Andes 
des aut r rs montagnes du globe,c'est 
ce qu'on appelle bonnement dans la 
chaîne central» les quebradas (les r a -
vines), crevasses taillées à pic, d'une 
profondeur incorom nsurable , dont 
les murs perpendiculaires forment 
leslimitesd'étroites vallées couvertes 
d'à bres et d 'arbrisseaux d'une vé 
gétation luxur iante , dont les cimes 
semblent, d 'en bas, se perdre dans 
l 'azur du ciel. Les principales ravi
nes de ce genre sont celle deCutaco, 
qui mesure 1,310 mètres , et celle de 
Chota, l-,400 mètres de profondeur 
verticale. La traversée de ces que 
bradas est à la fois extrêmement 
laborieuse et dangereuse pour le 
voyageur. 

Apa r t i rde l 'exploration duChim-
borazo par Alexandre de Humboldt, 
en 1802, cette montagne fut long
temps considérée comme lesommet 
le p lusélevé,non seu lemcntde touto 
l 'Amérique, mais du monde entier. 

Nous avons vu q r e les sommets les 
plus élevés du monde so t rouvent , 
jusqu'à nouvel ordre, dans l 'Hima
laya. L P S Andes mêmes ont des som-

| mets plus élevésquelo Chimborazo; 
ce sont :1e Nevado de Sorata, déjà 
nommé et qualifié, qui s'élève à 
8,690 mètres au-dessus du niveau, 
do la m e r ; viennent ensuite : le 
Nevado de Illimani, 7,316 mètres ; 
VAconcagna, 7,295 mètres ; le Gua-
latieri, 7,100 mètres ; VAntisana, 
ê.938mbtres;YAcosta, 6,700 mètres; 
leChimborazoneYicnt qu'après, avec 
une hau teur de 6,530 m è t r e s , ce 
qui n 'empêché pas que sa célébrité 
dépasse de beaucoup celle de ses 
r ivaux plus élevés,eteela sans qu'on 
en puisse accuser la faveur. 

Aperçu d 'une distance assez 
grande, il est certain que 1? Chim
borazo paraî t so détacher v igoureu
sement des sommets qui l 'entourent 
et dominer de son front alt ier la 
chaîne des Andes tout entière ; mais 
le regard ne s ' é t r nd pa* assez loin 
pour que la comparaison soit possi-
blejl 'on ne peut inférer de l àqu 'une 
seule chose, c 'est que le Chimborazo 

"j i si favorisé par une situation excep
t ionnelle. 

Ea l8D2, Humboldt , Bonpland et 
Montufar en tentèrent l 'ascension ; 
s 'aidant d 'une suite cont inue de 
roches volcaniques dépourvues de 
neige, ils s 'élevèrent jusqu 'à 520 
mètres environ de son sommet ; 
mais, parvenus à cetta hau teur , ils 
durent s 'arrêter en présence d'une 
énorme crevasse' qu'ils ne purent 
franchir malgré tous leurs efforts. 
Nous empruntons l t s détails de 
cette mémorable ascension à la r e 
lation qu'en a publiée Alexandre 
de Humboldt, s imultanément à Paris 
et à Stuttgart , nous bornant à p ré 
venir le lecteur que c'est au texte 
allemand que nous faisons cet em
prun t , dans la crainte qu'on y r e 
marque quelques différences dans 
la forme avec la version française. 

« Le 22 j u i n 1799, dit l ' i l lustre 
natural is te et voyageur al lemand, 
j ' é ta i s dans le cratère du pic de Té-
nériffe.Trois années plus tard, près-
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que j o u r pour jour , j ' a t t e igna is 
une al t i tude plus élevée de 6,700 
pieds, près du sommet du Chimbo
razo. 

« Nous étions dans la plaine de 
Tapia, de laquelle, le 22 j u i n , nous 
commençâmes notre ascension du 
Chimborazo, nous t rouvant déjà à 
8,898 pieds de Paris ou 1,483 toises 
(environ 2,880 mètres) au-dessus 
du niveau de la nier du Sud. Nous 
montâmes doucement jusqu 'au pied 
de la montagne, où nous passâmes la 
nui t , dans le village indien de Carpi. 
Cette plaine est clair-semée de tiges 
de cactus et de shinus molle, lesquels 
ressemblent à des saules p leureurs . 
Des t roupeaux de lamas bigarrés y 
cherchent par milliers une maigre 
substance. Tout près de Calpi ,au 
nord-ouest de Lican, s'élève sur le 
plateau stérile une petite montagne 
isolée,Yana-Urcu, laquel le ,au point 
de vue géognostique, mérite beau
coup d 'at tent ion. 

« Cette montagne est située au 
sud-sud-es t du Chimborazo, à une 
distance de moins de 3 milles, et 
n 'en est séparée que par la haute 
plaine de Lusia. Si nous n'y devons 
pas reconnaî t re le produit d 'une 
éruption latérale du Chimborazo, 
l 'origine du cône doit cer ta inement 
être at t r ibuée aux forces souter
raines qui, sous cette montagne,ont 
depuis des mill iers d'années va ine
ment cherché une issue.Il est d 'une 
origine plus récente que le dôme de 
la montagne. 

« Sur le versant oriental duYana-
Urcu, ou plutôt à sa base, du côté 
de Lican, les natifs nous conduis i 
rent à une roche en saillie, offrant 
une ouverture qui ressemble à l 'en
trée d'une galerie de mine aban 
donnée. Au bord de cette ouverture , 
e tmême à une distance de dix pieda, 
ou entend un grand bruit , lequel 
provient cer ta inement d 'un tor rent 
souterrain se précipi tant dans un 
t rou profond et dont la chute p ro 
duit de violentesvibrat ions de l 'air. 

« Le Chimborazo, nonobstant son 
énormemasse de neige, laisse couler 
sur le plateau des ruisseaux t e l l e 

ment insignifiants, qu'on peut s u p 
poser que la plus grande partie de 
l 'eau provenant de la fonte des nei
ges s'écoulo à l ' in tér ieur par des 
crevasses. 

« Ayant passé la nui t à Calpi, qui , 
selon mon baromètre, s'élève à 9,720 
pieds (1,620 toises) au-dessus de la 
mer, nous commençâmes dès le m a 
tin du 23 la vraie ascension du 
Chimborazo. Nous abordâmes la 
montagne par son versant sud-sud-
est, les Indiens qui nous servaient 
de guides — mais dont bien peu 
avaient franchi la l imite des neiges 
— ayant manifesté leur préférence 
pour ce côtés Noua t rouvâmes le 
Chimborazo entouré de grandes 
plaines, s 'élevant en gradins l 'une 
au-dessus de l 'autre . Nous t rouvâ
mes d'abord le Llaiios de Lusia, puià 
nous at te ignîmes, après une a scen
sion d'environ 5,000 pieds en l o n 
gueur , le plateau de Sisgun. 

« La première terrasse se trouve à 
une al t i tude de 10,200 pieds, et la 
seconde de 11,700 pieds. Ces plaines 
couvertes do gazon égalent ainsi en 
élévation, respectivement, le plus 
haut sommet des Pyrénées et le pic 
de Ténériffe. La l igne parfai tement 
horizontale de ces plateaux permet 
au voyageur d ' imaginer qu'il a sous 
les yeux le fond d'un lac et lui s u g 
gère l'idée du séjour prolongé d'une 
eau s tagnante sur ce fond ma in te 
nan t séché. Sur la déclivité des Al
pes suisses, on observe quelquefo s 
ce phénomène de petites plaines 
s'élevant en gradins les unes au -
dessus des autres , lesquelles, sem
blables aux bassins vides des lacs 
alpestres, sont réunies par d'étroits 
canaux. . . 

« La flore du Chimborazo, en gô-» 
néral , nous paraî t moins r iche que 
celle des autres montagnes cou
vertes de neige qui entourent la 
ville de Quito. Quelques calcéo-
lairôs, quelques gent ianes se m o n 
t rent à peine parmi les diverses 
graminées qui couvrent le haut 
plateau de Sisgun. Celles-ci appar 
t iennent pour la plupart aux genres 
répandus dans le nord de l 'Europe. 

La température ordinaire de Pair, 
dans ces hautes régions, varie, le 
jour , entre 4 et 16 degrés centi
grades, et la nui t , entre 0 et 10 
degrés. 

« A par t i r du plateau de Sisgun, 
la montée est passablement raido, 
jusqu 'au lac alpestre de Yana-
Coche, bassin circulaire d'environ 
130 pieds de diamètre . Le baro
mètre indiquai t que nous n'avions 
encore a t te int que la hau teur de 
13,500 pieds. 

« A cent c inquante toises au -des 
sus du Yana-Coehe, la végétation 
avait disparu. De hautes murail les 
de rochers, s 'é tendant du nord-est 
au sud-ouest , et en partie taillées 
en colonnes informes, s'élevaient 
du milieu des neiges, — une augite 
no i re -brunâ t re , br i l lante commo le 
porphyre, les composait. Ces co
lonnes, qui étaient très minces, m e 
suraient peut-être 50 à 60 pieds de 
hau teur . Ces murai l les escarpées 
nous conduisirent à une étroite 
crête rocheuse s'élevant jusqu ' au 
sommet, et qui était le seul chemin 
qu'il fût possible de prendre pour 
faire un pas de plus. 

« Cette crête se composait de 
roche émiettôe par les tempêtes. Le 
sentier qu'elle nous offrait devint 
de plus en plus étroit et escarpé. Les 
indigènes , en conséquence, nous 
abandonnèrent tous, sauf un seul, 
à l 'al t i tude de 15,600 pieds. Pr ières 
et menaces ne produis i rent aucun 
effet : les Indiens prétendaient qu'ils 
souffraient beaucoup plus que nous 
de la difficulté de respirer. Nous 
restâmes donc seuls : Ëotipland, 
notre gracieux ami , le plus j eune 
fils du marquië de Selvaiëgre, Carlos 
Montufar qui . dans le prochain sou
lèvement en faveur de l ' indépen
dance, fut tué (par ordre du général 
Morillo), un métis du village voisin 
de San-Juan et moi. 

« Nous at te ignîmes, avec beau
coup de fatigue et de souffrance, 
une plus grande hau teur que nous 
n'avions osé l 'espérer, car nous 
étions presque entièrement enve
loppés par le brouil lard. La crête 
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rocheuse était, en beaucoup d 'en
droits, large seulement de 8 à 10 
pouces. A notre gauche était un 
précipice caché par la neige, dont 
la surface était semblable à du ver
glas. Cette même surface glacée et 
polie comme un miroir avait une 
inclinaison de 30 degrés ; sur notre 
droite, nous plongions en frisson
nant notre regard au fond d'un 
abîme de 800 à 1,000 pieds, d'où 
saillissaient perpendiculairement 
des masses de roches dép mrvues de 
neige Nous nous tenions pourtant 
constamment inclines dans cette 
direction, car le précipice de gauche 
semblait encore plus menaçant , a t 
tendu le peu d'épaisseur de la croule 
de glace, qui ne pouvait s'opposer à 
ce qu'on enfonçât dans la neige, 
tandis que de l ' au t re côté, il y avait 
au moins ia ahanco de pouvoir se 
rattrapper aux aspérités du roc. 
Mais des morceaux de dolérite, e x 
trêmement poreux et légers pou
vaient nous tromper et nous faire 
rouler sur cette croûte de glace ; et 
le plan incliné de la neige s'étendait 
si loin, que nous perdions de vue les 
pierres que nous y faisions rouler, 
avant qu'elles ne se fussent a r rê 
tées. 

« L'absence de neige, aussi bien 
sur la crête qui servait à notre a s 
cension que sur les rochers à notre 
droit?, vers l'est, ne saurai t être 
attribuée autant à l 'escarpement 
des masses qu'au souffle des vents, 
ainsi qu'à l'air chaud exhalé des 
profondeurs des crevasses ouvertes. 

« Nous trouvâmes bientôt que les 
difficultés de l'ascension augmen
taient en proportion de la nature 
poussiéreuse de la surface des ro 
ches. Nous étions forcés de nous 
cramponner des pieds et des mains 
à la crête, taillée à angle très aigu, 
et qui nous blessait douloureuse
ment, surtout les m l ins . Le peu 
d'adhérence des roches rendai t n é 
cessaires les plus grandes précau
tions. Nous avancions l 'un après 
l ' a u t r e , et d 'autant plus lentement 
qu'il fallait bien choisir les places 
non suspectes. Heureusement, la 

tentative d'atteindre le sommet du 
Chimborazo était le dernier de nos 
voyages de montagnes dans l 'Amé
rique du sud; de sorte que notre 
expérience acquise précédemment, 
nous servait de guide et nous don
nait plus de confiance dans notre 
force.. . 

« Au bout d'une heure de cet exer
cice, la crete rocheuse devint m o i n s 

a i g u ë ; mais h é l a s ! le brouillard 
était aussi épais que jamais . Nous 
commencions à éprouver des n a u 
sées; la tendance à vomir était ac 
compagnée de vert ige, et beaucoup 
plus insupportable que la difficulté 
de respirer. Le voile débroui l l a rd , 
qui nous empêehait de voir au loin, 
s e déchira soudain et nous recon
nûmes une fois de plu ' ,e t immédia
tement au-dessus de iios têtes, le 
dôme du Chimborazo. Cette vue eut 
une heureuse influence sur nos e s 
prits , et l'espoir d 'atteindre ce som
met ranima nos forces épuisées. 

« Notre saillie de roches, seule
ment cà et là couverte de flocons de 
neige, devint un peu plus large.Nous 
hâtions nos pas incer ta ins , quand 
tout d'un coup une crevasse de 
quelque 400 pieds de profondeur et 
de 50 pieds de la rgeur s'offrit à nos 
yeux, comme une barrière infran
chissable opposée à notre entreprise. 
Nous voyons distinctement, au delà 
de l 'abîme, notre ligne de roches 
continuer dans la même direction; 
mais je doutais,il est vrai, qu'ils con
duisissent jusqu 'au sommet même. 

« L'obstacle n 'étai t pas de nature 
â ê t re tourné .Sur l 'Ant isana ,M.Bon-
pland était parvenu, après une nui t 
très froide, à poursuivre le chemin à 
travers la neige jusqu 'à une longueur 
considérable. Nous n'osâmes point, 
cette fois, tenter l 'aventure, à cause 
du peu de condensation de la masse 
et de la forme du précipice, qui 
aura i t rendu impossible la descente. 

« Le baromètre marquai t 1 3 pou 
ces 1 1 ligues et 2 dixièmes. La tem
pérature de l 'air était à 1° 6; mais, 
après une stat ion de plusieurs a n 
nées dans la plus chaude région des 
tropiques, cette température suffi

sait à nous engourdir . En outre, nos 
bottes étaient l i t téralement trempées 
par la neige fondue, car le sable qui 
couvrait de place en place notre 
route escarpée étai t mêlé de neige. 

« D'après la formule barométrique 
de Laplace, nous avions a t te int une 
hau teur de 3,018 toises, ou plus pré
cisément de 18,097 pieds de Paris 
("nviron 5,913 mètres.) 

« Si l 'estimation de la hauteur du 
Chimborazo par La Condamine, telle 
qu'il l'a consignée sur la table de 
pierre duoollègedejésui tes , àQuito, 
est exacte, il nous restai t à faire, 
pour at teindre le sommet de la m o n 
tagne, une ascension de 1,224 pieds, 
ou de trois fois la hauteur do Saint-
Pierre de Rome. 

« Nous ne demeurâmes que peu 
de temps dans cette triste solitude, 
où nous fûmes de nouveau envelop-
pésd 'unépa i s r ideaude broui l lard. . . 
Comme le tetnps se couvrait do 
plus en plus, nousnousempressâmes 
de prendre le chemin du re tour au 
moyen de la même saillie de roches 
qui avait favorisé notre excursion. 

« Il nous fallait prendre encore 
plus de précautions à là descente 
qu'à la montée, car le danger est 
plus grand. Nous prîmes seulement 
le temps de recueill ir quelques 
fragments de rocher; car nous p r é 
voyions qu'en Europe on ne manque
rait pas de nous demander un petit 
morceau de Chimborazo. En ce 
temps- là , aucune roche des mon ta 
gnes de l 'Amérique méridionale n 'é 
tait connue : les hauts sommets des 
Andes étaient indis t inctement con
sidérés comme formés de grani t . 

« Nous étions arrivés à l a hau teu r 
de 17,400 pieds, lorsqu'il se mit à 
grêler avec violence. Les grêlons 
étaient opaques, d'un blanc laiteux, 
formés de couches concentr iques; 
quelques-uns étaient très aplatis , 
par l'effet de la rotat ion. Vingt m i 
nutes avant que nous ayons at teint 
la limite des neiges perpétuelles, la 
grêle fut remplacée par de la neige. 
Les flocons en étaient si denses, 
qu'elle couvrit bientôt à plusieurs 
pouc- s de hauteur la crête rocheuse 
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qtii nous servait de chemin : nous 
b o u s fussions cer ta inement t rouvés 
fians un très grand danger , si cette 
neiga nous avait surpris k l 'a l t i tude 
de 18,000 pieds. 

< Quelques minutes après deux 
heures , nous at teignîmes l 'endroit 
où nous avions laissé nos mules.Les 
indigènes restés derrière étaient 
très inquiets de notre sort. Cette p a r -
t iedenotreexpédi t ion , au-dessus de 
la ligue des neiges, n'avait duré que 
trois heures et demie, pendant l e s 
quelles, malgré la fatigue résul tant 
de la raréfaction de l'air, nous n ' a 
vions pas trouvé nécessaire de nous 
asseoir pour nous reposer. \ cinq 
heures , nous nous trouvions de 
nouveau en compagnie de l 'aimable 
curé de Calpi. Comme d'habitude, 
au temps brumeux du jour de notre 
expédition succéda le temps le plus 
beau et le plus clair. • 

« Le 25 j u i n , à Riobamba Nuevo, 
le Chimborazose présentai t à nous 
dans toute sa splendeur , — j e puis 
dire dans la calme grandeur et ma
jesté du paysage des tropiques. Une 
seconde tentative sur une saillie 
aussi étroite et in terrompue par un 
précipice, aura i t sans doute eu le 
même résul ta t infructueux que la 
première, et j ' é ta i s d 'ail leurs occupé 
déjà des mesures tr igonométriques 
du volcan de Tungurahau . » 

(A suivre.) 

C H I M I E 

DES SELS (Suite) 

Propriétés physiques 

S a v e u r . — L e s sels sotublesont une 
saveur qui varie avec la na ture de 
labase qui les const i tue. Ainsi : 

Les sels de soude sont salés ; 
Les sels de potasse et de m a g n é 

sie sont amers ; 
Les sels de plomb sont sucrés, 

C o u l e u r . — Lorsque des acides et 
des bases incolores s 'unissent, ils 
donnent naissance à des sels i n c o 
lores . 

Parfois les sels ne sont colorôa 

que p a r l e s acides qui entrent dans 
leur composition. Exemple ; l'acida 
chromique est rouge; il donne, avec 
la potasse, le chromate neutre , qui 
est j aune : KOjCrO 3 , et le bichro
mate, qui est rouge : KO,2Cr0 3 ; 
l 'acide permanganique donne avec 
la potasse le permanganate de po
tasse : KO,Mn 2 0 7 (rouge). 

Certains sels doivent leur cou
leur à la nature de leur bsse : 

Les sels d'or sont j aunes ; 

Les sels de plat ine sont j auaes 
(rouges lorsqu' i ls con t iennent do 
l ' ir idium) ; 

Les sels do sesquioxyde de fer 
sont j aunes rougeâtres ; 

Les sels de pro toxyle de fer sont 
verts ; 

Les s^Is de cuivre sont bleus ou 
verts. 

S o l u b i l i t é . — Tous les azotates 
neutres sont solubles dans l ' eau; 
les sulfates de baryte, de plomb, 
de strontiane de chaux sont inso lu
bles ou peu solubles. Les autres sels 
sont insolubles dans l 'eau, à l ' t xcep-
tion des borates, carbonates, phos 
phates, arséniates , silicates de 
soude, de potasse et d 'ammoniaque. 
La solubilité d 'un sel augmente en 
général avec la température ; no 
tons cependant que le contraire a 
lieu pour l 'hydratô et le sulfate de 
chaux (plâtre), etc. Le maximum de 
solubilité du sulfate de soude est à 
33°, et, en élevant la température , 
l e 3 solutions deviennent de moins 
en moins r iches. Lorsque l'eau a 
dissous tout ce qu'elle pouvait d i s 
soudre d'un sel, on dit que la disso
lution est saturée. 

On peut représ :nter sur une 
feuille de papier quadrillée la solu
bilité des sels à différentes tempé
ra tures ; ce sont les courbes de so
lubilité. 

Lorsqu'une solution est saturée à 
une certaine température, elle laisse 
ordinairement déposer, par le r e 
froidissement, le sel en cristaux dé
terminés , lesquels re t iennent pa r 
fois de l 'eau qui y est combinée : 
c'est l 'eau de cristalliwtion ou 

d'hydratation ; si le sel ne retient 
pas d'eau, il est dit anhydre. 

Parfois l'eau joue le rôle de base 
et ne peut être chassée par la cha
leur sans modifier profondément les 
propriétés du sel ; ainsi , le phos
phate neutre de soude a pour for
mule : PhO s 2 NaO,HO + 24 HO; ces 
vingt-quatre équivalents d'eau sont 
l 'eau de cristall isation, que le sol 
peut très bien perdre à une tempé
ra ture peu élevée; on a alors un 
phosphate qui a pour formula 
PhO 5 2 NaO,HO ( il peut repren
dre ses vingt - quatre équivalents 
d'eau par la recr i s ta l l i sa t ion) ; mais, 
si on porte au rouge ce dernier 
phospha te , il peut perdre son 
équivalent d'eau de basicité et don
ner naissance à un nouveau sel, le 

pyrophosphate de soude: PhO 1 2 NaO, 

qui diffère essentiellement du phos
phate ordinaire par sa compositioa 
et ses propriétés chimiques. 

S e l s d é l i q u e s c e n t s e t e p f l o r e s -

c k n t s . — Un sel est déliquescent 
lorsque, très avide d'eau, il absorbe 
l 'humidité de l 'air ©t se liquéfie ; il 
est au contraire dit efflorescent 
lorsque, au contact de l 'air, il perd 
son eau de cristallisation et tombe 
en poussière. Exemple : le carbo
nate et le phosphate de soude sont 
efflorescents. 

F u s i o n a q u e u s e , f u s i o n i g n é e . — 

Lorsqu'on chauffe un sel hydraté , 
il fond dans son eau de cris tal l isa
tion : c'est la fusion aqueuse ; mais, 
si l'on continue à chauffer, il perd 
son eau, devient anhydre et éprouve 
bientôt une nouvelle fusion qui est 
la fusion ignée. 

Certains sels anhydres déerépi-
lent lorsqu'on les projette sur des 
charbons incandescents ; ceci t ient 
à ce que l'eau interposée mécanique

ment enire les cristaux se rédui t en 
vapeur et amène la rupture des agré
gats de cristaux avee une petite ex
plosion. 

S u r s a t u r a t i o n , — Lorsqu'on sa
tu re à chaud une dissolution sa
line et qu'on la sépare du sel non 
dissous, il peut arriver que, par la 
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refroidissement, il n'y ait pas de 
cristallisation; on dit que la l iqueur 
est sur'saturée. Il suffit alors du con
tact d'un petit cristal du sel dissous 
pour que le liquide se prenne en 
masse (M. Gcrnez). 

P o i n t d ' ë b u l l i t i o n d e s s o l u t i o n s 

s a t u r é e s . '— L'eau pure bout à 1 0 0 ° , 

à la pression ordinaire ; mais , sa tu
rée d'un sel, l 'ébullition est r e t a r 
dée : 

La solution saturée de chlorure 
de sodium bout à 1 0 8 " ; 

La solution saturée 
d'azotate de potasse bout 
à 115»; 

La solution saturée 
d'azotate de soude bout 
à 121°. 

M É L A N G E S R E F R I G E 

R A N T S . — Lorsqu'on d is 
sout un sel dans l 'eau, 
on observe ; 

Soit une élévation de 
température ( avec les 
sels anhydres) ; 

Soit l 'abaissement de 
la température (avec les 
sels hydratés). 

Ou remplace l 'eau * w 
la neige oula glace, pour 
obtenir une basse t em
pérature au moyen des 
mélanges réfrigérants. 
Ainsi : 

1. Un mélange de sel 
marin (une partie) et de 
glace ou neige ( deux 
parties) donne un abais
sement de température 
de0°à — 17°; 

2. Un mélange d'acide chlorhy-
drique (cinq parties) et de sulfate de 
soude (huit parties) donne un abais
sement de température de + 1 0 ° à 
- 1 7 » ; 

3 . Un mélange d'azotate d ' ammo
niaque (une partie) et d'eau (une 
partie) donne u n abaissement de 
température de + 1 0 ° à — 1 6 ° ; 

A c t i o n d e l a c h a l e u r s u r l e s 

s e l s . — Lorsqu'un sel est formé 
d'un acide ou d'une base volati le, il 
est décomposé par la chaleur. Les 
azotates sont aussi facilement dé -

composables ; mais en général , les 
acides ou les bases fixes donnent de 
la stabilité aux sels qu'ils forment. 

A c t i o n d e l ' é l e c t r i c i t é . — L'é

lectricité décompose tous les sels ; 
au pôle positif (+), on recueil le l 'a
cide et l 'oxygène provenant de la 
base ; au pôle négatif (—), se préci 
pite le métal , ou l'oxyde, si le mé
tal décompose l'eau avec dégage
ment d 'hydrogène. (Voir dans la 
Science papulaire_ l 'article sur la 
Galvanoplastie.) 

sulfites se t ransforment en sulfates, 
G a s t o n D o m m e r g u e . 

(A suivre.) 
etc., etc. 

D e s c e n t e des Cord i l l i è re s . {L'Air, la Terre et l'Eau, p . 22 , c o l . 2 ) 

A c t i o n d e s m é t a u x . — Un métal 
oxydable décompose les sels dont 
les métaux sont moins oxydables. 
Ainsi, le fer déplace le cuivre de ses 
dissolutions ; pour un équivalent 
de cuivre déposé ( 3 1 gr. 7 ) , il y a un 
équivalent de 1er dissous ( 2 8 g r . ) ; 
le cuivre déplace également l ' a r -
g jn t . 

A c t i o n d e l ' a i r o u d e l ' o x y g è n e . 

—L'air ou l 'oxygène agit sur les sels 
capables de se suroyder. Exemple : 
les sels de protoxyde de fer passent 
à l 'état de sels de sesquioxyde ; les 

NOUVELLES GÉOGRAPHIQUES 

ET ETHNOGRAPHIQUES 

A s i e o e n . t i - a . l e 

La Société de géographie a reçu 
des nouvelles du voyage doMM.Ca-
pus et^Bonvalot dans l'Asie centrale, 

dans une let t re de M. 
Capus contenant des dé 
tails intéressants sur 
l'état des populations 
turcomanes ent re laCas-
p ienne , la Perse et l 'A
mou-Dar ia , au sud du 
40 e degré de lat i tude. 
Depuis la dernière ex 
pédition du général Sko-
belef, la steppe tu rco -
mane joui t d 'une sécu
rité relative, même sur 
les points qui ne sont 
pas soumis à l'influence 
directe de la Russie. Les 
Tekki de Inerw ont e n 
voyé une ambassade à 
Khiva. C'est des mem
bres de cette caravane 
que MM. Capus et Bon-
valot ont recueilli des 
renseignements sur le 
pays et ses productions. 

Les voyageurs part is 
de Boukhara se sont 
rendus d'abord à Tchar-
djoui, puis ils ont des

cours de l 'Amou-Daria 
jusqu ' à la frontière russe, près de 
Khiva, en prenan t de grandes p r é 
caut ions contre les bandes qui r ô 
dent sur les rives autrefois habitées 
et cu l t ivées , aujourd 'hui désertes, 
du g rand fleuve, dont les îles sont 
très giboyeuses. 

A Khiva, ville déchue de son a n 
cienne splendeur^ habile un khan , 
vassal de la Russie, qui passe son 
temps dans la débauche. MM. Capus 
e tBonvalot ont traversé ensemble 
le t r is te plateau qui s'élève entro 

cendn le 
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l'Aral et la Caspienne. A moitié che 
min, i ls rencontrent le général Glou-
kovskoi, chargé d'établir l 'ancien 
lit de l'Amou ou Oxus. Les nivelle
ments déjà exécutés laissent en t re 
voir la possibilité de ramener l'Oxus 
à la Caspienne ; c'est là une en t re
prise dont la réalisation aurai t une 
importance commerciale considéra
ble. De là jusqu 'à Krasnovolsk, les 
voyageurs ne rencont rent pas un 
être vivant ; leur marche est exces
sivement pénible , par la pluie, le 
vent et la ge 'ée . Ils traversent en
suite la Caspienne et gagnent , par 
une exécrable route,Tiflis, qu ' i lsont 
quitté le 20 janvier . 

A f r i q u e O r i e n t a l e 

U n e lettre d'Aden nous apprond 
que M. Paul Sjlei l let est arrivé sur 
le vapeur YObokh au port d'Ûbokh, 
sur la côte d 'Ethiopie, le 12 janvier 
dernier.Il a trouvé la rade très sûre; 
le relevé des cartes mar ines est ex
cellent ; il a pu franchir les passes 
et mouiller sans pilote, et il est de 
même ressorti sans pilote et da nu i t , 
le 21 janvier , pour venir à Aden 
prendre son courrier. 

M. Paul Soleillet,qui agit au nom 
d'une Société commerciale formée à 
Par is , s'est installé à Obokh ,à côté 
des établissements de la Compagnie 
franco-éthiopienne, que dir ige M. 
Arnoux. Les difficultés qu'avait 
suscitées à cette dernière le meur 
tre de deux Danakils du voisinage 
sont heureusement résolues . 

N É C R O L O G I E 

On annonce la mort d'un des com
pagnons de Bonnat, mort lu i -même 
récemment, M. Edmond Musy, qui 
vient de succomber aux fièvres si 
pernicieuses pour l 'Européen qui 
sévissent sur la côte d'Or. On sait 
que le but principal de Bonnatjdans 
sa dernière expédit ion, étai t l 'ex
ploitation du sol de cette côte m a 
gique où l'or abonde, mais aussi où 
souffle un vent mortel à l 'action 
duquel peu d'Européens ont l ong 
temps résisté. 

La ville de Pontivy a ouvert une 
souscription pour élever un monu
ment au courageux et infortuné 
maréchal des logis-chef Joseph Po-
béguinjCompagnon du colonel Fia t -
tors, dont on se rappelle la terr ible 
odyssée et la mor théro ïque . 

P. C. 

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 
e t I f a - i t s d i v e r s 

Les services téléphoniques à Paris. 
— On sait que le service d'un abon
né de la Compagnie générale des 
téléphones demande deux fils, pu i s 
que l'on n'emploie pas la terre pour 
le retour du courant . Ces deux fils, 
dit VElectricité, ne vont pas isolé
ment aux salles té léphoniques. A 
Par is , on réuni t les abonnés voisins 
par groupes de sept, qui const i tuent 
un câble unique dans lequel c i r 
culent donc quatorze fils. 

Quand les fils de deux personnes 
habi tant du môme côté voyagent 
t rop longtemps de compagnie, an 
peut, dans certains cas, entendre ce 
que l 'un dit à l ' au t re . 

Les câbles ainsi consti tués voya
gent dans les é'gouts et aboutissent 
aux offices téléphoniques. Lorsqu'i ls 
sortent de ter re , les câbles sont 
groupés par rosaces. Chaque rosace 
en contient quarante-deux, et peut , 
par conséquent, desservir deux cent 
c inquante-hui t abonnés. 

Les quatorze fils de chaque câble 
forment un peti t cercle individuel 
au périmètre duquel on écrit les sept 
noms. Les deux fils do chaque 
abonné sont de môme couleur, ce 
qui facilite les recherches . 

Les offices té léphoniques sont au 
nombre de huit à Par is . Celui de 
l 'avenue de l'Opéra, qui est le plus 
complet,possède six rosaces. Il peut 
desservir 1,518 abonnés. 

Au rez-de-chaussée , se trouve 
une boutique dans laquelle on 
donne au public toutes les indica
tions qu'il désire, et on cont inue, 
pour ainsi dire, sur une petite 
échelle, les démonstrat ions de l 'Ex
position d'électricité. 

Le tunnel sous la Manche et le 
général Woheley. — Décidément il 
s'est forme une assez puissante op 

position à l 'exécution d'un tunnel 
s o u s - m a r i n chargé de relier la 
France à l 'Angleterre, dans les cer
cles militaires de Londres. Cette 
opposition n'a pas d'autres raisons 
à invoquer que celles qui se sont 
toujours produites contre l 'exécu
tion d'une oeuvre de progrès. «L'An
gleterre, si le tunnel était exécuté, 
no serait plus une î le, d i t -on, ot, 
par tant , serait à la merci d'un coup de 
main, ouverte à l ' invasion. » Alors, 
ce n 'est pas seulement l 'exécution 
d'un tunnel qu'il faut empêcher, 
mais celle de tout travail d'art 
ayant pour objet de rapprocher les 
Anglais des França i s ; — et il serait 
même plus prudent de cesser toutes 
relations avec ses voisins quelcon-
q les, pou r assurer son isolement. 
Songe-t-on bien à ce que les paque
bots de Dieppe, du Havre, de Bou
logne, Calais, etc. , peuvent receler 
dans leurs flancs, autrement vastes 
que ceux du cheval de Troie 1 

Cette thèse r idicule, qui eût em
pêché infaill iblement la const ruc
tion du canal de Suez, par exemple, 
a pourtant été soutenu par sir Gar-
net Wolseley, levainqueur des Zou-
ious et des Achantis , dans une r é u 
nion convoquée pour discuter les 
moyens do défense du tunne l , et 
pour considérer si les avantages 
qu'il procurera contre-balanceraient 
le péril auquel l 'Angleterre serait, 
para î t - i l , exposée. 

« Toute idée de construire un 
tunnel , a - t - i l dit, doit être combat
tue à cause des dangers qui en r é 
sul teraient pour l 'Angleterre. Une 
fois le tunnel terminé, les approches 
du côté anglais pourraient être 
occupées par un coup de main do 
l 'ennemi, qui s 'empresserait égale
ment de s 'emparer de tous les appa
reils électriques destinés à détruire 
l e t unne l . Un corps de 2,000 hommes 
déterminés suffirait à l 'exécution 
d'une pareille expédition, et, dans 
l'espace d 'une nui t , une grande a r 
mée pourrai t être en marche sur 
Londres. » 

Sir H. Tyler, membre du Pa r l e 
ment , se fondant sur l 'opinion de 
sir Carnet , dit que la construction 
d'un tunnel serait, de la part de 
l 'Angleterre , une «mons t rueuse 
absurdité ». 
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L'établissement des chemins de 
fer a été aussi, pour beaucoup 
d'hommes d'Etat, non seulement 
français, mais anglais, une « mons
trueuse absurdité » fiévreusement 
combattue ; e t le succès du té lé
graphe électrique a été beaucoup 
retardé parce que les gens t rop 
« profonds > n'y voyaient qu 'un 
agent de trahison d'un emploi 
agréable et facile. 

L'observatoire de l'Etna. — L'ob
servatoire du mont E tna est achevé. 
Pour prévenir les accidents, en cas 
d'éruption, le bât iment a été placé 
sur un petit cône voisin du cratère, 
lequel, on l'espère, fera obstacle à 
toute inondation de lave et divisera 
le courant en deux, le cas échéant. 

L'observatoire se trouve ainsi à 
. 3,000 mètres au-dessusduniveau de 

la mer, beaucoup plus hau t par con
séquent que les hospices du St-Go-
thard et du St-Bernard ; mais il est 
moins élevé que celui du Pike, dans 
le Colorado, dont l 'alt i tude est d 'en
viron 4,300 mètres î 

La vie et les travaux de Belgrand, 

—» M. L. Lalanne a présenté à 
l'Académie des sciences une i n t é 
ressante notice sur la vie et les 
travauxdeM.E. Belgrand.On y t rou
vera des détails inédits , fort hono
rables pour la mémoire de l 'homme 
èminent et modestequi a déterminé 
lo régime pluvial du bassin de la 
Seine, accompli des travaux gigan
tesques de cuptation et de cana 
lisation des eaux potablos de Par i s , 
qui a créé enfin le vaste réseau des 
égouts de la capitale. J. B. 

Séchés au feu, les lainages durc is 

sent. 

Bas de laine. — Les bas et les 
chaussons de laine, comme d'ailleurs 
toutes parties d'un vêtement de laine 
susceptibles d'être except ionnel le
ment salies, seront mis à t remper 
dans l 'eau de savon épaisse au moins 
trois heures , ou mieux toute une 
n u i t ; puis on les lavera comme ci-
dessus. 

Pour les repasser, employer un fer 
très modérément chaud. 

омовono. 

Le Gérant: A . JOLLY, 

CONNAISSANCES UTILES 

BLANCHISSAGE DES LAINAGES. 

Mêlez aune certaine qu anti té d'eau 
froide quantité égale d'eau de savon 
bouillante , faite avec 60 à 80 gr. 
de savon pour 4 li tres d'eau, bien 
dissous et bouillis.Dans ce mélange 
des deux eaux froide et bouil lante, 
faites tremper un peu et lavez, en 
frottant le plus doucement possible, 
pour ne pas faire grigner le t issu. 
Rincez à l 'eau chaude abondante, 
tordez et faites sécher a l 'air l ibre. 

rendre u n e W . GASTRALGIES, DYSPEPSIES, GRATULE 
au repas r f

l l ± M , w _ ^ j , , , ' , . ' • 

M o n s i e u r C H A B L E , m é d e c i n s p é c i a l , 
c o n n u d e p u i s q u a r a n t e a n s p o u r s o n e x 
c e l l e n t t r a i t e m e n t dépurat i f , e n v o i e a v e c 
s o n o r d o n n a n c e l e s r e m è d e s n é c e s s a i r e s à 
l a g u ê r i s o n des m a l a d i e s c o n t a g i e u s e s des 
d e u x s e x e s , d a r t r e s , v i r u s , d o u l e u r s d e la 
v e s s i e e t d e s r e i n s , u r i n e s i r r i t é e s , g r a -
v e l l o , p e r t e s , e t c . — C o n s u l t a t i o n s , d e 1 à 
5 h e u r e s , a u 1 e r é t a g e , o u l u i é c r i r e 36 , r u e 
Y i v i e n n e , P a r i s . 

C O M P A G N I E Л 1 Х Н Л А Ш Е 

D E S C H E M I N S D E F E R 
E T T R A V A U X PUBLICS 

M M . l e s A c t i o n n a i r e s s o n t i n f o r m é s q u e 
l e c o u p o n n° 2 s o ' a p a y é , à p a r t i r du 1" 
m a r s , a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s : 

A C T I O N S T)R 1 a 5 ,000 
N o m i n a t i v e s : 71т. 275 - A u p o r t e u r : 7 fr. 025 

d ë 5 ,001 a 25 ,000 
N o m i n a t i v e s : 14 fr. 55 - A u p o r t e u r : 14 fr. 05 

Chez M. H E N R I d e L A M 0 N T A , 
banquier, 5 9 , rue Taitbout, à Paris. 

G A Z D E M A U B E U G E 
E T E 2 L T J S N S I O N S 

M M . 1сз o b l i g a t a i r e s s o n t i n f o r m é s q u e 
l e c o u p o n d ' in t érê t n° 4 é c l i ô a n t l e 1 e r m a r s 
s e r a p a y é a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s : 
N o m i n a t i v e s : 12 f. 125 - A u p o r t e u r : 1 1 fr. (56 

Chez M. H E N R I d e L A M O N T A , 
50, rue Taitbout, à P a r i s 

C H E M I N S D E F E R ROMAINS 
A V I S 

L a M a i s o n d e B a n q u e HENRI d e LAMONTA, 

59, rue Taitbout, à P a r i s 

s e c h a r g e de r e n c a i s s e m e n t de tous l e s 
c o u p o n s a r r i é r é s des Obligations d e s C h e 
m i n s de for R o m a i n s , a ins i q u e de l ' é c h a n g e 
des titres c o n t r e la R e n t e I t a l i e n n e . 

Pour tout ce qui concerne la publi
cité dans les Journaux populaires, 
s'adresser à M. ш C h a l f f o l r , ré-
giUéur, rue du Chutéau~ti'L\m, 48. 

SPECTACLES DE LA SEMAINE 

f r a n ç a i s , 8 h . — Le M a r i a g e forcé . — Le 
B o u r g e o i s g e n t i l h o m m e . 

o p é r a - c o m i q u e , 7 h . — L e s R e n d e z - v o u s 

b o u r g e o i s . — P h i l e m o n e t B a u c i s . — 
A t t e n d e z - m o i s o u s l ' o r m o . 

o d k o n , 8 h. •— Le D é p i t a m o u r e u x . — 
L ' H o n n e u r e t l ' A r g e n t . 

p o r t e s a i n t - m a r t i n , 7 h , lp2. — Le P e t i t 

F a u s t . 
v a u d e v i l l e , 7 h . 1]2. — O d e t t e . 

n o u v e a u t é s , 8 h . 1 [ 2 . — Le J o u r e t l a N u i t . 

a m b i g u — c o m i q u e , 7 h . 1 t 2 . — L a M a r c h a n d e 

d e s Q u a t r e S a i s o n s . 
c h a t e l e t , 7 h. Ip2. — L e s Mi l l e e t u n e 

N u i t s . 
g a i t é , 8 h . — Q u a t r e - V i n g t - T r e i z e . 

p a l a i s — r o y a l , 8 h . 1 x 4 . — F a u t du P r e s t i g e ! 
— Le Mari à B a b e t t e ! 

g y m n a s e , 8 h . l p l . •— S e r g e P a n i n e . 
v a r i é t é s , 8 h . — Le R e n a r d b leu . — L i l i . 
F O L J K S — D R A M A T I Q U E S , 7 3[4. — MiiOI'd. — 

Le Pet i t . P a r i s i e n . 
t h é â t r e d e s n a t i o n ; * , 8 h . — L a G r a n d e Iza , 
b o u f f e s p a r i s i e n s , 8 h. — L e P a r i d e 

C h a l a m e l . — C o q u e l i c o t . 
r e n a i s s a n c e , 7 h , :?i4. — M. S a b o u l a r d . — 

L a P e t i t e M a r i é e . 
a t h é n é e - c o m i q u e , 8 1[2. ~ * U n h o m m e , 

S . V . P . — Le L a p i n . 
c h a t e a u - d ' e a u , 8 h . — Lo C a p i t a i n e 

X a i n t r a i l l e s . 
c l u n y , 8 h . — U n L y c é e de J e u n e s filles. 
c o m é d i e - p a r i s i e n n e , 8 h . — M m e J o s e p h . 

f a n t a i s i e s — p a r i s i e n n e s , 8 h . — A l l o n s 

v o i r qa. 
P A N O R A M A D E R E I C H S M O F F E N , 2 5 1 , F U 9 S t -

H o n o r ô . 
n i r p o D R O M E . — Clô ture a n n u e l l e . R é o u v e r 

t u r e l o r a v r i l . 
p a n o r a m a d u c h a t e a u - d ' e a u , 2 6 , r u e do 

B o n d y . 
t h é â t r e r o b e r t — h o u d i n , 8 h . — P r e s t i d i 

g i t a t i o n p a r R o b o r t - H o u d i n fils. 
c i r q u e - d ' h i v e r , 8 h . — E x e r c i c e s é q u e s t r e s . 

C o q u e l u c h e s 

B r o n c h i t e s 

I n s o m n i e s 

P A R I S , 22 & 19, RUE DROUOT 

I m p r i m e r , c e n t r a l e c l» J o u r n a u x ( S o c i é t é a n o n y m e ) 

H , r u e d e s J e û n e u r s , P a r i s , — J . - V . • t y i l h e m , i m p . 

l m p ' t - . a v e c l e s a n c r e s d e l a m a i s o n S c h n e i d e r . 
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B A N Q U E P O P U L A I R E 
SIÈGE CENTRAL 

4 , r u e C h . a u c h . a t , 4 

P A R I S 

SUCCURSALES ; 

F O N T E N A Y - L E - C O M T E , LOCHES 
N I O R T , ROUEN 

O P É R A T I O N S 

O R D H E S D E B O U R S E 

_ A . c h . a t s e t v e n t é s d e t i t r e s c o t é s 

a u c o m p t a n t e t à t e r m e , s a n s a u t r e c o u r 
t a g e q u e c e l a i p r é l e v é o f f i c i e l l e m e n t qui 
e s t de 1 f i* . 2 5 p a r 1,000 fr. o u 25 c . p a r 
t i t r e d o n t l a v a l e u r e s t i n f é r i e u r e à 200 
f r a n c s . Lo c o u r t a g e e s t d'au moins - L fr 
p a r c h a q u e o p é r a t i o n . T o u t ordre d ' a 
c h a t e s t e f fec tué a p r è s 1 e n v o i d e s f o n d s , 
e t t o u t ordre d e v e n t e a p r è s l ' e n v o i des 
t i t r e s . 

A c h a t s e t v e n t e s d e t i t r e s n o n 

c o t é s .se t r a i t a n t e n b a n q u e . C o m m i a -
s ^ n 25 c . p a r 100 fr. de l a v a l e u r n o m i 
n a l e d e s t i t r e s . Cet te c o m m i s s i o n n e peut 
ê t r e i n f é r i e u r e à 25 e . p a r c h a q u e o p é r a 
t i o n . 

S o u s c r i p t i o n s , s a n s f ra i s , a o x e m -
prftilts d ' E t a t s de Vi l l e s e t v a l e u r s d i v e r 
ses . 

T r a n s f e r t s e t c o n v e r s i o n s à r a i 
s o n de 50 c. p o u r c h a q u e o p é r a t i o n , n o n 
c o m p r i s l a s f ra i s p r é l e v é s par le T r é s o r . 

L i b é r a t i o n s e t v e r s e m e n t s s u r 

t i t r e s , C o m m i s s i o n , 30 c . p a r 100 fr. Cet te 
c o m m i a i o n e s t r é d u i t e à, 20 c. p o u r l e s 
s o m m e s s u p é r i e u r e s à 500 fr. 

É c h a n g e s e t r e n o u v e l l e m e n t s 

d e t i t r e s . C o m m i s s i o n , 50 c. p a r o p é r a 
t i o n d e 1 à 5 t i t r e s e t de 10 c . par t i t r e 
p o u r u n e q u a n t i t é s u p é r i e u r e ? 

R e m b o u r s e m e n t s i m m é d i a t s e t par 
a n t i c i p a t i o n d e t o u t e s a c t i o n s e t o b l i g a 
t i o n s s o r t i e s a u x t i r a g e s , a i n s i q u o des 
p r i m e s e t l o t s . C o m m i s s i o n , 2 5 c. par 100 
lr . j u s q u ' à 500 fr. : a u - d e s s u s d e c e t t e 
s o m m e l a c o m m i s s i o n e s t r é d u i t e à 15 c . 
p r i x 100 f r a n c s . 

P r ê t s s i x r t i t r e s , r e n t e s , o b l i g a t i o n s 
e t a c t i o n s f r a n ç a i s e s e t é t r a n g è r e s . 

E n c a i s s e m e n t s d e c o u p o n s é c h u s : 
25 c. p a r 100 ff. S a n s c o m m i s s i o n p o u r 
l e s c l i e n t s . 

E s c o m p t e d e c o u p o n s n o n é c h u s . 

R e c o u v r e m e n t s d e b i l l e t s d e 

c o m m e r c e e t c h è q u e s s u r P a r i s , 

D é p a r t e m e n t s e t é t r a n g e r . 
" V é r i f i c a t i o n s , s a o s fra is , d e s n u m é 

r o s s o r t i s , a u x t i r a g e s , d e t o u t e s v a l e u r s 
f r a n ç a i s e s ot é t r a n g è r e s e t c o m m u n i c a 
t i o n d e s l i s t e s , a u s i è g e d e l a B a n q u e . 

" V e n t e s à . c r é d i t p o u r f a c i l i t e r l ' é p a r 
g n e , a u m o y e n d e p a i e m e n t s m e n s u e l s , 
d e v a l e u r s de t o u t r e p o s : o b l i g a t i o n s 
V i l l e de P a r i s e t a u t r e s v i l l e s , d u Crédi t 
f o n c i e r d e F r a n c e d e s C o m p a g n i e s de 
c h e m i n s d e fer e t a u t r e s , a v e c dro i t a u x 
t i r a g e s d e s lo t s e t p r i m e s de r e m b o u r s e 
m e n t s . 

D é p ô t s d e f o n d s à i n t é r ê t v a r i a b l e . 
O p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t i m 

m o b i l i è r e s . 

R e n s e i g n e m e n t s g r a t u i t s s u r t o u t e s 
v a l e u r s f r a n ç a i s e s e t é t r a n g è r e s , s u r af
fa i re s i n d u s t r i e l l e s e t i m m o b i l i è r e s . I l est 
répondu à toute lettre accompagnée d'un 
timbre pour la réponse. 

i . w o i s m : f o . v d s e t t i t r e s 

A d r e s s e r l e s f o n d s e t l e s t i t r e s , s o u s p l i 
r e c o m m a n d é : A M. le Directeur de la 
B A N Q U E P O P U L A I R E , 4, rue Chauchat, 
Paris. 
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F A R A D A Y 

C'est sous l 'humble toit d 'un 
forgeron de Newington, près de 
Londres, que naquit , le 22septembre 
1791, Michael Faraday, l ' i llustre 
physicien et chimiste dont les t r a 
vaux relatifs à l 'é lectro-magnétismo 
ont immortalisé le nom. 

De la forge paternelle, et lesté 
d'un fonds d ' instruction ¡des plus 
élémentaires, Michel ent ra à treize 
ans, en qualité d 'apprent i , chez un 
rel ieur de Londres. Parmi les i n 
nombrables volumes qui lui pas 
sèrent alors dans les mains , se trouva 
u n t o u t petit t ra i té élémentaire in
ti tulé : Causeries sur la chimie, dont 
l ' au teur était Mrs. Marut , femme 
d'an médecin dist ingué et habile 
chimiste. Le jeune apprenti ne 
« dévora » point cet ouvrage : il le 
lu t au contraire avec beaucoup de 
soin, corroborant les faits qu'il y 
trouvait consignés pa r des expé
riences exécutées avec beaucoup do 
difficulté, faute de moyens conve
nables, mais pat iemment r enou 
velées jusqu ' à succès complet. 

Il agit bientôt de memo avec un 
trai té de physique, s 'a t tachant pa r 
t icul ièrement à l 'électricité et au 
magnétisme e tcons t ru i san tdepe t i t s 
appareils . 

Dès lors,la vocation de Michel F a 
raday ne laissait plus de doute dans 
son espri t .Poursuivant ses études et 
ses expériences,sansnégliger ses au
tres devoirs et en devenant d 'ap
prent i ouvrier,i l acquit peu à peu des 
connaissances chimiques très é t en 
dues . Il avait à peu p r è 3 vingt ans 
lorsque, sur la recommandation d 'un 
membre de l ' Insti tution royale, il 
fut admis à suivre les leçons que 
Davy donnait alors dans cet établis
sement et qui a t t i ra ient une foule 
énorme, composée non seulement 
d 'é tudiants , mais de l 'élite des gens 
du monde le plus indifférent à 
l 'étude et le plus vain. 

Quelque temps après sou admis 
s ions ces leçons si courues,Faraday, 

qui ne savait comment s'y prendre 
pour pouvoir se livrer ent ièrement 
aux travaux scientifiques, ce qui 
était l'obj et de toutes ses aspirations, 
eut l'idée d'envoyer ses notes à l ' i l
lustre maître dont il savait que l 'or i 
gine n'était pas moins humble que 
la sienne, en le pr ian t d'y je ter uu 
coup d'ceil et, si cet examen lui 
faisait croire que l 'auteur n 'étai t pas 
indignede son at tent ion, de vouloir 
bien l 'aider à sortir d 'une position 
qui lui interdisait des travaux un 
peu suivis et des expériences un 
peu compliquées. 

Davy ne fit pas trop at tendre sa 
réponse à son j eune disciple, qu'il 
s 'attacha (1813) en qualité d'aide 
préparateur . Il l 'emmena bientôt 
dans le voyage qu'il fit en France et 
en Italie, malgré l 'état d'hostilité 
qui divisait les deux pays et par 
permission spéciale de l 'empereur 
Nap léon. Faraday en profita pour 
nouer des relat ions, la plupart i n 
times, avec l 'élite de nos savants. 

Faraday avait dès lory réussi à 
liquéfier l 'acide carbonique et le 
protoxyde d'azote, comme il devait 
liquéfier p lus tard le chlore et 
d 'autres gaz réputés fixes. Il aborda 
ses fécondes recherches sur l 'élec
tricité et le magnét isme en 1820, 
ramené à ces études par la grande 
découverte d'CErsted. Retournant 
l 'expérience du savant danois, il 
constata l 'action des a imantssur les 
courants , et au tan t qu'Ampère en 
France, il concourut à l 'é tablisse
ment de Péleetro-magnét isme. A 
l'aide d 'un voltamètre construi t par 
lui-même, il réussit le premier à 
mesurer la quanti té d'électricité 
ayant servi à opérer une décompo
sition chimique donnée, ce qui le 
conduisit à formuler cette loi que 
« toujours la même quant i té d 'élec
tricité se consomme dans la décom
position des équivalents chimiques 
des différents corps ». 

Après la découverte du magné 
tisme de rotation (1825) par Arago, 
Faraday découvrait à son tour (18^2) 
les phénomènes d ' induct ion; il 
nommait courants d'induction les 

courants qui se développent dans 
les conducteurs métalliques sous 
l'influence des courants électriques, 
d 'aimants puissants, ousouscelle de 
l 'action magnét ique de la terre, et 
courants inducteurs, les courants 
agissant par induction. Cette dé
couverte de Faraday expliquait 
l 'origine des forces mises en actioa 
dans l 'expérience d'Arago,mais elle 
avait une bien autre importance, 
comme le fait j u s t ement remarquer 
M.J . -B .Dumas :«Pourcomprendre, 
di t - i l , toute l ' importance pratique 
de la découverte de Faraday, consi
dérée comme source d'une nouvelle 
manifestation des phénomènes élec
triques, il suffit de rappeler que 
c'est elle qui a donné naissanco aux 
machines de Pixii , de Clarke et de 
Ruhmkorff, dont les étincelles sont 
capables de percer des masses de 
verre de 0 m. 10 d'épaisseur.» Cette 
découverte est en effet l 'or igine des 
bobines d' induction et des machines 
magnéto et dynamo-électr iques, 
dont il existe aujourd 'hui t an t de 
variétés et d'une puissance qui laisse 
loin d'elles l 'appareil de Clarke. 

Faraday est encore l ' au teur de 
deux grandes découvertes ; ent re 
autres , celle de l 'action de l 'a imant 
sur la lumière polarisée et celle du 
diamagnétisme. « Si l 'on fait, dit- i l 
dans sa note à l 'Académie des 
sciences, passer un rayon lumineux 
polarisé à travers une substance 
t ransparente , et que celle-ci soit 
placée dans le champ magnét ique, 
la l igne de force magnétique étant 
disposée paral lè lement aux rayons 
lumineux, celui-ci éprouvera une 
rotat ion. Si l'on renverse lesens du 
courant magnét ique , le sens d(* la 
rotation du rayon lumineux sera 
également renversé » 

La découverte précédente date de 
1845; celle du diamagnétisme, de 
deux ans plus tard . 

Les aimants agissent, soit par a t 
tract ion, soit par répulsion, sur 
tous les corps solides, liquides et 
même gazeux. C'est Coulomb qui, 
en 1802, observa le premier cette 
action universello des a imants , a t -
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tribuéa d'abord à la présence de 
quantitésinfiûitésimales defer dans 
les substances en expérience. Mais 
Farada-, en 1847, à l 'aide d'électro-
aimants d 'une grande puissance, 
constata que les aimants exercent 
sur les flammes une action répu l 
sive, qu'il a t t r ibu ì à une différence 
de diamagnétisme entre les gaz. Il 
appela en conséquence dimagné-
tiques les corps repoussés par les 
aimants, et magnétiques ouparama-
gnétiques ceux que les a imants a t 
tirent ; il reconnut en outre que les 
premiers sont beaucoup plus nom
breux que les seconds. 

Ixs substances magnétiqi es sont 
le fer, le nickel, le cobalt, le chrome 
et laplupart des métaux ; les dia-
inagnétiques sont le bismuth, le 
plomb, l 'antimoine, le zinc, le 
cuivre, le verre, le cristal de roche, 
le sel marin, le charbon, le plâtre , 
le soufre et les subtances orga
niques en général . Mais le point 
important, c'est qu 'aucune subs
tanco n'est à l 'abri de l 'action 
d'aimants puissants, soit d'une ma
nière, soit de l 'autre . 

Faraday succéda à son maître et 
ami dans la chaire de physique et 
de chimie où il avait été l 'entendre 
dans sa jeunesse. Il devint membre 
de la Société royale de Londres, a s 
socié étranger de notre Académie 
des sciences, membre, d'ailleurs, de 
la plupart des Sociétés savantes de 
l'Europe, et commandeur de la 
Légion d 'honneur. Il jouissait de
puis 1836d'uncpension annuel le de 
7,500 francs et , depuis 1858, d 'une 
résidence que la re ine lui avait 
donnée à I lampton-Court , lorsqu'il 
mourut le 25 août 1867. 

Au sujet de cette pension de 7,500 
francs offerte par l 'Etat représenté 
par lord Melbournepremier ministre , 
on raconte l 'anecdote suivante : 
Un beau jour , lord Melbourne se fait 
annoncer dans le laboratoire du sa
vant. Son prédécesseur au pouvoir, 
sir Robert Peel , était notoirement 
dans l ' intention d'offrir une pension 
à Faraday, et il était décidé, d i t - i l , 
à réaliser ce vœu qu'il approuvait , 

du moins si le destinataire n'y 
faisait pas d'objection. 

Faraday,pris au dépourvu,hésitait 
à répondre. Cette hésitation impa
t ienta mylord, qui ne sut pas retenir 
un mouvement significatif. Le sa
vant surpri t ce gesto : il refusa net. 
Quelque temps après, reconnaissant 
qu'il n'avait sans doute pas tenu assez 
de compte du sentiment de dignité 
dont un savant peut être animé 
tout au tant qu 'un lord, le ministra 
faisait offrir de nouveau, par uu 
intermédiai re ,une récompense qu'il 
jugeai t lu i -même bien méritée. 

— En vérité, j e ne saurais a c 
cepter après ce qui s'est passé, r é 
pondit Faraday avec sa bonne h u 
meur habituel le . J 'en suis bien fâ
ché, mais ce n'est vraiment pas pos
sible.-

— Pourquoi cela ? 
—Parce que. . .parce qu'il faudrai t 

que le minis t re me fit des excuses, 
e t q u e j e n e puis, en conscience, a t 
tendre de lui rien de semblable. 

Faraday se trompait , car il r e 
cevait quelques jours après la lettre 
d'excuses demandée,et acceptait par 
suite la pension. 

On le jugera i t mal sur ce trait , 
toutefois, si on en t i ra i t la conclu
sion qu'il était d 'une fierté exces
sive, exigeant ou ombrageux. M. 
Dumas a, du reste, tracé f de lui un 
portrai t par lequel nous ne saurions 
mieux faire que de terminer cet 
article: 

«F'araday était re ta i l le moyenne, 
vif, gai , l 'œil alerte, le mouvement 
prompt et sûr, d 'une adresse i n 
comparable dans l 'ait d 'expéri
menter. Exact, précis, tout à ses 
devoirs, lorsqu'il préparait dans sa 
jeunesse les leçons deDavy, on a d 
mirait avecquelle précision chaque 
expérience répondait à la pensée, à 
la parole du maître . Il vivait dans 
son laboratoire , au mileu de ses 
ins t ruments de recherche. Il s'y 
rendait le matin et en sortait le soir, 
aussi exact qu 'un négociant qui 
passe la journée dans ses bureaux. 
La simplicité de son cœur, sa can
deur, son amour ardent de la vérité, 

sa franche sympathie pour tous 
les succès, son admiration naïve 
pour les découvertes d 'au t ru i , sa 
modestie natureLe dès qu'il s 'a-
gissai t des siennes, tout cet ensemble 
donnait à sa physionomie un 
charme incomparable. » 

Ajoutons que, plein de recon
naissance, ii ne cessait de désigner 
comme son premier maître l 'auteur 
des Causeries sur la chimie, et 
écrivit une Vie de sir Ilumphrey 
Davy, où l'on trouve a chaque page 
l'expression des sentiments les plus 
affectueux et les plus dévoués, bien 
que le maître eût été quelquefois 
injuste pour le disciple. 

A. li. 

A S T R O N O M I E 

P L A N È T E S I N L R A M E R C U H I K L L E S 

V U L C A I N E T P L U T O N 

Mercure a été considéré jusqu 'à 
ces derniers temps comme la planète 
la plus rapprochée du Soleil; il 
pourrai t bien cependant ne pas en 
être ainsi. Les élongations maxi 
mum de- Mercure ne dépassent guère 
v ingt -deux ou vingt- t rois degrés et 
n 'a t te ignent jamais trente degrés ; 
son observation est cependant tel le
ment difficile, qu'il faut une bonne 
vue pour le voir à l'œil nu, et que 
l ' i l lustre fondateur du véritable 
système ccsmographique,Copornik, 
ne le vit j amais . 

L'observation d'une planète en
core plus rapprochée du Soleil que 
Mercure serait encore plus difficile, 
cet astre étant toujours plongé dans 
les rayons solaires; le crépuscule et 
les brumes du soir s'opposeraient à 
sa visibilité ; il n 'y a qu'au moment 
de ses passages sur le disque de 
l 'astre radieux, que la planète i n -
framercurielle pourrait être vue, 
sous la forme d'une petite tacho 
noire se détachant sur le disque 
éblouissant du Soleil. 

Le Verrier conclut du mouvement 
du périhélie do Mercure que ces 
perturbations mercurielles ne pou-
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v a i e n t ê t r e d u e s q u ' à l ' e x i s t e n c e 

d ' u n e p l a n è t e s i t u é e p l u s p r è s d u 

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

l ' A c a d é m i e d e s s c i e n c e s un'mémoire 
s u r l a p r é t e n d u e p l a n è t e i n f r a i n e r -

c u r i e l l e . 

D ' a p r è s l u i , l e s a n o m a l i e s q u ' i l 

r e m a r q u a d a n s l e m o u v e m e n t d u 

p é r i h é l i e d e M e r c u r e n e p e u v e n t 

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

c e t t e p l a n è t e i n f r a m e r c u r i e l l e o u 

d ' u n a n n e a u d ' a - t é r o ï d e s , a n a l o g u e 

a u x p e t i t e s p l a n è t e s q u i c i r c u l e n t 

e n t r e l e s c b i t e s d e M a r s e t d a J u p i 

t e r , o u à l ' a n n e a u d ' a s t é r o ï d e s q u i , 

r e n c o n t r é p a r l a T e r r e , n o u s f a i t v o i r 

l e s é t o i l e s filantes e t l e s b o l i d e s . 

L e V e r r i e r c a l c u l a q u e , s i l a d i s 

t a n c e d e l a n o u v e l l e p l a n è t e a u S o 

l e i l é t a i t l a m o i t i é d e l a d i s t a n c e 

q u i s é p a r e l e S o l e i l d e M e r c u r e , 

c e t t e p l a n è t e i n f r a m e r c u r i e l l e d e 

v a i t a v o i r u r i e m a s s e é g a l e à c e l l e 

d e M e r c u r e ; s i e l l e é t a i t p l u s p r è s 

d u S o l e i l , s a m a s s e d e v a i t ê t r e e n 

c o r e p l u s c o n s i d é r a b l e . 

D è s q u e p a r u t l e m é m o i r e d e L e 

V e r r i e r , M M . H e r r i c k e t R u y s B a l 

l o t t r a n s m i r e n t à l ' h a b i l e c a l c u l a 

t e u r d e s o b s a r v a t i o n s d e t a c h e s n o i 
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et il eut lo bonheur de voir une pe 
tite tache noire circulaire traverser 
le disque éblouissant de l 'astre du 
jour . Il communiqua sa découverte 
à Le Verrier, le 22 décembre 1859. 

C'est ainsi, qu'avec de bien faibles 
moyens et un ins t rument bien im
parfait, un modeste médecin de 
chef-lieu de canton s'est illustré 
par une des plus importantes dé
couvertes astronomiques moder
nes. 

Le 29 mai 1865., Le Verrier rece
vait de Constantmople une let tre de 
M. Aristide Coumbary, qui lui fai
sait part que, le 8 mai 1865, il avait 
vu un point noir se détacher d'un 
groupe de taches , près du bord 
oriental , vers le haut du disque so 
laire ; ce point noir traversa le d is 
que et disparut au bord occidental, 
au bout de quarante-s ix minutes . 
M. Coumbary affirma qu 'au moment 
où 16 point noir quit tai t le disque 
solaire, il lui parut prendre la for
me ovale, puis se diviser en deux. 
Cette dernière apparence provenait , 
sans doute, d'une illusion d'optique 
occasionnée par la fatigue causée à la 
vue de l 'observateur par une lon 
gue observation du disque so 
laire. 

Le docteur Lescarbault affirme 
que la tache noire qu'il a vue t r a 
verser le disque solaire avait un dia
mètre apparent égal au quart de ce 
lui de Mercure en conjonction i n 
férieure, lors de ses passages sur le 
Soleil. 

Malgré le peu d'observations de 
la planète inframercurielle, qui ne 
permettai t même pas d'affirmer que 
cette planète existait réellement, 
Babinet, de l ' Ins t i tu t , convaincu de 
son existence, lui donna le nom de 
Vulcain, dieu du feu de la mytholo
gie grecque, à cause de sa grande 
proximité du Soleil, qui doit lui e n 
voyer une bien plus grande quant i té 
de chaleur et de lumière qu'à Mer
cure. 

Le Verr ier calcula même, d'après 
l 'unique observation du docteur Les
carbault , tous les éléments de la 
nouvelle planète : en supposant que 

sa densité soit égale à celle de Mer
cure, sa masse ne serait que la dix-
septième partie de celle de cetto 
dernière planète; sa distance au So
leil, que les 0,1427 de la distance 
moyenne de la Terre au Soleil ; sa 
révolution autour de l'astre ra
dieux s'effectuerait en dix-reuf 
jours sept dizièmes ; le plan de son 
orbite ferait un angle de douze de
grés dix minutes avec celui de l'é-
cliptique. 

Ce serait donc, comme plusieurs 
des petites planètes qui circulent 
entre les orbites de Mars et de Jupi 
ter , une planète ultrazodiacale, si 
elle pouvait s 'éloigner à p lusdehu i t 
degrés du Soleil ; mais ses élonga-
t ions maximum ne dépassent pas 
hui t degrés. 

Cette petite planète n 'ayant qu'une 
masse dix-sept fois plus faible que 
celle de Mercure, est insuffisante 
pour expliquer les t r en te -hu i t se
condes d 'accroissementdans le inou-
vement séculaire du périhélie de 
Mercure, ce qui porta Le Verr ier à 
admettre que Vulcain n'est pas la 
seule planète inframercurielle, et 
que de futures observations nous 
révéleront l 'existence d'autres p la
nètes circulant entre 13 Soleil et 
l 'orbite de Mercure. 

M. Liais, directeur de l 'observa
toire deRio-Janeiro , se déclara l 'ad
versaire de la nouvelle planète i n 
framercurielle. Cet astronome reçut 
communication de la note du méde
cin d 'Orgères; il consulta les notes 
qu'il avait faites du Soleil, en vue 
de recherches photométriques, de 
puis le mois de janvier jusqu 'au 
mois de juillet 1859; et il reconnut 
qu'il avait observé le Soleil en même 
temps que le docteur Lescarbault , 
le 2 6 mars 1859., et n 'avait vu aucune 
tache noire circulaire traverser le 
disque de l 'astre. Il avait remarqué, 
ce jour - là , que le disque solaire 
avait un éclat uniforme, peu de 
pointi l lé, et ne présentai t aucune 
tache importante . M. Liais at t r ibue 
la tache vue par le médecin d'Orgè
res à une il lusion d'optique, due 
peut-ê t re à la fatigue de la vue de 
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l'ob.ervateur, ou qui pourrait encore 
provenir de ]a lune t te ; il dit que de 
petites taches noires du soleil,comme 
on en observe souvent, pourraient 
bien avoir été prises par le médecin 
astronome pour la planète à la re-
chen-he de laquelle il travail lait 
avec zèle et dont il souhai ta i t a r 
demment de taire la découverte. 

M. Liais ajoute q ne, si une planète 
inframercurielle existait, elle serait 
certainement visible pendant les 
éclipses totales de soleil, et que, dans 
ces grands événements astronomi
ques, on n'a jamais vu que deux 
planètes inférieures : Mercure et 
Vénus. Mais M. Liais parlait avant 
l'éclipsé totale de soleil du 29 j u i l 
let 1878. 

Continuant à combattre la planète 
hframercurielle, l 'éminent as t ro
nome fait observer que, plus une 
planète est rapprochée du soleil, 
plus l'éclat de sa lumière est grand. 
Pendant sa traversée d'Europe à 
Rio-Janeiro, il a souvent vu Mer
cure avec une lunet te de Galilée, 
grossissant trois fois seulement, et 
même à l'œil nu ; C 3 t t e planète n ' é 
tait qu'à quatre degrés do l 'horizon 
et devait n'être qu'à neuf degrés 
quinze minutes du Soleil. M. Liais 
a constaté que, dans les régions 
équatoriales, Mercure devient v is i 
ble pendant le crépuscule, dès que 
son élongation at teint sept degrés ; 
il fait remarquer qu'il a souvent 
observé l'horizon occidental immé
diatement après le coucher du So
leil, et l 'horizon oriental au mo
ment où l 'aurore le colorait de ses 
premières lueurs, et qu'il n 'a jamais 
vu d'autres planètes inférieures que 
Mercure et Y e n us. 

Plus une planète est près du So
leil, plus son observation en plein 
jour, au moyen des lunettes , est fa
cile dans le voisinage de l 'astre r a 
dieux. D'après M. Liais, Jupiter , 
malgré son grand diamètre appa
rent, n'est visible en plein jour , lors 
de son passage p u méridien, que 
lorsque le Soleil est près de l 'hor i 
zon; Mars, malgré son plus petit 
diamètre apparent , peut être vu en 

plein jou r à sept degrés de l 'astre 
radieux; Vénus est observable beau
coup plus près du Soleil; Mercure, 
malgré son très petit «Uamève a p 
parent, reste visible à une très pe 
tite distance angu airrî du Solei l , 
et M. Liais l'a ob-ervé à un degré 
seulement de cet astre. Il prétend 
qu'un.-; planète inframercuriell", si 
elle existait, serait certainement v i 
sible en de :ors du d i s q u e solaire; et 
il ajoute un aut ie argument contre 
l'existence deVulcain, en disant que 
les taches noires circulaires que l'on 
a vues traverser le disque solaire 
peuvent bien être attr ibuées à des 
astéroïdes passant, non entre l 'or
bite de Mercure et le Soleil, mais 
dans le voisinage même de la Terre. 
I lconclu tde tous ces arguments que 
Vulcain n'existe pas, et que Mer
cure est la planète la plus rappro
chée du Soleil. 

Le passage de la planète infra
mercurielle annoncé par Le Verr ier 
pour le 22 mars 1879, n'a pu être 
constaté malgré le zèle des as t ro
nomes ; il n 'en fut toutefois pas 
demême pour un passage de Vulcain 
annoncé par M. Opolzer. 

Pendant l'éclipsé totale de Soleil 
du 29 ju i l l e t l878 , observée en Amé
rique, deux astronomes, M. Watson 
et Swift, ont vu dans le voisinage 
du Soleil deux points bri l lants , a t 
tribués par eux-à deux planètes i n -
framercurielles, qu'ils ont nommées 
Vulcain et Pluton. M. Camille F lam
marion, le grand vulgar isateur des 
connaissances cosmographiques, 
n'est pas de leur avis, et croit que 
les étoiles Thêta et Zeta du Cancer 
ont été prises par les observateurs 
de l'éclipsé totale du 29 ju i l le t 1878, 
pour des planètes inframercu-
rielles. 

H e n r y C o u r t o i s 

B O T A N I Q U E 

LA FLORE AUSTRALIENNE 

Les eucalyptus, ou gommiers, 
sont des arbres gigantesques de la 

l -famille des myrtacôes, comprenant 

une collection d'espèces nom
breuse, au moins une centaine, 
dont qu dques - unes a t te ignent 
s dxante mètres de hau teur sur 
douze mètres de circo' iérence. Ils 
sont à f e u i l l e s al ternes, entières, 
coriaces, parsemées de points t r a n s 
parents, persistantes; lt-s fleurs sont 
généralement j aunâ t r s. tantôt so
litaires à l'aisselle nés feuiLes, t a n 
tôt réunies en cyn>es o*' P U orrihe'-
le:-; une espace de c o i f f a formant l e 

limb» du calice r e c w v r e la fleur 
ava^jt son épanouissement, et tombe 
poussée par le-> étamines dans leur 
dévebpp m e n t ; le fruit est une 
sorte décapsule à quatre loges. 
~ Ces arbres , tous originaires de 
l 'Australie, y forment ç à et la d ' im
menses lorêts. Leur bois, dur et r é 
sistant, est employé dans les con
struct ions; il a l 'avantage de se con
server longtemps, défiant les a t t a 
ques des insectes. 

L'eucalyptus possède d'ailleurs 
d 'autres qualités qui, réunies aux 
premières, ont att iré l 'at tention 
des savants eu ropéens , qui ont 
tenté, non sans succès, l 'accl imata
tion sous nos climats de quelques-
unes de ses espèces. Ce bel arbre 
absorbe facilement l 'eau des marais 
et, cultivé en masses considérables, 
purifie d 'une manière surprenante 
l 'air le plus empesté. En Algérie 
principalementon, en a fait, dans un 
but d 'hygiène, de grandes p l an t a 
tions qui ont assez réussi pour faire 
regret ter que l 'expérience ne soit 
pas poussée plus loin, ou du moins 
plus act ivement. On y a constaté que 
l 'eucalyptus ne se borne point à ab
sorber les eaux marécageu es et à 
purifier l 'air, mais encore qu'il 
chassa inévitablement les moust i 
ques, fléau insupportable, qui règne 
en maître dans certaines contrées 
où l 'homme ne pouvait s 'établir 
avant les plantat ions en quest ion. 

Une des espèces les plus connues, 
et qui a plus que les autres fourni 
des sujets à l 'acclimatation e u r o 
péenne, c'est l 'eucalyptus globulus 
ou gommier bleu, à la t ige mesurant 
cinquante mètres de hauteur , droite, 
couverte d 'une écorce glabre, gris 
cendré, laquelle se divise en r a 
meaux anguleux, couverts de feuil
les d'un vert glauque ; il croît dans 
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les endroits sablonneux, au bord de 
la mer, ce qui l'a fait t ransplanter 
sur nos plages et nos côtes médi ter
ranéennes . Il emprunte son nom ca-
radé r i s l ique de l a forme de son 
fruit, qui est celle d'un bouton. Tou
tes les parties de cet arbre , et non 
pas seulement les fleurs, exhalent 
un parfum pénétrant , mais agréa
ble, qui at t i re irrésistiblement les 
a b c ' i l ' e s ; son bois, d'un beau ronge, 
est dur et pesant, et sert dans l 'é-
bénist ' j r ie , la construction et même 
la t e in tu re ; les insectes, nous l 'a
vons déjà dit, ne l 'att ' iquent point. 
L'eucalyptus globulus, à t an t d 'a
vantages, joint enfin celui d'une 
croissance très rapide, de cinq à six 
mètres par an, d i t -on. 

L'eucalyptus gigantesque, qui 
j o ' u t des mêmes propriétés et sert 
aux mêmes usages que le précédent, 
est celui qui at teint soixante mètres 
de hauteur . Le nom d'acajou de la 
Nouvelle Hollande, qui lui est que l 
quefois donné, dit assez les qualités 
part iculières de son bois et ses 
pr incipaux usages. 

11 y a aussi l 'eucalyptus résineux, 
aux branches flexibles et r e tomban
tes, comme celles de notre saule 
pleureur . Son écorce fongueuse, 
assez épaisse, s'enlève aisément par 
larges plaques. L"s tiges de cet a r 
bre et du précédent, si l 'on y p r a t i 
que des incisions, laissent couler 
un suc abondant , qui sèche sur le 
t ronc, { rèsentant alors des masses 
dures et compactes rouge foncé, 
d 'une saveur as t r ingente , renfer
mant une assez grande quant i té de 
gomme, du t ann in et une matière 
colorante rougo soluble dans l 'eau. 
Cette espèce de gomme est beau
coup employée en thérapeut ique. 
Les feuilles distillées donnent une 
hui le essentielle analogue à l 'huile 
de cajeput, et les fruits servent d 'é -
pices. 

L'eucalyptus poivré donne une 
huile essentielle identique à celle 
de la menthe poivrée. Les feuilles 
de l 'eucalyptus mannifère sécrètent 
une véritable manne. Enfin, nous 
citerons au courant de la plume 
l 'eucalyptus à feu i l lesencœur , l 'eu
calyptus à feuilles en faux, les eu 
calyptus oblique, corymbeux, pa-
niculé, hui leux, etc. 

L'eucalyptus hui leux, s'il faut en 
croire le P . Ramel, serait un des 
plus utiles et des plus curieux du 
genre. Il est de médiocre grandeur , 
mais il couvre, en Australie, des 
étendues considérables de ses rac i 
nes rampantes , qu'il suffit de cou
per pour obtenir en abondance une 
eau très pure et très saine : c'est le 
ravenala de l 'Australie sous ce rap
port ; il offre toutefois un autre 
avantage, et bien précieux, car il 
paraît qu 'une ville de chercheurs 
d'or est éclairée avec le gaz que l'on 
extrait de ses feuilles. 

Nous ne parlons ici que des euca
lyptus poussés dans des conditions 
normales et présentant les phéno
mènes ordinaires de végétat ion; 
mais des natural is tes et des voya
geurs ont rencontré de véritables 
colosses, mesurant cent vingt mè
tres de hau teu r et plus, avec une 
circonférence proport ionnel le . Ce 
sont de magnifiques exceptions qu'il 
suffit de signaler. Cependant il n'est 
pas sans intérêt de citer ici un t é 
m o i n oculaire, que tout le monde 
sait digne de foi. 

« Nous avons vu en Austral ie , dit 
M. Henri P„ochefort (1), des euca
lyptus de plus de quatre cent c in
quante pieds de haut , mais la dis
proportion entre la grosseur et l 'é
lévation du t ronc l eur enlevait en 
grande partie cette majesté qui 
donne comme une teinte biblique 
aux séquoias de la Californie. —On 
avait trouvé la mère, le père de la 
forêt no pouvait être loin. Ce géant 
fut malheureusement frappé p^r la 
foudre, et sa chute faillit amener 
un cataclysme. Comme compensa
t ion, les botanistes eurent la faculté 
d'étudier le colosse s sr son cadavre 
même et d'élucider ainsi plusieurs 
questions du plus h a u t intérêt . On 
en débita à la scie des morceaux, 
dont un seul suffisait au parquet de 
toute une maison. De l'écorce au 
rœur de l 'arbre, on a compté plus 
de quatre mille couches concent r i 
ques, ce qui lu i donne plus de qua
tre mille ans d'âge. 

« Cette mère et ce père furent r é 
vélés au public en 1855 par un m i 
neur qui , en poursuivant un ours 
qu'il avait blessé, ee trouva subi te -

(1) De Nouméa en Europe, p . 234 e t 2 3 5 . 

ment en présence de ces deux mam
mouths . Il s 'arrêta, au comble de 
l 'étonnement, et abandonna son 
ours pour aller faire part à ses ca
marades de cette inimaginable ap
parit ion. La description qu'il entre
prit de la dimension de ces deux ar
bres provoqua une hilari té géné
rale, mais il mena les rieurs dans la 
forêt, et il ne fut plus possible de 
douter. Les revues américaines pu
blièrent la nouvelle. Des expédi
tions de savants s'organisèrent. 
L'un d'eux, anglais et patriote, pro-
f i tadut roublegénéra l pour octroyer 
à cette espèce inconnue le nom de 
Wellingtonia gigantea. Mais les 
Américains t rouvèrent étrange que 
ce phénomène, natif de leur pays et 
découvert par un des leurs , eût pour 
parra in u n général anglais . Aussi 
se hâ tèrent - i l s de le débaptiser et 
de le désigner sous le nom de Se
quoia, qui est celui d'un célèbre chef 
indien. » 

Plusieurs des arbres mammouths 
de Californie ont, en outre, reçu des 
noms par t icul iers ; tels sont le Wa
shington et le Lafayette, qui ont 
près de quatre-vingts p i t d s d e t o u r , 
indépendamment de leur élévation 
extraordinaire. Mais revenons à la 
flore aus t ra l ienne . 

Signalons les banksies , les x a n -
thorrhées , auxquelles nous avons 
déjà consacré une courte mono
graphie dans notre numéro 43, la 
blandfortia nobilis, l 'apium pros-
tratum, l 'artoca! pe ou arbre àpain, 
un des végétaux les plus uti les de 
cette contrée si féconde sous ce r ap 
port . 

L'artocarpe ou arbre à pain, type 
de la famille des artocarpées, com
prend environ quinza espèces. C'est 
u n arbre à grosse t ige et à rameaux 
nombreux couverts de longues 
feuilles, dont le fruit, ovoïde ou a r 
rondi, à la chair b lanche , ferme et 
légèrement farineuse, est cuit au 
four pour être mangé en guise de 
pain, ou bouilli et accommodé à d i 
verses sauces. 

La saveur de ce fruit rappelle à la 
fois celle du pain de froment et celle 
de l 'ar t ichaut . Les naturels en pré
parent une pâte fermentéo qu'ils 
conservent pour être employée dans 
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la saison où il n'y a plus de fruits 
sur l'arbre. 

C'est avant qu'il soit complète
ment mûr qu'on prépare ainsi le 
fruit de l 'artocarpe. Arrivé à m a t u 
rité parfaite, ce fruit devient p u l 
peux et douceâtre ; c'est alors un 
purgatif. 

On se ser* également, pour l 'a l i 
mentation, de l 'amande qui at teint 
le volume d'une châtaigne, mais r a 
rement ; on lui fait subir à peu près 

__les mêmes préparations qu'au fruit. 
Un grand nombre de plantes eu

ropéennes, presque toutes les cé
réales notamment, ont été accl ima
tées en Australie. L'oiivier, la vigne, 
le tabac, le café, le coton, les légu
mes, s'y sont rapidement répandus , 
faisant bon ménage avec ia flore i n 
digène, si pittoresque et parfois si 
bizarre. 

J u s t i n d ' H e n n e z i s . 

CURIOSITÉS PHYSIOLOGIQUES 

L E S C O M P L A I S A N C E S D E L ' E S T O M A C . 

L'estomac est presque sans con
tredit l'o gane le plus débonnaire 
de l'économie an imaj - , et par tant 
calui auquel la calomnie s 'attaque 
avec le plus d'; icharnement. Qu'un 
gourmand, au sortir de table, r e s 
sente l 'approche des conséquences 
ordinaires d'une • ingestion t r o p 

abondante et trop précipitée d 'al i 
ments à la séduction desquels il 
n'a pu résister, c'est à son estomac 
qu'il s'en p i end aussi tôt ; il l 'accuse 
de tous les vices imaginables , et 
verse des pleurs sur la t r is te con
dition que lui impose un si « m a u 
vais estomac. » 

Ce gourmand dit uno bêtise. P a r 
fois, sans s'en douter, on peut s ' in-
digérer de bonne foi, et toute une 
écj e de physiologistes — dont les 
doctrines sont à vau- l ' eau , ou peu 
s'en fau t— a si longtemps pour
suivi de ses accusations l ' infortuné 
viscère, qu 'un simple particulier, 
dont ces doctrines font jus t ement 
l'affairej est bien pardonnable de 
les accepter comme articles de foi. 

La complaisance inépuisable de 
l'estomac est démontrée par s a c o n -
texture même, et aussi par ses a c 

tes. Etant membraneux,, i ls 'é tend et 
seresserre avec une facilité digne de 
louanges, et à laquelle le voisinage 
incommode de la rate et du foie met 
seul des bornes — trop étroites, 
sans doute, au gré de quelques-uns. 
Q u a n t a ses actes, on peut tous les 
jours , et mémo plusieurs fois par 
jour , les juger . Le seul acte d'oppo
sition, dont il se soit jamais rendu 
coupable, c'est do se déch >rgor 
lui-même, et par la seule voie restée 
libre, de l 'excédant de nourr i ture 
ingérée, quand le pylore se trouve 
obstrué ou que l ' intestin, de nature 
paresseuse, ne travaille pas avec 
une énergie en rapport avec celle 
des mâchoires. Mais cette disposition 
de l 'estomac à déborder comme un 
vase trop plein, il y a des gens qui 
savent la mettre à profit, sans se 
douter que le syrinaïsme volontaire 
est d'origine romaine. 

Je ne m'éten irai pas sur un dé
tail pareil ; mais je demande la per
mission de rappeler que, pour bon 
nombre de glouions héroïques, c 'é
tait un moyen des plus misérables. 
Où passait tout ce qu'absorbait leur 
estomac ot de quel métal étaient 
forgés leurs intestins? Ce serait un 
point intéressant à éclaircir — mais 
qui ne le sera pas. 

Par exemple, voici Milon le Cro-
toniate, pour ne pas r> monter plus 
haut , qui accomplit dans l'cspaco 
de quelques minutes une série do 
tours de force à donner la chair de 
poule. Il traverse le stade d'Olym-
pie, c 'est-à-dire une distance de 185 
mètres, avec un bœuf sur les épau
les; parvenu au terme delà carr ière , 
à la funda, il dépose t ranqui l lement 
sou fardeau, l 'assomme d'un coup 
de poing et déjeune avec! C'est 
un beau t ra i t , à coup sûr, mais ce 
n'est r ien pour tant , en comparaison 
du travail exigé pour la digestion 
d'un tel plat, et précisément l ' h i s 
toire est muette là-dessus. 

Au reste, l 'athlète Buthus , qui v i 
vait au troisième siècle, mangeai t , 
lui aussi , un boeuf dans un repas, 
et l 'arrosait du contenu d 'une oiure 
de vin faite de la peau de l 'animal. 
Le comédien Phagon , pour ne pas 
sortir brusquement de l 'ant iquité 
classique, mangea un jour , en p ré 
sence d'Aurélien, un sanglier , un 

cochon de la i t et cent pains ronds, 
et but vingt-quatre amphores devin. 
Claudius Aibinus, empereur de son 
métier, dévorait à son repas t r en t e -
trois douzaines d 'huî t res , cent bec-
figues, dix melons, cent peches et 
v ingt livres de ra is in . 

Mais laissons là les empereurs , il 
il y aurai t trop à dire sur leur g lou
tonnerie ; et v e n o n s e n à des temps 
plus rapprochés de nous . 

Durant la période suédoiso do la 
guerre de Trente Ans, dont l ' h i s 
toire abonde en récits du même 
genr?', on raconte qu'un paysan bo 
hémien se fit admettre dans la tente 
du roi de Suède, qui pour lors a s 
siégeait Prague , sous prétexte de 
lui procurer le divertissement dé 
licat de dévorer en sa présence un 
cochon de la plus forte tai l le. 

Le général Kœnigsmarck, l'un des 
plus bril lants officiers de Gustave 
Adolphe, étai t présent à la récep
tion, t t se permit de plaisanter le 
solliciteur. Celui-ci en marqua aus-r 
sitôt sa mauvaise humeur en lan
çant au général un regard f è r o e ; 
puis, se i e tournant vers le ïoi, il 
ajouta : 

— Si Votre Majesté voulait p r -
suader cet honnête genti lhomme de 
ret irer seulement ses éperons et son 
épên, je me chargerais volontiers 
de le manger d'abord.. . Après, nous 
passerions au quadrupède. 

La chronique ajoute que le rus t re 
faisait ^ n parlant ainsi des grimaces 
et des contorsions de mâchoire tel le
ment effrayantes que Kœnigsmarck, 
si brave sur le champ de bata i l le , 
s'empressa de bat tre en r e t r a i t e ; 
mais elle ne d i tmotde ce qu'il advint 
du cochon ni du paysan. 

J'ai quelques doutes sur l ' au then
ticité de cette histoire, je l 'avoue, 
du moins quant aux détails. A l 'é
poque de ces guerres in t e rmina 
bles, les paysans des contrées en
vahies us ient contre les envahis 
seurs de tous les moyens d ' int imi
dation en l eu r pouvoir, et par t icu
l ièrement de celui que leur offrait 
une réputat ion de voracité l ég i t i 
mement acquise. 

A peu près vers le même temps 
un soldat polonais fut présenté à la 
cour de Saxe comme une merveille 
ile voracité. Et, en effet, il mangea à 
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son repas, en présence d 'une com
mission compétente, la bagatelle de 
vingt livres de veau rôti. Vingt 
livres de veau const i tuent un assez 
p lantureux r epas ; - mais de là à un 
porc et un général en grande tenue 
(sauf les éperons et l'épée), il y a un 
abîme ! 

Un digne pendant à ce rustre do-

Bohême, c'est ce Nicholas Wood, 
dont parle Taylor, le poète d'eau 
(the water Poet), qui ilorissait sous 
Charles I e r , non moins comme 
tavernier que comme poète. C'é
tait un paysan du Kent à qui 
« deux queues de mouton et une 
longe de veau produisaient a u 
tant d'effet que trois sardines à fi 

n ' importe q u i » . Mais ceci est tout 
simplement une figure poétique qui 
perd é t rangement de sa valeur 
après la déclaration que le poète 
vient de fairp, qu 'entre autres repas 
mémorables Wood dévora une fois 
trois douzaines de pigeons, et une 
autre fois un mouton tout entier et 
cru! 

« Un jour , raconte Taylor, à la ré
sidence de sir Warham Saint-Léger, 
il s'e crima si bravement des dents 
et de l 'estomac, qu'il allait faire 
disparaître une quant i té de nourri
ture suffisante pour t rente per
sonnes, si sa panée n 'avait menacé 
de faire banqueroute et d 'éclater. Il 
fallut que h s valets le tournassent 
du côté du t u, et lui frictionnassent 
le ventre, avec de la graisse et du 
beurre, pour que la peau s'étendît, 
de manière à donner quelque faci
lité au travail de la digestion. » 

Le natural is te allemand Rodolphe 
Bœhmer cite, dans un t ra i té latin 
écrit exprès, le cas d 'un homme de 
Wittemberg (Prusse) qui , dans d i 
verses occasions, aura i t fait et 
gagné le pari de manger soit un 
mouton, soit un veau tout entier . 

On multiplierait à l'infini ces 
exemples de voracité phénoménale , 
dont les récits sont d'ailleurs plus 
ou moins entachés d 'exagération. 
Quant aux paris ayant la g louton
nerie bestiale pour objet, il se passe 
rarement plusieurs années sans 
qu'on entende parler de quelques-
uns. C'est ainsi que les jou rnaux 
anglais du temps ont publié les r é 
sultats d'un d'.'fi de ce genre, dont 
les péripéties se déroulèrent dans le 
Wiltshire , en 1870. 

Deux jeunes villageois de cecomté 
s'étaient défiés l 'un l ' autre àqui man
gerait , dans le temps le plus court, 
une quanti té de nourr i ture donnée. 
Le va inqueur avait fait disparaître, 
en un quar t d 'heure, six livres et 
demie de lapin, d.-ux livres de fro
mage et du pain à proportion. En
chanté des applaudissements que lui 
valait ce hau t fait glorieux, et pour 
montrer sa reconnaissance, il t e r 
mina le spectacle en dépêchant un 
plantureux beefsteak, arrosé comme 
il convient, d 'environ un litre et un 
quart dej spir i tueux, tan t g in que 
brandy. 
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En 1865, il y avait à l 'hôpital des 
incurables de Naples une vieille 
femme qui dévorait tous les jours , 
en un seul repas, cinq rôties., so i 
xante-dix œufs, «plusieurs pains et 
autres a l iments , sans préjudice du 
macaroni na t iona l» , disait en p r o 
pres termes une feuille locale, la 
Patria. 

Mais nous n 'en avons pas fini — 
et notre intent ion n'est pas d 'a i l 
leurs d'en finir —avec les paris. Un 
ou deux exemples seulement : 

Vers la fin de l 'année 1872, deux 
charbonniers de Montrouge t inrent , 
Gontre un boucher, qui en fit les 
frais, le pari de manger à eux deux 
u n mouton rôti et deux litres de 
haricots secs en six heures . Le tout 
devait être arrosé de hui t litres de 
petit bleu. Le pari fut honorable
ment g a g n é ; toutefois, u n seul des 
deux charbonniers en profita : 
une maîtresse indigestion emporta 
l 'autre . 

C'est une conclusion qui so p r é 
sente asf=ez fréquemment, et même 
à moins de frais. Un pauvre diable 
de cordonnier lyonnais , qui avait 
parié d'avaler quarante douzaines 
d'escargots abondamment arrosés, 
ne put al ler que jusqu 'à la v ing t -
cinquième et en mourut . 

Mais cela n'emp5che pas que des 
bri l lants mangeurs n 'aient existé de 
tout temps, et nous allons en fournir 
quelques preuves nouvelles aussi 
intéressantes qu 'authent iques , que 
ces robustes gloutons se présentent 
ou non sous les apparences de pa
r ieurs . 

Un chroniqueur anglais assure 
qu'on pouvait encore lire, il y a une 
t renta ine d 'années, aux vitres d'une 
peti te auberge isolée, sur la route 
qu icondu i tdePockhamà Sidcnham, 
l ' insription suivante : 

M a r c h 1G, 1810, 
T h o m a s M o u n t J o n e s d i n e d h e r e , 

E a t s i x p o u n d s of b a c o n , 
D r a n k n i n e t e e n pot s o f b e e r (1). 

Il est clair que cette date à jamais 
mémorable du 16 mars 1810 est celle 
d'une victoire remportée par Tho 
mas M. Jones sur quelque impru
dent sceptique. J 'ignore ce qu'il faut 

(1) 16 m a r s 1810 .— T h o m a s M o u n t J o n e s 
d î a a i c i , i l m a n g e a s i x l i v r e s de l a r d e t b u t 
d i x - n e u f p o t s d e b i è r e . 

8 penser au jus te de ces actes de for
fanterie, car il existe des personnes 
dont l 'appétit est positivement fé
roce, et qui sont vraisemblablement 
enchantées du prétexte qu'on leur 
fournit do se livrer à leur g lou ton
nerie naturel le , au risque d'acqué
r i r une réputat ion détestable. L 'ap
pétit déréglé n 'est pas un vice, c'est 
une maladie , comme la boulimie 
(fringale) ou la cynorexie (faim.ca
n ine ) auxquelles elle s e ra t tache 
étroitement, si même elle n'est tout 
simplement l 'une ou l 'autre. 

Brillât Savarin cite un hau t fait 
de l 'espèce qui nous occupe, dont 
le héros fut le général Prosper Si
buet, son ami et s o n compatriote. 
Sibuet, qui sortait de table, entre 
chez un aubergis te de Belley, où il 
avait accoutumé de venir chaque 
soir manger des marrons et boire du 
« vin bourru » avec des amis ; on 
venait de t irer de la broche un m a 
gnifique dindon «beau , b i en fa i t , 
cuit à point et dont le fumet aura i t 
tenté un saint ». Lo futur généra l , 
qui n'avait aucune prétention à la 
béati tude, s'écrie d ' inspirat ion à 
cette vue : 

— Je ne f d s que sortir de table , 
mais j e n ' t n gage pas moins que je 
mangerai ce gros dindon à moi tout 
s e l ! 

Un gros fermier qui était là prend 
le j eune homme au mot, s ' enga-
geant à payer lo dindon, si Sibuet 
le mange, — et ainsi fut fai t . . . du 
m o i n s , s'il en resta, c^ fut sur la 
prière instante du gros fermier, qui 
voulait absolument goûter à u n e 
volaille si appét issante, dont il de
vait solder lo prix. 

En rogard de cr tte anecdote, l 'au
teur de la Physiologie du goût place 
l 'histoire du curé de Brégnier , qui 
déjeunait h midi avec la soupe et le 
bouil l i , un gigot de mouton à la 
royale, un chapon et une salade 
« copieuse». 

Seul et s a n s aide, ajoute lo n a r r a 

teur , il se débarrassa du tout , savoir : 
du gigot jusqu 'à l ' ivoire, du chapon 
j u s q u ' a u x os, e tdo la salade jusqu 'au 
fond du plat. Sans parler d 'un 
« grand fromage blanc dans lequel 

- il fit, en manière de clôture, u n e 
brèche angulai re de qua t re -v ingt -
dix degrés ». 

Le curé de Brégnier jouissait, 
comme on v o i t , d 'un appétit peu 
commun, et il est absolument im
possible d 'admettre qu'il déjeunait 
avec cette abondance ce jour- là seu
lement, et par pur hasard. 

C'est une véritable félicité, du 
moins je le présume, qu 'un estomac 
aussi . . . élastique., — quand on a en 
mêmetemps les moyens de satisfaire 
son appétit , quelque robuste qu'il 
soi t ; mais il y a des situations dans 
la via où c'est, au contraire., une ca
lamité épouvantable : c'est lorsque 
l ' in l iv idu doué do cette puissance 
d'absorption est dans une situation à 
n'y satisfaire que très rarement , ou 
jamais , ou bien lorsque cet individu, 
membre d'une famille nombreuse 
et peu aisée, condamne inconsciem
ment les autres à l 'abstinence. 

On parlait , il y a bien près de 
cent ans, d'un mendiant de Gcettin-
gen (Hanovre), qui mangeai t à l 'oc
casion douze livres de viande dans 
un seul repas. Ce malheureux n ' é 
tait- i l pas à plaindre? Sa profession 
de mendiant nous est un sûr garant 
qu'il n'y mettait pas d'amour propre. 
A sa mort on ouvrit son corps, et on 
trouva dans son estomac diverses 
substances (notamment des cailloux) 
absolument impropres à l 'a l imen
tat ion. 

Le docteur Copland cite, entre 
aut res , le cas d'une petite fille de 
sept ans dont l 'appétit était insat ia
ble. Tout ce qu'elle pouvait at traper 
en dehors des repa^, qui se prêtât la 
moindre des choses à être mangé, 
elle le dévorait aussitôt, même cru. 
Une fois, elle s 'empara d'un lapin 
non accommodé, d'une demi-livre 
de chandelles et d'un morceau de 
beurre qu'elle fit aussitôt disparaî
t re . La mère de cette enfant, qui 
jouissait d'ailleurs d'une santé par 
faite, déclarait au docteur que, s'il 
lui eût été possible de l 'obtenir, elle 
aura i t certainement mangé, à elle 
seule, p lusqua les six autres mem-
hres de la famille ensemble. 

Il était question , en 1871 , des 
exploits d 'un j eune homme or igi
naire de Monaco qui venait d ' a r m e r 
en Californie. A l'âge de trois ans, 
ce j eune vorace parvenait à t r i turer 
et à digérer du bœuf séché en quan
tité considérable. A dix-neuf ans , sa 
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voracité avait pris de telles propor
tions,quele prince,craignant , disait-
on, qu'il réduisît à"la famine touto la 
principauté, l'expédia en Roumanie, 
d'où il passa aux Eta ts -Unis . En nr-
rivant à Los Angeles, ce jeune phé
nomène déjeuna de 31 livres de nour 
riture composée de porc, graisse 
dudit, huile de baleine, suif, etc.; 
après quoi, profitant de la bonne 
volonté d'un hôtelier que cet exploit 
avait mis en b d l e humeur , il s ' in
géra toute la provision de viandes 
froides quepossédait l 'é tablissement 
de celui-ci, qui a malheureusement 
oublié d'en préciser le poids. 

J'ai, moi-même, connu un pauvre 
diable de soldat dont la voracité 
mérite une men t ionpa r t i cu l i e r e . i l 
s'appelait Douze, était Ras-Breton et 
avait quelque vingt- t rois ou vingt-
quatre ans. C'était au début de la 
guerre d'Orient; les classes appe
lées ou rappelées à celte occasion af
fluaient, et il y avait bien douze ou 
quinze cents hommes entassés dans 
la caserne où Donze avait été admis. 
Tous le connaissaient, et il n'en est 
peut-être pas un seul â qui il n 'ai t 
rendu quelque service,"car le pauvre 
garçon avait besoin de la sympathie 
de tous et faisait son possible pour 
l'obtenir. 

A l'hcurede la soupe^ Donze vidait 
sa gamelle en deux lampées, puis, 
cet pxercice prél iminaire achevé, 
faisait le tour des chambres, ramas
sant sur son chemin les gamelles 
incomplètementvidées et les léchant 
les unes après les autres , comme un 
pauvre chien affamé. Les petites ga 
melles ne tardèrent pas, vu l'af-
fluence, à uevenir insuffisantes, et 
il fallut recourir aux gamelles de 
campement, autour desquelles huit 
troupiers réunis plongeaieut la 
cuiller à tour de rôle. Un jour , on 
s'arrangea pour que Donze eût à lui 
seul, une de ces imposantes soupiè
res, avec ses hui t à dix litres de 
bouillon et ses hui t portions de 
viande... Le tout disparut en très 
peu de t emps , et le sacrifice con
sommé, on putvoir notre Bas-Breton 
procédant à son inspection h a b i 
tuelle des fonds de gamelles du 
régiment. 

Il m'est impossible de préciser la 
quantité de nourr i ture que pouvait 

absorber ce malheureux. Je ne l'ai 
jamais vu rassasié; mais j e ne fais 
pas le moindre douta qu'il n 'eût 
tenu tête au digne curé de Brê-
gnier, au mendiant de Gœttingen, au 
j eune phénomène monégasque , 
peut-être mcmeausoldatpolonais de 
la cour de Saxe ; — pas à Milon pour
tant , ni à Buthus . 

A. B. 

M É T É O R O L O G I E 

LA VAPEUR D'EATJ DANS L ' A T M O S P H È R E 

Dans une précédente causerie, 
nous avons étudié la mesure de la 
vapeur d'eau contenue dans l 'at
mosphère. Mais que devient cette 
vapeur? Quelles modifications su
bi t-el le? Ce sont là des points que 
nous allons traiter aujourd 'hui . 

A dire vrai, cette étude n'a rien 
de complexe : elle est ent ièrement 
le résultat de la déduction théo 
rique confirmée par l 'observation. 
Rien de plus instable que la quan
tité de vapeur aqueuse dans l 'a tmos
phère, rien de plus irrégulier , et 
cependant rien de plus simple à 
l 'étude. 

Lesvariations hygrologiques sont 
de trois sortes, selon qu'elles sont 
dues à des influences astronomi
ques, météorologiques et c l imato-
logiques. 

Ceite division est basée sur le 
principe suivant : « Tonte cause ca
pable d'accélérer ou d'entraver l 'é -
vaporation augmente ou diminue 
l 'état hygrométr ique. » Mais, ce 
principe n 'é tant vrai que dans des 
cas tout à fait part icul iers , on le 
modifie de la manière suivante : 
« Toute cause capable d'accélérer ou 
de retarder l 'évaporation augmente 
ou diminue l 'état hygrométrique 
selon son intensité et ses proprié
tés.» 

En effet, si les causes perturba
trices étaient des causes simples, les 
phénomènes seraient tels qu'ils ont 
été d'abord énoncés, mais elles sont 
elles-mêmes engendrées par d ' au
tres causes, qui les modifient sans 

cesse. Celles ci agissent donc, bien 
que d'une manière indirecte , sur 
l 'état hygrométr ique. 

Un exemple fera mieux com
prendre notre pensée. 

Le vent, lorsque son intensité est 
faible, favorise l 'évaporation, et il 
l 'entrave au contraire quand il est 
violent. D'après cela, l 'état hyg ro 
métrique de l 'air devait être plus 
élevé par les vents faibles que par 
les vents forts. Or, c'est souvent le 
contraire qu'on observe. En effet, le 
vent n'est pas seulement le transport 
de l 'air, mais encore le transport des 
matér iaux de l 'air et pr inc ipale
ment de la vapeur d'eau. Si donc, un 
vent modéré entra îne beaucoup de 
vapeur d'eau, l 'état hygrométr ique 
sera élevé sans que l 'évaporation 
soit considérable. De là donc la n é 
cessité de faire ent rer urîe cause 
secondaire : la direction du vent . 

Passons maintenant aux diverses 
influences. 

Thôoriquement,unc année chaude 
devrait être une année pendant la 
quelle l 'état hygrométr ique s'est 
tenu constamment élevé. Tant s'en 
faut qu'il en soit ainsi, et les a n 
nées chaudes sont des années sèches 
sur tous les points. 

En effet, plus l acha leures tgrande , 
plus l 'évaporation est considérable, 
et plus vite se dessèchent les t e r 
rains . Si la pluie survient , il lui faut 
fournir au débit des cours d'eau, 
imbiber suffisamment les terrains 
et, quand elle est assez copieuse, 
fournir à l 'évaporation de ces de r 
niers et à la t ranspirat ion des végé
taux. Mais les pluies sont loin d'être 
proportionnelles à la température , 
et de là résulte la sécheresse des 
terres et des végétaux. Si même les 
vents apportent une certaine dose 
d 'humidité , elle sera rapidement a b 
sorbée; de sorte que l 'état hygro 
métrique de l 'air sera peu élevé. Une 
année froide, pour des raisons con
traires, sera une année très humide . 

Il est encore de remarque que, 
dans nos contrées, duran t les sa i 
sons de printemps" et d 'automne, 
l 'état hygrométrique est constam-
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ment élevé. Ce phénomène est dû à 
la prédominance des vents occiden
taux pendant ces deux périodes. 

L'influence de la journée est 
moins bien établie que celles de l 'an
née et des saisons ; et, pour bien s'en 
rendre compte, il faut supposer que 
la quantité de vapeur d'eau conte
nue dans l 'air est susceptible ou non 
de changer. 

Si les vents sont assez sensibles, 
la vapeur aqueuse est soumise à di
verses fluctuations. Mais au milieu 
de celles-ci, une observation a t ten
tive révèle une marche régulière : 
l 'état hygrométrique de l'air irait en 
augmentant avec l 'évaporation et 
a t te indrai t son maximum vers le 
milieu du j ou r . 

Parmi les influences météorolo
giques, i 1 faut citer la pl nie, la pres
sion atmosphérique, les vents. Mais 
ces derniers sont assurément ceux 
dont l 'influence est la plus évidente. 
Us agissent de deux manières : par 
leur vitesse et par leur direction. 

Nous connaissons les lois qui r é 
gissent l 'évaporation et nous savons, 
entre autres , que la vitesse du vent 
est inversement proportionnelle au 
débit. Si, par exemple, pour une v i 
tesse de 1 m. par seconde, une terre 
débite 3 kgr . d'eau, pour unevitesse 
de 15 m . , elle n 'en débitera que les 
trois quinzièmes ou 0 kgr. 2, c 'est-
à-dire une quant i té très faible. De 
sorte que l 'état hygrométrique sera 
à peu près tel que celui du vent par 
lui-même. 

Mais c'est sur tout pa- leurs d i rec
tions qu'agissent les courants aé 
riens. En effet, selon leurs di rec
t ions, ils sont plus ou moins h u m i 
des, et maint iennent élevé ou bas 
l 'état hygrométr ique. 

En France , par exemple, les vents 
occidetita,uxsorjttrèshumides; a u s 
si l 'hygromètre indique-t - i l p res
que la saturat ion. Par les vents 
septentr ionaux et or ien taux, au 
contraire, l 'état hygrométrique est 
excessivement bas,vu l 'âpreté de ces 
vents. L'inverse a lieu pour la 
Chine : les vents- orientaux accusent 
ua« élévation de l 'état hygromé

tr ique, et les vents occidentaux qui 
d scendent des plateaux glacés de 
l 'Himalaya et du Thibet accusent 
un abaissement. 

Quant aux influences cl imatolo-
giques, elles sont très nombreuses, 
et nous ne passerons en revue que 
les principales. 

Nous avons d'abord l'influence de 
la lat i tude i -o thér ique.Plus on s'ap 
proche del 'équateur thermique, plus 
l 'évaporation devient considérable 
et plus l 'état hygrométr ique de l 'air 
est élevé. C'est entre les deux iso
thermes 25° (N. et S.) que l'air est le 
plus humide . 

Les contrées marit imes sont beau
coup plus humides que les contrées 
continentales. La mer, par les vents 
et ses propres courants, déverse sur 
les côtes une grande quant i té de va
peurs qui maint iennent l 'air pres
que à saturat ion. La Grèce doit en 
partie la douceur de son climat à 
l'influence de la mer ; le seul vent 
du N. y est froid et sec : il descend 
des Balkans, en longeant les froids 
sommets des Alpes helléniques ; les 
Grecs l 'appellent Borée. 

A mesure que croît l 'alt i tude et 
surtout au delà de la région des 
nimbus, l 'état hygrométrique baisse 
rapidement : cela t ient évidemment 
au décroissement de la température. 
Les profondes vallées, au contraire, 
quand elles sont encaissées, sont 
généralement insalubres . Les va
peurs aqueuses, ne t rouvant pas 
d'issue, s'y accumulent et favo
risent 1'mtroduction des fièvres 
malignes. C'est ainsi que beau
coup de vallées des Cordilliôres ne 
nourr issent qu 'une population dé 
bile. D J I I S beaucoup de vallées cor
ses, on fuit dans les montagnes pen-
daut les mauvaises saisons. 

La cul ture, les marais , la nature 
du sol,agissent encore spécialement 
sur l 'état hygrométr ique; mais on 
ne connaît pas bien la valeur de leur 
influence. 

Telles sont, en résumé, les pr inci
pales lois qui régissent l 'humidité 
atmosphérique. Assurément l 'obser-

^ vateur, ou plutôt l 'amateur un peu 

attentif, peut en saisir aisément 
quelques-unes. Qu'il promène, par 
exemple, son hygromètre de la cave 
au grenier de sa m -mon, et qu'il en 
étudie la marche : il sera surpris de 
saisir l 'influence de l 'alti tudo. 

Je sais parfaiiement que les 
sciences d'observation sont loin d ' ê -
t reaussi intéressantes que les scien
ces expérimentables, mais c'est aux 
difficultés que l'on a eues à vaincre 
que l'on juge de l ' importance des 
services rendus . 

F . CANU. 

Nota.— Pendant les fortes pres
sions qui ont marqué le mois de 
janvier, j ' a i remarqué qu 'un grand 
nombre de personnes se sont plain
tes d 'hémonhagies , affectant pr in
cipalement le nez et les oreilles. 
Chez d'autres, j ' a i remarqué que les 
yeux s'injectaient de sang. J 'attribue 
ces malaises à la rupture des faibles 
membranes sous l'influence de l'ex
cès de tension, entre l 'air extérieur 
et les gaz intérieurs. Us me semblent, 
en effet, n'avoir cessé que quand l 'é
quilibre se fut établi . 

F. C. 

N O U V E L L E S G É O G R A P H I Q U E S 

ET ETHNOGRAPHIQUES 

LE VOYAGE DK LA « JEANNETTE » 

Nous avons vu que, poussée vers 
le nord-oues t pendant vingt et un 
mois, la Jean-nette fut brisée le d 
ju in 1881. Voici quelques détails 
nouveaux et plus circonstanciés sur 
cette odyssée d'un équipage à la dé
rive pendant si longtemps, et qui, 
malgré cela, p jursuivi t l 'accomplis-
semen t ' de sa mission scientifique 
dans lamesure du possible. 

« La santé générale de l 'équipage 
pendant ces v ing t -e t -un mois a été 
excellente. Aucun ca^ de scorbut ne 
s'est produit . 

« Nous buvions de l 'eau distillée, 
et, deux fois par semaine, nous 
avions de la viande d'ours ou de 
phoque. Nous ne buvions jamais de 
rhum. 
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« Nous célébrions régulièrement 
le service religieux, et nous p re 
nions beaucoup d'exercice. Tout le 
monde allait à la chasse, mais le 
gibier était rare. Nous avons tué en
viron 30 ours, 250 phoques, 6 m o r 
ses; mais nous n 'avons aperçu ni 
poisson ni baleine. 

« Pendant que nous all ions à la 
dérive, nous avons relevé régu l iè 
rement notre position, et nous avons 
vu que nous étions entra înés au 
nord-ouest; la plupart du temps, le 
navire menaçait de chavirer et se 
trouvait fortement pressé entre les 
glaçons. Quelques-uns d ' en t renous 
ont enduré des souffrances morales 
considérables. Pendant les cinq 
premiers mois, nous avons été e n 
traînés à raison de quarante milles. 
Nous avons remarqué que la glace 
exécutait un mouvement circulaire. 
Dans les six derniers mois, le mou
vement de dérive devint t rôsrapide. 

« Les sondages ont fourni des ré 
sultats presque identiques ; la p ro 
fondeur de la mer étai t de 18 brasses 
près delà terre de Wrangel l , que 
l'on apercevait souvent à une d is 
tance de 75 milles. La plus grande 
profondeur que nous ayons cons
tatée a été de 80 brasses; la profon
deur moyenne était de 35 brasses. 

« Le fond de la mer est formé de 
boue bleue; nous avons trouvé une 
grande quantité de crevettes. Nous 
avons retiré du fond de l 'eau des 
spécimens météoriques. 

« La surface de l 'eau avait une 
température de 20 degrés (il s 'agit, 
comme dans les mesures suivantes, 
de degrés du thermomètre F a h r e n 
heit) au-dessus de zéro. 

« Les températures extrêmes de 
l'air étaient les suivantes : Froid, 
58 degrés au-dessous de zéro. Chaud, 
environ 44 degrés au-dessus de 
zéro. Pendant le premier hiver, la 
température moyenneaété de 33 d e 
grés au-dessous de zéro; pendant le 
second hiver, elle a été de 39 degrés 
au-dessous de zéro. Pendant le pre
mier été, la température a été de 40 
degrés au-dessus de zéro. 

« Le vent le plus violent avait 

une vitesse d'environ 50 milk-s à 
l 'heure . Les vents de cette violence 
n 'é ta ient pas fréquents. Les varia
tions barométr iques n 'étaient pas 
considérables. Nous avons remarqué 
des per turbat ions de l 'aiguille a i 
mantée qui coïncidaient avec les 
aurores boréales. 

« La collection photographique a 
été perdue avec le navire. Les deux 
mille observations de Chipp con
cernant les aurores ont été aussi 
perdues, Les notes d 'histoire n a t u 
relle ont été sauvées. » 

La mission d'Amdrada, par t ie en 
mars 1881 pour aller explorer le 
bassin duZambèze, est de retour, 
et chose rare , au complet. 

Le but spécial de cette mission 

l î i l le de sequoial 
Flore austral ienne (p 3 7 , co'. Z) 

était l 'étude des ressources houi l 
lères et métallifères du bassin do 
Zambèze. Bemontant le cours de ce 
fleuve jusqu 'au-dessus de Tété, elle 
a exploré le Revugo et le Moatizé, 
dont elle a reconnu les gisements 
houil lers abondants ; le Maxinga, 
dont elle a cherché vainement, par 
contre, les prétendues mines d 'o r ; 
elle a visité aussi le Mazoô et ses 
sables aurifères, ainsi que la Ma-
nica qui arrosa un pays dont la r i 
chesse minière est très grande et 
les curiosités géographiques du plus 
grand intérêt . 

Les membres de cette expédition 
soat MM. d'Andrada, Kùs, Durand, 
de Latours, Guyot, Lapiorre, Gaf-
fardet et Courret. Ce dernier accom

pagnait dans l'île de Sumatra, l 'an 
passé, MM. Guillaume et Wal lon , 
assassinés p a r l e s indigènes; obligé 
par la fièvre à s 'arrêter, M. Courret 
avait ainsi échappé au sort terrible 
de ses deux infortunés compagnons, 
et à peine de re tour en France, il 
prenai t le chemin de l'Afrique, a u -
devant de nouveaux dangers . 

HONNEURS AU COLONEL F L A ï T K R S ET A 

SES COMPAGNONS 

Le conseil municipal de Paris 
vient de décider qu 'un terra in sera 
accordé dans le parc de Montsouris 
à Mme veuve FJatters pour l 'érec
tion d'un monument qui se compo
serait d 'une pyramide sur laquelle 
serait gravée l ' inscription suivante : 

« Au colonel Fla t ters , chef de 
mission, chargé des études du c h e 
min de fer t ranssaharien; massacré 
en Afrique par les Touaregs, l e 16 
février 1881. » 

L ' inscript ion devra également 
porter les noms des compagnons du 
colonel Flat ters , aussi bien que les 
noms des explorateurs français qui 
avaient précédemment pénétré en 
Afrique. 

P . C. 

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 
e t F a i t s c l i v e r a 

Un observatoire de journal en... 
Allemagne. — Le goût de cette sorte 
d'annexés se répand décidément 
dans les jou rnaux . Après les Eta t s -
Unis et la Grande-Bretagne, voici 
l 'Allemagne qui s'en mêle ; peu t -
être sera-ce un jour le tour de la 
France, mais j e ne crois pas que ce 
soit de sitôt. 

L'observatoire dont il est ici 
question a été construit par la 
Gazette de Magdebourg. Le bâ t i 
ment principal, d'après la descr ip
tion qu 'en donne ce jou rna l , est 
une tour dépendant de l ' imprimerie 
haute de t ren te -qua t re mètres sur 
quatre mètres de diamètre. Les ba 
romètres se t rouvent dans la partie 
souterra ine , à l 'abri des variations 
de température . Les salles pr inc i 
pales sont situées aux étages s u p é -
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r ieurs ;on y trouve, outre les ins t ru 
ments ordinaires, une bibliothèque 
météorologique^ des formulaires et 
des tableaux pour l ' inscription des 
observations, une presse à copier 
pour les circulaires à adresser aux 
correspondants. La salle située au 
sommet de la tour est vitrée en t iè 
rement pour faciliter les observa
t ions. On y voit un anémographe 
enregis t rant la vitesse et la direc
tion du vent , les précipitat ions de 
pluie, neige, e t c . ; un miroir noir , 
une Wolken-camera pour l 'obser
vation des nuages , un spectroscope 
de poche pour l 'observation des raies 
d'absorption de lavapeur d 'eau, une 
longue-vue . Une galerie extérieure 
entoure cette salle vitrée ; il s'y 
trouve des thermomètres , un hé l io 
graphe , etc. Des thermomètres , il y 
en a du reste un peu par tout ; dans 
la cour de l ' imprimerie , donnant la 
température du sol à différentes 
profondeurs ; dans un petit parc 
voisin, pour la température de 
l 'air . 

Les hygromètres , lespluviomètres 
ne manquent pas non p lus ; enfin on 
construit un appareil destiné à in 
diquer l 'état des eauxsouter ra ines . 

Nous n 'entrerons pas dans le dé
tail des observations, dirigées par 
le docteur Assmann, assisté de 
deux aides ; mais nous dirons que 
le directeur de cet observatoire, des 
t iné principalement à donner des 
indications aux agricul teurs ,a formé 
une société de météorologie a g r i 
cole qui compte déjà plus de 6,000 
membres , versant uns cotisation 
annuel le de 75 cent., et que celte so
ciété a créé cent cinquante stations, 
dont vingt de premier ordre, con
st i tuant une véritable armée d'obser
vateurs dont les renseignements 
sont centralisés à l 'observatoira et 
portés sur des cartes synoptiques. 
Tous les mois on publie une revue 
météorologique, avec les courbes de 
la pression et de la t e m p é r a t u r e 

C'est là, sans doute, une spécula
tion commerciale, mais de l'espèce 
la plus intel l igente et la plus utile : 
c'est pourquoi nous la verrions 
avec plaisir imitée par un journal 
français. 

Passage de Vénussur le soleil en 
1882. — A la fin de cette année, le 

6 décembre, se présentera un des 
phénomènes astronomiques les plus 
rares et les plus importants^ le pas 
sage de Vénus sur le disque du so
leil . Ce phénomène, dont l 'obser
vation doit conduire à la dé te rmi
nat ion de la distance de la terre au 
soleil, ne sera visible qu'en partie 
seulement dans les contrée s de l'ouest 
de l 'Europe. Celles-ci pourra ient a s 
sister au commencement du phéno
mène, alors que le soleil sera près 
de son coucher, mais il est fort à 
craindre qu'à cette époque de 
l 'année l 'état du ciel ne permette 
pas d'observer. Aussi toutes les n a 
tions européennes, pour ainsi dire, 
ont-elles décidé d'envoyer des mis 
sions scientifiques dans l e s l i euxoù 
l'on pourra assister à la marche e n 
tière du phénomène, et où les con
ditions climateriques permettent 
d'espérer un temps favorable à l 'ob
servation. 

Ainsi, l 'Angleterre, à elle seule, 
projette d'établir seize stations, dont 
les pr incipaux centres seront le Cap 
l 'Australie, la Nouvelle-Zélande et 
les Antilles. La France enverra hui t 
missions : une à Cuba, une à la Mar
t inique, une dans la Floride, une 
au Mexique, une au Chili, une à 
Chubut et une au Rio-Negro.L'Alle
magne a l ' intention d'organiser 
quatre stations : deux au sud des 
Etats-Unis , une troisième au sud de 
la République argent ine et une" 
quatrième près du détroit de Ma
gellan. L'Espagne se propose d'or
ganiser trois stations : deuxà Cuba, 
et la troisième âPorto-Rico.Le Por 
tuga l , outro ^u ' i l pourra observer le 
commencement du phénomène dans 
ses observatoires de Lisbonne et de 
Coïmbre, où le temps est magnifique 
en décembre,enverra une expédition 
dans une de ses colonies. Le g o u 
vernement austro-hongrois enverra 
une mission dans l 'Amérique du 
Sud; le gouvernement danois une 
expédition dansles Antilles danoises, 
à Sainte-Croix ou à Saint-Thomas; 
celui des Pays-Bas, une mission à 
Curaçao ou à Saint-Martin, dans les 
Antilles. 

La Russie, la Suède, l 'I talie, qui 
ont observé le passage de Vénus de 
1874, dit Ciel et Terre en te rminant 
cette revuej organiseront probable

ment aussi plusieurs expéditions 
pour l 'observation de cephénomène, 
qui ho se représentera quedans plus 
d'un siècle.La Belgique,espérons-la, 
ne restera pas en arrière des autres 
nat ions ; elle aussi , elle saura, 
comme elle l'a fait dans toutes les 
autres questions scientifiques, ap
porter son concours à la solution de 
ce grand problème, qui doit faire 
connaître la distance de la terre au 
soleil avecuno précision plusgrande 
que celle qu'on a obtenue jusqu'ici. 

Instinct des fourmis. — Sir John 
Lubbock publie dans les Transac
tions de la Société l innéenne de 
Londres le résultat do très cu
rieuses observations sur les fourmis 
Ce savant a acquis la preuve qu'une 
t r ibu de fourmis reconnaî t parfai
tement les siens, éclos de ses pro
pres œufs, quoique élevés au loin et 
qu'elle ne les ait j amais vus, tandis 
qu'elle tue sans pitié les couvées 
provenant d'œufs é t rangers . 

De même, une tribu qui aurait 
contracté l 'habi tude de se passer do 
re ine , ne supportera pas qu'on lui 
en donne une, ma i son peut intro
duire avec succès une reine parmi 
une réunion anarchique d'individus 
extraits de t r ibus diverses. 

La mesure de l'intelligence. —• 

Cette science, dont les écarts ne se 
comptent plus, a reçu le nom de 

•psychométrie. On prétend tout m e 
surer aujourd 'hui : la vie, la sens i 
bilité, l 'énergie muscula i re , l ' in tel
ligence e l le-même, l ' â m e , l&psyché 

des anciens Grecs. I l y a un demi-
siècle, quand les physiologistes en
t rèrent dans le domaine de l ' inno
vation, et que des perspectives inat
tendues s 'ouvrirent devant eux, on 
se je ta à corps perdu dans les men
surations et les pondérat ions de 
l 'encéphale. Les premiers systèmes 
construits sur cette base s 'écroulè
ren t bien vite : on s 'aperçut qu'on 
n'avait point t rouve la clef des 
mystérieuses relat ions de l'âme 
et de son ins t rument . Le serin, 
par exemple , dérangeai t toutes 
les combinaisons, et le rapport de 
sa masse encéphalique à l a masse 
de son corps lui assignait des desti
nées intellectuelles que l a nature 
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n'avait point réalisées. On constata 
aussi que des cerveaux humains , 
relativement volumineux, appar te
naient à dos gens déshérités, tandis 
que de petits cerveaux avaient ac 
compli chez d'autres individus des 
merveilles d ' intell igence. .Volume, 
densité, composition chimique, fu
rent ensuite expérimentés sans plus 
de succès. Il resta évident qu'on t â 
tonnait dans los ténèbres. 

Un physiologiste, M. Manouvrier, 
a voulu s'attaquer de nouveau à ce 
problème ardu et délicat. Pour évi
ter les écueils où se sont perdus 
ses devanciers, il a introdui t un 
nouvel élément dans ses recher
ches. 

Prenant certains types animaux 
inférieurs au point de vue in te l lec
tuel , et admettant le rappor t de 
leur quantité de matière encépha
lique comme un minimum destiné 
à assurer les fonctions de la vie de 
relation (sensibilité, motrici té , g é 
nération), il distrait ce minimum de 
la matière encéphalique d 'autres 
animaux et considère le surplus 
comme une mesure approximative 
du degré d' intelligence. Le procédé 
ne manque pas d 'arbi t raire ; c'est 
une vue nouvelle, qu'il importe 
peut-être de s ignaler . 

M. Manouvrier estime qu'i l est 
parvenu à supprimer les anomalies 
qui jusqu'ici avaient découragé les 
investigations de ce genre . Nous 
l'en félicitons s incèrement, quoi
qu'il nous reste des doutes. 

J. B . 

A B A I S S A M E S UTILES 

L E F I E L E E B Œ U F 

Moyen de l'épurer et de le rendre 
inodore. 

Le fiel de bœuf est un des meilleurs 
auxiliaires qu'on puisse trouver dans 
le nettoyage des étoffes de laine et 
même d'autre na ture ; il se combine 
instantanément avec toutes les s u b 
stances grasses qu' i l y rencontre et 
aide puissamment à l 'action déter-
sivadu savon, même le supplée e n 
tièrement dans beaucoup de cas; oh 

peut l 'employer avec succès même 
pour la soie et d 'autres articles des 
couleurs les plus délicates. Mais il 
répand une odeur désagréable , — 
que l'on peut éviter par le moyen 
suivant : 

Faites bouill ir 1 l i t re de fiel de 
bœuf, en l 'écumant fréquemment ; 
ajoutez-y, lorsqu'il est écumè,25 gr. 
d'alun en "poudre; laissez sur le feu 
jusqu 'à incorporat ion complète. 
Laissez ensuite refroidir ce mélange 
et mettez-le en bouteilles bien bou
chées. Cela fait, vous prenez un 
second litre de fiel de bœuf que vous 
traitez de même, excepté que vous 
remplacez l 'alun par du sel commun. 

Les deux boutei l les , bien b o u 
chées, devront être mises pendant 
trois mois, dans une pièce de t e m 
pérature modérée. Il se formera au 
fond un dépôt épais ; mais unebonne 
partie de matière j aunâ t r e restant, 
le contenu de chaque bouteille, tiré 
à clair, sera en outre filtré séparé
ment , puis mélangé l'un à l 'autre 
par portions égales et en procédant 
par petites quant i tés à la fois. Lemé-
lange ent ièrement opéré, on le fil
t rera de nouveau; puis il sera mis 
en bouteilles bien bouchées, et enfin 
placé au frais pour en faire usage 
quand besoin se ra . 

Dans cet état , le fiel de bœuf, tout 
en conservant ses propriétés déter-
s ives , sera parfaitement incolore, 
limpide et inodore, et pourra être 
conservé longtemps sans se gâter. 

Le Gérant: A . JOLLY, 

M o n s i e u r CHABLE , m é d e c i n s p é c i a l , 
c o n n u d e p u i s q u a r a n t e a n s p o u r s o n e x 
c e l l e n t t r a i t e m e n t dépurat i f , e n v o i e a v e c 
s o n o r d o n n a n c e l e s r e m è d e s n é c e s s a i r e s à, 
l a g u ô r i s o n d e s m a l a d i e s c o n t a g i e u s e s des 
d e u x s e x e s , d a r t r e s , v i r u s , d o u l e u r s d e l a 
v e s s i e e t d e s r e i n s , u r i n e s i r r i t é e s , g r a -
v e l l e , p e r t e s , e t c . — C o n s u l t a t i o n s , d e 1 à 
5 h e u r e s , a u 1 e r é t a g e , o u lu i é c r i r e 36 , r u e 
V i v i e n n e , P a r i s . 

P O U G U E S 1 

BT"'^°GASTRALGIES,DYSPEPSIES, GiUTELLE 

REVUE DES ASSURANCES 

VIII 
Nous avons rapproché de la rente 

viagère immédiate , la combinaison 

de la rente viagère différée, cons t i 
tuée pour une époque déterminée 
au moyen de versements annuels . 

Les compagnies t ra i tent aussi de 
la formation d 'un capital à payer au 
souscripteur, après un nombre d ' an
nées déterminé d'avance, si la tête 
sur laquelle on place est vivante 
à cette époque. Cette assurance con
vient également aux personnes 
vivant plus par t icul ièrement des 
ressources que leur procurent leurs 
appointements ou leur salaire. 

Le bénéficiaire trouve ainsi un 
capital disponible, dont il dispose 
lors de son exigibilité suivant les 
circonstances dans lesquelles il se 
t rouve. 

La prime appliquée par les Com
pagnies d 'assurances t ient compte 
non seulement des intérêts accumu
lés pendant la période d e l à durée 
du contrat , mais encore de l'effet 
de la mortali té qui s'est produite , 
et par l'effet de laquelle la part des 
survivants s'est augmentée de celle 
des décédés. 

De même que pour la rente via
gère différée, celui qui s 'engage à 
payer une prime annuelle n 'a pas 
à craindre d'être déchu de ses droits 
s'il se t rouvai t à un moment dans 
l 'impossibilité de continuer ses ver
sements : seulement , dans ce cas, 
l 'assurance se t rouverai t réduite 
dansla proportion des primes acquit
tées. 

Un exemple suffira pour expl i 
quer le calcul de cette réduct ion. 

Supposons une personne âgée de 
2 5 a n s , qu i acon t r ac t é une pol icelui 
garant issant un capital différé de 25 
ans , c 'est-à-dire payable à l 'âge de 
50 ans, si l 'assuré existe, et ce, 
moyennant un versement annuel de 
192 fr. 

Chaque année correspondant à la 
formation d'un capital de 400 fr., il 
s 'ensuivra qu'à l 'époque où l ' a s 
suré aura arrêté le paiement de ses 
primes, il aura droit à au tan t de 
fractions de 400 fr., qu'il aura fait 
de versements ; soit, 2,000 fr. par 
exemple, après 5 ans ; 4,000 après 
10 ans et ainsi de suite, es qui équi
vaudra exactement à une police de 
même somme qu'il aura i t souscrite 
pour la mémo durée lors de la s igna
ture du contrat . 
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L'objection de l'impossibilité du 
non-paiement de la prime à un mo
ment donné ne peut donc arrê ter la 
souscription d 'une police de capital 
différé. 

Disons que catte combinaison 
est celle choisie notamment pour 
la constitution d'une dot à un e n 
fant, et qu'elle a remplacé avec 
avantage les opérations qui se fai
saient antér ieurement avec les a s 
sociations mutuel les , tontinières où 
rien n 'é ta i t prévu d'avance, ce qui 
avait amené les abus et les exagé
rations dont le public s'était plaint 
si vivement. 

Ajoutons quo, moyennant une 
modique prime dite : de contre-assu
rance, les compagnies d'assurances 
sur la vie à primes fixes, ga ran t i s 
sent en cas de mort avant l 'entrée 
en jouissance d 'une rente ou d'un 
capital différé toutes les primes qui 
ont été versées au moment où le 
décès de la personne assurée est su r-
venu. 

A. E,. Pages 

S P E C T A C L E S D E L A S E M A I N E 

F R A N Ç A I S , 8 h. •— Lo M a r i a g e forcé . — Le 
B o u r g e o i s g e n t i l h o m m e . 

O P É R A - C O M I Q U E . 7 li . — l i G S R e n d e z - v o u s 

b o u r g e o i s . — P h i l e m o n e t B a u c i s . —• 
A t t e n d e z - m o i sous l ' o r m e . 

ODÉON, 8 h. — Le D é p i t a m o u r e u x . — 
L'Honnp.ur e t l ' A r g e n t . 

P O R T E S A I N T — M A R T I N , 7 h . 1 x 2 . — Le P e t i t 

F a u s t . 
V A U D E V I L L E , 7 h . l i 2 . — O d e t t e . 

N O U V E A U T É S , 8 h . l i a . — Le J o u r e t la N u i t . 

A M B I G U - C O M I Q U E , 7 h . 1]2. — La M a r c h a n d e 

d e s Q u a t r e S a i s o n s . 
CIIATELET, 7 h. 1]2. — Les Mi l lo e t u n e 

N u i t s . 
G A I T É , H h . — Q u a t r e - V i n g t - T r e i z e . 

PALAIS—no Y A L , 8 h. 1[4. — F a u t du P r e s t i g e ! 
— Le Mari à B a b e t t o ! 

G Y M N A S E , 8 h. 114. — S e r g e P a n i n e . 
V A R I É T É S , 8 h. — Le R e n a r d b leu . — L i i i . 
F O L I E S — D R A M A T I Q U E S , 7 3j4. — Mi lord . — 

Le P e t i t P a r i s i e n . 
T H É Â T R E des N A T I O N S , 8 h. — La G r a n d e Iza, 

B O U F F E S P A R I S I E N S , 8 h . — Le P a r i de 

Clialaroel . — C o q u e l i c o t . 
R E N A I S S A N C E , 7 h, ri[4. — M. Saboulard' . — 

L a P e t i t e M a r i é e . 
A T H É N É E - o o M i Q U K , 8 1 [2. — U n h o m m e , 

S . V . P . — Le L a p i n . 
C H A T E A U - D ' E A I ; , 8 . h . — L e Cap if a i n e 

X a i n t r a i l l e s . 
C L U N Y , 8 h. — U n L y c é e do J e u n e s t i l l e s . 
C O M É D I E - P A R I S I E N N E , 8 h . — U n e P e r l e : 

F A N T A I S I E S - P A R I S I E N N E S , 8 h . — • • A l l o n s 

v o i r c a . 

P A N O R A M A D E R E I C H S H O F F E N , 251 , rue St-

H o n o r é . 
H I P P O D R O M E . — Clôture a n n u e l l e . Réouver

t u r e 1 e r a v r i l . 
P A N O R A M A D U C H A T E A U - D ' E A U , 26 , rue de 

B o n d y . 
T H É Â T R E R O B E R T - H O U D I N , 8 h — Prestidi

g i t a t i o n par I l o b e r t - H o u f l i n fils. 
C I R Q U E - D ' H I V E R , 8 h . — E x e r c i c e s équestres. 

Récociptmae nationals 

do, 1 6 , 6 0 0 f r . 

JIÉDAlUJd 'OR .e te 

A P E R I T I F & F O R T I F I A N T . 

Procure au sang les globules roughs qui en font 
ta richesse et la force. 

. C R O I S S A N C E S D I F F I C I L E S , 

S A N G P A U V R E , A N É M I E , 

L Y M P H A T I S M E , S C R O F U L E S , E T C . 

PARIS, 2 2 ä 19, BUE OROUOT, ET LES PHARMACIES 

Pour tout ce qui concerne la publi

cité dans les Journaux populaires, 

s'adresser à M. d e . C h a u f f o u r , ré

gisseur, rue du Château-d'Eau, 4^. 

S P É C I A L I T É D E M A C H I N E S A ' V A P E U R 4 * - F I X E S E T L O C O M O B I L E S 

M A C H I N E H O R I Z O N T A L E 

L o c o m o b i l e ou s u r pa t ins 
Chaudière н flammei d i r e c t s 

fir Ö Î"L S O rhev:tii\-

M A C H I N E . V E R T I C A L E D E 

M a i - l u n e s sont p w 4 . ) s 

•л l ivrer 

A 2 0 C H E V A U X M A C H I N E - H O R I Z O N T A L E 

t l o c o m o b i l e on sur puf ins 
Chmidiere ;'i re tour de fhmmie *— 

rte G к 5 0 c h e v a u x и' 
Knvoi . 

f ranco 

A- -* 
des l ' r o s p L ' c u i a 

d é t a i l l a s . 

A I S O N J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 

J . B O U L E T E T , O I E , S U C C E S S E U R S , I ^ à w - f f i camciens 
1 1 4 . f a u f a o u r f l ' o i M S o n i i i ë i ' C , P A R I S 

C H E M I N S L ' O U E S T ( G * . K K S T L A Z A U E ) D E F E R D E 

O ] V D J E \ E ! 

P a r R O U E J N T , D I E P P E e t N K W H A V E N 

H é p a r t s j o u r n a l i e r s ( D i m a n c h e s e x c e p t é ! » ) p a r t r a i n s r a p i d e s 
Bil lets Simples va lab les pend imi 7 j o u r s . 

I " CLASSE T CLASSE 3 CLASSE 

4 L F R 2 5 L 3 0 F R . 1 2 1 f r . 2 5 

B i l l e d d 'Al le r el Retour valables роиг un IDOÎI. 

1 " CLASSE 2 e CLASSE Sr CLASSE ^ 

6 8 F R . 7 5 I 4 8 F R . 7 5 1 3 7 F R . ^ Q 

BILLETS DIRECTS POUR L I V E R P O O L , M A N C H E S T E R , B I R M I N G H A M ET D U B L I N 

Billets Simples valabl, pour 10 j , 

Paris à Liverpool , . 
Paris A. Manchester 
Paris à Birmingham 
Paria à. Dnblin (West l . Row) 
Paris â. Lublin (North Wall) 

VCL 2' CL 3" C L 

77 50 57 20 42 20 
71 85 55 » 40 60 
62 90 46 85 33 » 

I IS 25 86 25 
» » » » 50 

Bill, d'ili, et Ret. valables 1 mois 

Paris à liverpooL. 
Paris il Manchester , . . . . 
Paris à Birmingham 
Paris à Dublin ("West. КОЛУ). 
Paris à Dublin (North "Wall) 

1 " CI. 2' C L . C L 

141 25 193 10 . 79 35 
130 98 75 76 10 
110 60 80 5> 61 » 
193 75 142 50 » > 

* » » * 85 65 

P o u r l e s r e n s e i g n e m e n t s , s 'adresser à l a Gare S t -Lazare et d a n s l e s b u r e a u x de vi l le d e la Cie, à l 'ar is . 

F X T R A I T O < V M N D F 

l I M f f i t B f f i G ! 
P R É C I E U X P O U R M A L A D E S & M E N A G E 

5 MÉDAILLES D'OR 
4 G E A Ï Ï D S D I P L O M E S Б ' Н О Ш Г Е Т Г К 

EXIGER ¿13 facsimile 
de ici 

signature 

E N E N C R E B L B U B 

S e v e n i c h e z l e s E p i c i e r s & P h a r m a c i e n s . 

Imprimer, centrale d e Journaux (Société anonyme) 
1 4 , rne d e s J e û n e u r s , P a r i s , —J.-V. T Ä i l h e m . i m p . 

l m p r . a v e c l e s encres da la maison Schneider. 
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O M I X E S DES I.\YH.VnO.\S 

LA DECOUVERTE I>U PHONOGRAPHE 

Nous ne reviendrons pas sur la 
description du phonographe, mais 
il nous paraît intéressant de r a p 
peler dans quelles circonstances 
M. Edison fut conduit à la décou
verte de ce merveil leux appareil , 
découverte qui eût suffi à immor
tal iser son nom. 

Comme la plupart des grandes in
ventions, celle du phonographe est 
due en grande partie au hasard. 
Qu'on ne s'y trompe pas cependant : 
l ' intervention du hasard est loin, 
dans cette occasion comme dans 
beaucoup d'autres analogues , do 
s'être manifestée par une révélation 
soudaine, spontanée, sans le secours 
de recherches 'préalables identiques 
à celles" qui eussent amené le même 
résultat par le cours naturel des 
choses. Le hasard n'est pas" si in te l 
l igent , il faut qu'il soit aidé'. 

Donc, M. Edison se livrait dans 
son laboratoire de Ménlo P a r k à des 
recherches 'ayant pour objet le per
fectionnement du té léphoné dè M. 
A. Graham Bell qui . au début, l a i s 
sait à désirer surtout sous le rapport 
de l ' intensité du son transmis. 

Au cours de ses recherches, il lui 
arriva de toucher du doigt, par 
inadvertance, lo diaphragme vibrant , 
de l ' ins t rument ; il le re t i ra vive
ment et s 'aperçut que ce Contact 
ins tantané avait laissé sur son doigt 
une trace visible. Cette circonstance 
l 'amena à penser que, si le d ia 
phragme du téléphone avait imprimé 
une ligne sur son doigt, il le ferait 
également sur n ' importe quel objet, 
sur une feuille dé papier par exem
ple, et qu'ainsi , le son pourra i t être 
enregistré. 

11 prit donc une banda de papier 
de Morso et la réuni t au diaphragme 
du téléphone qu'il introduisit dans 
l 'appareil té légraphique en p r é 
sence du style imprimeur . Il obtint 
par cette combinaison des marques 

distinctes imprimées sur le papier, 
sous l'influence des vibrat ions du 
diaphragme provoquées par la voix : 
des points en séries ou isolés, des 
barres , etc. 

Ayant fait passer ensuite cette bande 
imprimée en sens inverse dans l ' ap
pareil , il obtint lo résultât inverse : 
au lieu que le son de sa voix mît le 
diaphragme en vibration, ce fut la 
bande de papier imprimée qui p ro 
duisit ce phénomèae ; et la phrase 
prononcée un moment auparavant 
et enregistrée sur cette' bande de 
papieî fat répétée m o i ¿óur mot par 
l 'appareil, quoique com'me un écho 
très affaibli. 

L'inventeur etrt un moment d 'é-
blouissement Quelle découverte 1 
Etai t -ce bîôn possible? N'étai t - i l pas 
le joue t do quelque décevante i l lu
sion?. . . Etai t -ce fatigue, ou folie?... 

Cependant, é è t t c minuto de s tu
peur s 'évanouit. Edison ne tarda 
pas 'à revenir au sent iment de la s i 
tuat ion ei> à c o m p r e n d r e qu'il lui 
s e r a i t ! facile de s 'assurer que sa dé 
c o u v e r t e était sérieuse, en répétant 
l 'expérience à satiété. 

C'est ce qu'il fit, et bientôt il ne 
trouva plus le résul ta t aussi mer
veilleux : au* bout du compte, il avaití j 
bien un ins t rument qui enregis t ra i t 
le son, et qui le reproduisait à p r e 
mière réquisi t ion; mais sa voix était 
si faible! . , . A quoi cela pourrait-i l 
servir? — Il faudrait pour tan t voir 
s'il n é serait pas possible d'en t irer 
quelque chose. . . 

Cela se passait un mercredi , dans 
l 'après-midi . L ' inventeur se mit à 
l'oeüvíe su r - l e -champ, bien décidé 
à faire du phonographe une mer 
veille incomparable ou aie jeter 5 dkns 
un coin, s'il n'en pouvait t i rer rien 
de mieux que ce qu'il avait en tendu, 
comme il avait déjà fait de bien des 
inventions qui n 'avaient pas tenu ce 
qu'elles promettaient au début . 

Il y travailla toute la soirée, toute 
la nui t , sans permet t re qu 'on le d é 
rangeât sous aucun prétexte, et par 
conséquent sans boire ni manger ; il 
cont inua le jour suivant, puis le 
vendredi : le samedi mat in , enfin, 

le premier phonographe était con

struit ! 

On voit combien laborieusement 

le hasard fut aidé dans cette décou

verte, et combien il serait iDjuste de 

ta lui at tr ibuer tout en t iè re . 

A. B. 

LES ttÉYOLLTKXNS DU GLOBE 

REÇIÎEftCIÎE DES VESTÏGES DTJ GllAND 

CONTINENT AUSTRAL 

Y eut- i l un temps où la mer cou
vrait la plus grande partie des terres 
b o r é a l s aujourd 'hui connues et où, 
par Contre, un vaste confinent exis
tai t que couvre aujourd 'hui l'océan 
austra l , à l a réserve d'îles nom
breuses, mais en général d e peu d ' é 
tendue, qu i ne seraient que les 
points culminants dé ce continent 
disparu ? C'est une thèse qui a beau
coup d e par t isans et que nous avons 
nous-mêmes.exposée dans* lés p r e 
miers chapitrés- de l 'ouvrage i n t i 
t u l é TÀir, ÏU Terre et l'Eau. Dans sa 
séâh'ce d u 1 3 fév"rl!éir, l 'Académie des 
sciences £vtf d é m e t t r e , en q u e l q u e 

sorte, cette1' tnesé"1 s*ur le tapis, par" la 
réôtnir^'d' iril mémoire extrêmement 
intefôssarrt! dry M*. Emile Blanchard. 

R e p r e n a n t fe cou r s d*es études 
qu'il a entreprises deptîrW plus de 
vingt ans, M*. Emile Blaûcliâî1!! s 'ap
plique, dit nôtre confrêré'du Temps, 
à qui Joiis empruntons (fefte a n a 
lyse, â rechercher dan# lés carac
tères de la faune et dé lâ flôra ac 
tuel les , sur1 divers points du globe, 
rés?t!races dés* changements Surve
nus à la surface de notre planète 
du ran t la jlêïiode géologique 1 p r é 
sente. C'est, dommenous l 'avons dit, 
l 'histoire naturel le çré'taàit' te con
cours de ses'méthorhss", de son vaste 
trésor d'observations à cettescience 
née d'hier, et qu'on nomme la géo
logie. 

Apres avoir montré que la végé* 
tat ion et l 'ensemble des animaux 
non voyageurs , qui existent sur les 
rivages opposés de la Méditerranée, 
sont identiques de par t et d ' a u t r e et 
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ont dû habiter une même contrée 
séparée par une invasion delà mer, 
il porte aujourd 'hui ses regards sur 
un groupe d'îles situées dans l ' im
mense intervalle qui sépare l 'Amé
rique de l 'Australie, le groupe de la 
Nouvelle-Zélande. 

Au siècle dernier, géographes et 
navigateurs étaient convaincus que 
dans cette région se trouvait un 
vaste cont inent , indispensable, 
croyaient-ils,à l 'équilibre du globe. 
Le 7 octobre 1769, Coo'k, en moui l 
lant sur une baie da la terre e n t r e 
vue cent vingt-sept ans auparavant 
par Abel Tasman, se cfut eh face de 
la fameuse terre inconnue et cher-
chôe. Crozet, l 'historien de l 'expé
dition du malheureux capitaine 
français Marion du Fresne, dit que 
la Nouvelle-Zélande leur apparut 
comme une grande montagne a p 
partenant j ad i s à un vaste cont i 
nent. Aujourd'hui il ne s'agit plus 
de recueillir de simples impres
sions, mais des notions positives, 
ctpables de conduire à un résul ta t 
scientifique'. La na tu re vivante * 
faune et flore, sur tout si' l'on a soin 
de ne pas négliger les premières 
descriptions des navigateurs^ four
nit parson étude la preuve quo dans 
l'âge moderne de la Terre, peut-être 
même à u n e époque qui n 'est pas 
très éloignée, il existait dans la par 
tie australe de l 'océan Pacifique un 
véritable continent dont la Nou-
vclle-Zôlande, e t , autour d'elle, les 
îles Auckland, Macquarie^ Camp
bell, Antipode, Bounly^ Chatham, 
Kerniadec, Norforlk, représentent 
les débris. 

M. Emile Blanchard entre e n 
suite dans le vif de la démonstra
tion. Notons les pr incipaux traits 
de son_très intéressant exposé. 

Les botanistes sont d'accord pour 
constater la physionomie part icu
lière de là végétation à la Nouvelle-
Zélande. Cette végétation est carac
térisée par des fougères arbores
cent s, des lycopodes apparentés à 
ceux de la période carbonifère, un 
certain palmier, des liléacées spé
ciales, de grandes légumineuses , le 

| fameux phormium, plusieurs espè-
: ces de cordylines, de magnifiques 

conifères analogues au cèdre, au 
thuya . A ces grands végétaux se 
mêlent des crotoacéas, des rh a ni
ñeas, d'élégantes myrtacées, des 
myrtes, des véroniques, des campa
nules , des gentianes, de belles re
noncules et de nombreuses compo
sées. La flore présente partout dans 
le 'groupe d'îles les mêmes caractè
res ; les conditions diverses d 'al t i 
tude et de la t i tude lui impriment, 
comme par tout ai l leurs , des var ia-
t ionsprévues. 

La faune du groupe est en t iè re 
ment indépendante . A par t deux ou 
trois espèces de lépidoptères, qui 
ont pu voyager, pas un insecte qui 
ne soit, en quelque sorte, au toch
tone. Les oiseauxy sont nombreux; 
M. Blanchard écatto tout d'abord 
ceux dont le vol puissant a pu les 
t ransporter à de grandes distances ; 
mais voici des oiseaux qui ne volent 
pas ou dont les ailes ne pourraient 
leur servir à passer le plus petit dé 
t ro i t ; voici un perroquet bizarre , le 
nestor, un gr,os perroquet nocturne 
qui ne connaît quo la marche, une 
perruche spéciale^ un râle part icu
lier, qui court t rès rapidement et 
ne vole pas (l'ocyodromus*), une 
sorte de casoar à long bec, Vaplerioc; 
tous ces animaux, incapables de 
franchir les mers, const i tuent dans 
l 'ensemble (îu groupe une faune or-
ni thologiquc bien caractérisée qui 
prouve que les divers points, a u -
jo i rd 'hui séparés, sur lesquels v i 
vent ces espèces, ont dû, à une épo
que assez rapprochée, être en com
municat ion. 

Les îles du Nord (Norf.dk, Ker
niadec.) ne paraissent pas aussi é t roi
tement reliées au groupe ; on peut, 
jusqu 'à plus ample information, 
douter qu'elles aient appar tenu à la 
grande terre disparue. Mais il n'y a 
aucun doute à conserver au sujet 
des îles Auckland, Macquarie, Cha-
tham, Bounty et Antipode. 

Si on je t te un coup d'oeil sur une 
carte où sont indiquées les profon 

j deurs de la mer, on est trappe de 

voir que toute la région circonvoi-
sinc n'offre que des bas-fonds. L 'an
cienne Terre-Australe n'est que s u b 
mergée ; elle n'tist pas engloutie 
dans les abîmes. La contrée est vo l -
caniquo et agitée fréquemment par 
des commotions souterraines ; des 
soulèvements successifs ou s imu l 
tané^ ramèneront peut-ê t re u n jour 
au-dessus des eaux le cont inent 
dont nous n'apercevons aujourd 'hui 
que les débris. 

La démonstration de M. Emile 
Blanchard ne sera complète que 
quand la faune et la flore du groupe 
entier auront été étudiées â fond ; à 
l 'heure p>résente, beaucoup de ren
seignements nous manquent encore; 
mais ceux que nous avois au tor i 
sent la conclusion indiquée. 

M. Alph. Milne-Edwards ne trouve 
pas cette conclusion suffisamment 
justifiée. Il existe, d i t - i l , aux îles 
Mascareignes, un oeyodromus, a n a 
logue à celui de la Nouvelle-Zé
lande ; est-ce une raison pour r a t 
tacher Madagascar â la Nouvel le-
Zélande? D'ailleurs, les espèces or-
ni thologiques des îles Auckland, 
Macquarie, etc. , diffèrent en quel
ques points de celles de la Nouvelle-
Zélande.Il faudrai t , au surplus , se 
rendre compte de toutes les condi
tions de t ranspor t possibles avant 
d'affirmer qu'il n 'a pu s'opérer à 
travers la mer. Dans, l 'hypothèse 
d'une Terre-Australe, comment ex
pliquer l 'absence du nestor dans les 
îles du Sud? 

M. Blanchard répond que l 'ocyo
dromus des Mascareignes n 'a rien à 
voir avec celui de la Nouvelle-Zé
lande ; que ce qu'il faut voir dans le 
tableau et les comparaisons qu'il 
vient de présenter, ce n'est pas tel 
où tel détail , mais l 'ensemble, l e 
quel est saisissant et produit la cer
t i tude . La perruche spéciale qu'on 
trouve par tout , depuis l ' î leMacqua
rie jusqu 'aux îles du Nord, a une 
valeur beaucoup plus considérablo 
que le nestor. Enfla l 'unité de la ' 
faune entomologique ^contrôle les 
induct ions que suggère la faune or-
ni thologique. 
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C H I M I E 

LOIS DE BERTHOLLET 

Les acides, les bases et les sels 
agissent sur les sels d'après cer
taines lois queBerthollet a étudiées 
et publiées au commencement du 
siècle dans ses ouvrages. Elles sont 
depuis connues sous le nom de Lois 
de Berthollet et servent de bases à 
la chimie. 

ACTION D E S ACIDES S L R LES SELS 

1'° Loi. — Un acide décompose 
un sel, lorsqu'il peut former avec sa 
base un composé insoluble ou moins 
soluble que le sel employé. 

Exemples. — Lorsqu'on verse de 
l'acide sulfurique dans une dissolu
tion de chlorure de calcium, il se for
me un précipité de sulfate de chaux. 

S03HO + CaCl — CaOSO» + HCL. 

Ceci t ient à ce que le chlorure de 
calcium est excessivement soluble, 
et que le sulfate de chaux est pou 
soluble. 

De même, lorsque l'on ajoute de 
l'acide chlorhydrique à une solution 
d'azotate d 'argent, il se forme un 
précipité cailleboté de chlorure 
d 'argent . 

A g O , A z 0 5 + HCL = A g C L - f Az05 ,HO 

2me Loi. — Il y a décomposition 
d'un sel par un acide quand l'acide 
du sel est volatil. 

Exemple. — Dansleslaboratoires, 
on prépare l 'acide carbonique en 
t ra i t an t le marbre par l'acide 
chlorhydrique; il se forme de l'acide 
carbonique qui se dégage et du 
calcium qui se dissout. 

CaO,C02 + IICl CaCl + HO -f- C02 

3 8 Loi. — Un acide décompose un 
sel quand son acide est insoluble ou 
peu soluble. 

Exemple. — Lorsque, dans une 
solution de tungsta te ou de molyb-
date alcalin, on verse un acide tel 
que les acides sulfurique ou chlorhy
drique, on obtient un abondant pré
cipité d'acide tungst ique ou molyb-
dique. 

Nota, — Quand, dans un sel, on 
verse une acide identique à celui du 
sel, il n'y a ordinairement aucune 
act ion; cependant il peut, dans cer-

\ ta ins cas, se former un sel acide, 
d 'autres fois un sel basique est r ame
né à l 'état de sel neut re . 

Exemples. — Le sulfate neutre de 
potasse, mis en présence de l'acide 
sulfurique, donne du bisulfate : 

K O . S 0 3 •{- S 0 3 K 0 , 2 ( S 0 : î ) . 

L'acide carbonique en passant 
dans une dissolution concentrée de 
carbonate de potasse donne du bicar
bonate qui , é tant moins soluble que 
le sel employé, cristallise : 

K O , C 0 2 + C O » = K O , 2 ( C 0 2 ) . 

ACTION DES BASES SUR LES SELS 

l r a Loi. — Une base décompose un 
sel lorsqu'elle peut former avec 
l'acide u n composé insoluble ou 
moins soluble que le sel employé. 

C'est sur cette loi que l'on s'appuie 
dans la préparat ion de la potasse; 
en versant dans une dissolution de 
carbonate de potasse un lai t de 
chaux, il se forme du carbonate de 
chaux insoluble. (On peut employer 
aussi un lait de baryte caustique.) 

KO.C02 + CaO + HO = CaC02 + KO,HO 

ou : 

KO,C02 + BaO -I- H O = BaO,C02 _ l KO,HO 

2" Loi.— Une base fixe décompose 
un sel dont la base est volatile. 

Voici le principe de la préparation 
de l 'ammoniaque : Prenons un sel 
ammoniacal quelconque, chauffons-
le avec de la chaux, nous obt ien
drons un dégagement d 'ammonia
que : 

AzI î iCl + CaO = A z I P 4 - CaCl - f HO 

A z H i O , S 0 3 + C a O ^ A i r ï P + CaO,S03 4 . 110 

3 S Loi. — Une base soluble dé
compose un sel dont la base est 
insoluble ou peu soluble. 

Exemple. — Les sols d'étain, d 'an
timoine sont p réc ip i tésenblanepar 
la potasse (le précipité est soluble 
dans un excès de potasse). 

L'azotate d 'argent donne, par la 
potasse, un précipité olive d'oxyde 
d 'argent : 
AgOAzOS + KOHO — AgO + KOAzO"> + HO 

L'azotate de plomb donne de 
l'oxyde de plomb, lorsqu'on le t rai te 
par l 'ammoniaque : 
PbO,Az03 + AzH-»0 = PbO + AzH^OAzO^ 

Nota. —• Lorsque, dans un sel, on 
verse une base identique à celle du 

sel, l 'action est nu l le . Parfois il se 
forme des sels basiques, ou si le sel 
est acide, il est ramené à l'état de 
sel neut re : 

Exemple. — Le bichromate de 
potasse passe à l 'état de chromate 
neutre en y versant de la potasse; de 
rouge la l iqueur devient j a u n e : 

KO,2(Cr03) J - KO = : 2(KO,Cr03) 

ACTION DES SELS SUR LES SELS. 

l r 0 Loi. — Deux gels mis en pré
sence se décomposent lorsqu'ils peu
vent, en échangeant leurs acides et 
leurs bases, donner naissance à un 
sel insoluble . Du sulfate de potasse 
versé dans du chlorure de baryum 
donne lieu à une double décompo
si t ion; immédiatement rrous avon8 
un précipité de sulfate de baryte 
insoluble : 

KO,S03 4 - BaCl — KOI + BaO,S03 

2" L^oi. — Deux sels mis en p r é 
sence se décomposent lorsqu'ils p e u 
vent, en échangeant leurs acides 
et leurs bases, donner naissance à 
un sel plus volatil que chacun 
d'eux. 

Exemple. — Dans l ' industr ie , on 
transforme le sulfate d 'ammoniaque 
en chlorure d 'ammonium en le 
chauffant avec du sel mar in ; le 
chlorure d 'ammonium se volatilise 
et vient, en se condensant, tapisser 
la par t ie froide du récipient : 

A z I l 4 0 , S 0 3 -|- N a C l — AzIMCl + NaO.SOa 

Nota. — Lorsqu'on mélange deux 
sels dont l 'acide est le même, il peut 
se faire u n sel double. Ainsi, si on 
traite une dissolution de sulfate 
d 'ammoniaque par du sulfate d 'a lu
mine, on obtient l 'a lun ammoniacal. 
Nous avons vu aussi des chlorures 
doubles, en par lant des chlorures 
acides et basiques. 

SELS SOLUBLES ET SELS INSOLUBLES. 

C'est à Dulong que nous devons 
l 'étude de l 'action des sels solubles 
sur lesse ls insolubles.Lorsqu'on fait 
bouill ir une dissolution étendue de 
carbonate de souda avec du sulfate 
de baryte , au bout de deux heures 
environ, le sulfate de baryte est 
transformé en part ie en carbonate; 
on s'en assure en versant la l iqueur 
et le précipité sur un peti t filtre sans 
p l i s ; on lave b ien , pour enlever le 
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carbonate alcalin qui l 'humecte. 
Une fois cette opération terminée, 
on peut prendre un peu de la matière 
qui est sur le filtre et la je ter dans 
un verre contenant de l 'eau acidu
lée; elle fait effervescence, il se dé
gage de l'acide carbonique. 

G. D o m m e r g u e . 

(A suivre.) 

O P T I Q U E 

(Sui te ) 

LES LENTILLES 

Lorsqu'un prisme de verre est 
interposé entre notre œil et un 
objet L (fig. 1), les rayons part is 
de L rencontrent la face AB, et, 
d'après les principes que nous avons 
exposés, la l igne lumineuse se r a p 
proche de la normale au point S et 
suit la direction SS', puis sort du 
prisme et s'éloigne de la perpendi 
culaire en S'; si bien que, pour notre 
œil, l'objet est situé en L'. 

Nous venons de considérer un 
prisme dont les faces sont planes, 
mais si, maintenant , nous ar rondis
sons ces faces,nous obtenons d'abord 
des solides analogues à ceux^de la 
figure 2; ce sont encore des prismes, 
mais à faces cylindrique, nous pou
vons en obtenir dont les faces soient 
sphêriques; nous les appelons alors 
des lentilles. 

On voit en D (fig. 3) comment on 
peut assimiler les prismes aux len t i l -
les : la lentille D peut être dècom-
poséeen deux prismes dont les arêtes 
sont au cenLe de la lent i l le . La 
lentille A peut aussi être rapportée 
à deux prismes opposés par la base. 
Nous pouvons donc conclure qu'il y 
aura deux espèces principales de 
lentilles : la première, comprenant 
les lentilles qui correspondront à la 
situation D des prismes (ce sont les 
lentilles concaves); e t l ' aut re , con
forme à la superposition A des deux 
prismes, opposés par la base (et qui 
sont les lentilles convexes). 

Si les deux faces sont sphêriques, 
elles prennent le n o m de lentilles 
biconcaves ouô*'co?îU0a?£?s,suivan.tque 

l a c o u r b u r e des laces a son centre 

dans le sens extér ieur à la masse de 
verre, e tque ce centre se trouve dans 
le sens in tér ieur à la masse. Lorsque 
les centres se trouvent d 'un même 
côté, l a l e n t i l l e p r e n d l e n o m d e m ^ -
nisque; il est divergent o u convergent, 
suivant que la courbure 'la plus 
ouverte se trouve la première par 
rapport àl 'objet placé devant le m é 
nisque, ou suivant qu'elle se trouve 
en deçà de la courbure la plus fermée, 
qui ,a lors , se trouve tournée du côté 
de l'objet. Il y a aussi les lentilles 
plan-convexes et plan-concaves : 
ce sont celles qui ne possèdent 
qu 'une seule face sphérique. 

Nous ne donnerons pas ici la théo
rie de ces diverses lenti l les, cette 
étude pouvant maintenant être faite 
par le lecteur lu i -même, et d 'une 
manière plus profitable, en se basant 
toujours sur les lois de la lumière, 
que nous avons étudiées précédem
ment. 

Voici néanmoins quelques indica
tions sur la marche des rayons à 
travers ces lentil les. 

Un objet ab (fig. 3) émet des 
rayons qui , au sortir de la l e n 
ti l le, convergent en C, et semblent 
pour l 'observateur venir d'un objet 
AB, la distance m de l'objet à la 
lenti l le étant plus petite que la 
demi- longueur de courbure. La 
demi- longueur de courbure porte le 
nom de distance focale; on obtient 
le point focal F (fig. 4) en considé
ran t les rayons parallèles PP ' P " 
venus d'un objet situé à l 'infini. Ils 
se concentrent tous en un même 
point F , qui est alors le foyer p r in 
cipal de la lent i l le ; c'est à l 'aide de 
cette concentrat ion des rayons l u 
mineux que l'on peut encore recom
biner les lumières simples produites 
par la dispersion à travers un prisme 
(fig. 5). 

Dans les lentil les biconcaves, la 
théorie est identique, seulement les 
rayons sont écartés, et leur prolon
gement en dedans (fig. 6 ) produit 
un cône dont le sommet est le foyer 
de la lentil le, foyer qui est vir tuel , 
d'après ce que nous avons vu précé
demment.—Soit A B , unoLjet (fig. 7 ) ; 

traçons les axes secondaires AOS, 
BOS; .puis les rayons AP, AP ' ; à 
leur re tour , suivant L a, P b, ils 
coupent les axes secondaires en des 
points qui forment l ' image de l'objet, 
plus petite et redressée. 

Lorsqu'on étudie les lenti l les, il 
faut d'abord déterminer la place de 
l ' image, l'objet étant fixe, à une d is 
tance donnée par l 'énoncé du p ro 
blème; il peut se faire que l ' image 
n'existe pas, dans le cas où elle se 
forme à l'infini ; il faut ensuite déter
miner la quali té, si elle est virtuelle 
ou réel le; ensuite , on détermine le 
rapport qui existe entre la g randeur 
de l ' image et celle de l'objet. 

E. F r o g e r - D e l a p i e r r e . 

ICHTIIYOLOGIE 

LA MORDE 

Pêche, préparation, commerce. 

La morue est un poisson marin du 
genre gade, genre auquel appar t ient 
aussi le mer lan ; elle ressemble du 
reste beaucoup à ce dernier , quoi
qu'elle soit plus volumineuse et 
qu'elle ait la tête et le corps propor
t ionnellement plus gros. Son corps, 
sauf la tête et les nageoires, est 
couvert de petites écailles adhé ren 
tes ; elle a le dos verdâtre mélangé 
de j aune , et cette couleur va se 
dégradant jusqu 'au blanc argenté 
du ventre. 

Ce poisson est d 'une voracité ex 
t raordinaire . Non seulement il dé
vore en quanti tés innombrables de» 
harengs , des mer lans , de peti tes 
morues même, des mollusques et 
jusqu 'à des crabes énormes, qu'i l 
digère, carapace et tout , en peu 
d 'heures, mais encore il se je t te sur 
tout ce qu'i l rencontre et l 'avale sans 
lo moindre examen. L'estomac de la 
morue est d 'ail leurs d'une telle com
plaisance que, si le poisson, dans 
sa gloutonnerie , a avalé quelque 
substance par trop indigeste, il n ' h é 
sita pas à rejeter hors de sa boucha 
ce réceptacle commode, à le r e tou r 
ner pour le débarrasser ; après quoi 
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il le réintègre à sa place na ture l le 
et se remet à l 'œuvre aussitôt. 

La fécondité des morues n'est pas 
moins remarquable que leur g lou
tonnerie , carLeuwenhoeck acompte 
dans une seule femelle près de dix 
millions d'œufs; ce qui explique com
ment, malgré la guerre incessante 
qu'on leur fait depuis u n temps 
qu'on ne saurai t préciser, Iesmorues 
abondent toujours et forment la base 
de l 'al imentation des habi tants des 
contrées septentrionales, à qui il en 
reste cependant assez pour en' ex
porter de grandes quanti tés dans 
des contrées où le climat est plus 
doux et la choix plus facile, mais où 
ce poisson est néanmoins fort e s 
t imé et consti tue un al iment sain 
que le pauvre même peut se procurer 
presque facilement. 

La moruo se t rouve-dans toutes 
les mers de l 'hémisphère boréal ; elle 
habite les profondeurs de l'Océan et 
ne se rapproche guère du rivage que 
pour y frayer ; les peti tes, dans les 
premiers mois à par t i r de leur éclo-
sion, restent dQ préférence, dans les 
eaux peu profondes, souvent mêlées 
aux bancs de mer lans ; mais , dès, 
qu 'el lespnt at teint environ Q m. 40 de, 
longueur , elles gagnent les bas-fonds 
d'où elleg ne sortent plus qu'à l 'épo
que du frai, qui yarie d'ailleurs su i 
vant les Jat i tudes, 

Il y a plusieurs pspèces de morue. 
Celle q^e nous venons de. décrire 
est la, morue franche, dite cabillaud, 
cabeliau, etc. Elle mesure de 0 m, 80 
à l m. 25 de longueur sur 0 m. 3Q à 
0 m. 35 de la rgeur . La morue églefin 
diffère $e la précédente par des for
mes plus al longées, une, l igne l a t é 
rale noire e\ une tache également 
noire sur phaque flanc ; aussi abon
dante que le cabillaud, elle est moin§ 
estimée, sa. chair êt.ant inoins ferme 
et moins, blanche. Noug piterpns 
eneprg le, dorschj qu petite morue 
des. potes d'Islande et de Norvège ; 
le cnjpclan, petit poisson de 0 m. 15 
à 0 m. 16, excellent à manger frais, 
mais qui sert principalement, d ' a p 
pât (de boitte) pour la pêche à la 
grogse morue. 

La pêche de la morue se fait p r in 
cipalement, en Europe, dans la mer 
du Nord, à l 'entrée de la Manche, 
au tour des Shetland et vers l 'em
bouchure de la Meuse, et en A m é 
r ique , sur le grand banc de Terre-
Neuve, saillie sous-marine de 500 
kilomètres de long sur 360 de large , 
sur laquelle s'opère la jonct ion des 
deux grands courants marins , c i r 
constance qui explique l 'abondance 
du poisson sur ce point . 

« L'homme, dit Jules Duval, a u 
rait fui à tout j amais ces l ieux d é 
solés s'il n 'eût découvert aux env i 
rons de Terre-Neuve des bancs sous-
marins peuplés de poissons dont il 
pouvait faire sa nourr i ture et un ob
je t de commerce lointain. 

« A des profondeurs variables de 
25 à GQ brasses se t rouvent des allu-: 
vions vaseuses ou des collines qui 
sont distribuées depuis le cont inent 
jusque bien avant dans l'océan 
Atlantique, sorte d'archipel invi 
sible, qui ne se révèle au voyageur 
que pa r la teinte plus claire ou par 
l 'agitation et la fraîcheur des eaux. 
L e plus vaste et 1 q plus fameux de 
ces bancs est connu généralement 
s,ous Jg nom de Grand banc de Terre-
Nevve,, partie native ou quar t ier g é 
néral d'inpornbrabjes jégions de 
poissons. 

« C'est là que foisonne surtout la 
morue, soit qu'elle y dépose son 
frai, goit qu'elle s'y rende après l ' a 7 

voir confié aux algues des r ivages . 
Aux dernières semaines d'avril, elle 
abandonne ses stations inconnugs, 
d'hiver et vient clie/cher sa n o u r r i 
ture sur le grand banc. On y assiste 
pendant tout l'été à une fermenta-
tipn tumul tueuse de vie apimale qui 
se prolonge entraînées, mourantes le 
long des îles voisines et du cont i 
nent, et attire, une mult i tude <Toi-
seaux du ciel, jusqu 'à ce que l 'hiver 
refoule de nouveau les forts et les 
faibjes dans le fond des mers ou 
dan§ les régions polaires et équafo-
riales jusqu 'au printempspi 'ocha |n. 

« Depuis l 'origine des âges, ces 
évolutions s'accomplissaient, igno
rées des hommes, lorsque Terre-

Neuve fut découverte en 1497, cinq 
ans après que Colomb eut révélé 
l'exis,tepce du nouveau monde, par 
Jean et Sébastien Cabot, navigateurs 
vénitiens voyageant au service de 
Henri VIII d 'Angleterre. Dès qu'on 
sut, par des pêches abondantes, que 
les mers d'Amériquorecélaient,com
me les terres , leurs trésors, cette 
contrée révéla des mérites inaper
çus d'abord!.. . Dés lors, les naviga
teurs abordèrent avec courage ces 
terres d'une apparence peu hospita
lière, et, pour assurer leur prise de-
possession, la mirent à l'abri du 
drapeau de leur patr ie . Les Fran
çais s'établirent sur la côte méridio
nale, autour du lieu qui reçut d'eux 
le nom un peu hasardé de Plaisance; 
les Anglais sur la côte orientale, au
tour de Saint-Jean. 

« De ces bords, comme d'une so
lide base d 'opérations, les uns et les 
autres, excités par le besoin, par 
l 'ardeur du gain , par la rivalité de 
métier et de nat ion, sondèrent avec 
leurs filets et leurs lignes toutes les 
eaux environnantes et lancèrent 
leurs bât iments jusque sur le grand 
banc, où ils rencontrèrent de nom
breux navir.es équipés par l 'Espa
gne et le Eortugal . Telle fut l 'or i 
gine du renorq de Terre-Neuve. . . 

« Ce n'est pas que la morue ne se 
trouve ailleurs ; on .la pêehe en 
maints autres lieux : au large de la 
mer d 'Islande, le long des côtes de 
l'Ecosse e tde laNorwège , autour des 
îles Féroé' et Shetland, sur le Dog-
ger-Bank, qui est situé à portée do 
l 'Angleterre, du Danemark et de la 
Hollande, etc. Malgré toutes ces 
concurrences, Terre-Neuve a con
servé sa populari té , parce que nulle 
p a r t i e poisson n'est péché, préparé, 
expédié au loin par une flotte com
merciale aussi nombreuse. Depuis 
la décadence mari t ime de la race 
espagnole et portugaise, cette flotte 
se répar t i t entre trois peuples seu
lement : la France, l 'Angleterre et 
les Etats-Unis . » (1) 

(1 ) Les Colonim et In IxoHtrquc cotuniale en 
France [I86<f\. 
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Ajoutons que le produit total des 
pêcheries de Terre-Neuve s'élève, 
pour les trois nations, à environ 
soixante-quinze mill ions de francs, 
dont seize à d ix -hu i t mill ions pour 
la part delà France^ et qu'en France 
£fifte industrie ecpupe annue l le 
ment cinq pénis | sjç pents navires 
giggtés ggf douze mille matelots 
dUi en tjrent un bénéfice de hui t 
cents 4 eBï4s, francs, par tête. 

La, pêchç de Ja mapue, qui , dans 
^ g e r s , № r g p e ? s'exerce, de fèr 

W k ft?FJl» nê ÇQPPPae^ guère 
flij'en mai sup Je gjaijà banc de 
fefperfiteuv^ gU« gure jusqu 'au 
mois de septembre. Ce n-'estj en ef
fet; qu'à cette éppfjup |/jn ai ai) que 
Je pg}§san paraît syr is grand banc, 
et celui qui doit lui servir d'appât 
au bout de la ligne du pêcheur, la 
boitte, comme on dit en argot du 
métier, n'y paraît qu 'un bon mois 
plus tard I — Grâce à la g loutonne
rie de la morue, heureusement , ce 
contre-temps n 'a pas d ' importance; 
et la preuve, c'est qu'à défaut de ca
netons, on se sert de petits, poissons 
de plomb très grossièrement imités, 
dont la tête est traversée de deux 
hameçons aux pointes ressortant de 
chaque côté. 

Cet appât artificiel est attaché à 
une ligne ordinaire que l'on plonge 
dans l'eau à une profondeur conve
nable ; la l igne est t enue constam
ment en mouvement, au moyen 
d'une série de secousses de bas en 
haut qui font se t rémousser le pois 
son de plomb; raison pour laquelle, 
sans doute, les pêcheurs, anglais 
l'ont baptisé du nom de Jigger. Les 
morues, attirées, par cet 6bjet b r i l 
lant, se précipitent dessus, e\ le pê 
cheur ne tarde pas à en sentir quel 
qu'une accrqchée à l 'un 4es hame
çons. 

Deux pêcheurs ,dans leur journée , 
ont capturé, par ce moyen ? la valeur 
de 1,100 kilogi?. .de poisson : on voit 
que l'appât de pjpnib g§tplu;s p ro 
ductif qu'on ne le supposerait d 'a
bord,. Toutefois, lorsque le capelan 
fait son appari t ion, à la fin de ju in , 
on s'empresse de changer d'appât. 

Mais on pêche un peu, à Terre-
Neuve, de toutes sortes de façons, et 
nous ferons mieux de passer la plu
me à quelqu'un de plus compétent, 
à notre regret té confrère H.-Emile 
Chevalier, qui ne raconte, lu i , que 
des impressions personnelles. 

«Nous, avons, d i t - i l , quitté le h a -
vrg de Samt-Jean au nombre de cin
quante ou soixante vaisseaux. Quel
ques-uns se dir igent le long de la 
côte pour faire la chasse aux pho
ques et aux povreies (marsouins). 
D'autres vont suivre les plages. De 
la sorte, on capture la morue par 
grandes quant i tés . Un seul coup de 
seine en rapporte souvent quatre ou 
cinq mille livres, les filets ayant 
plusieurs centaines de brasses en 
longueur . Quelques bateaux se d is
posent à pêcher la boitte. Par boitte 
(hait, en anglais), on entend l 'appât 
qui sert à amorcer les l ignes. La 
boitte est fraîche ou salée. Suivant 
les époques, on l 'emprunte au ca
pelan .,au ha reng ,à l ' encornc t , que l 
quefois, à la morue elle-même et aux 
nombreux oiseaux aquatiques qui 
fourmillent sur les côtes, les îlots, 
et les bancs de Terre-Neuve. Nous 
nous sommes rendus t r ibutaires de 
la boitte aux Anglais, pour nos pê 
cheries. Alors que nous pourr ions 
nous la procurer à bon marché , 
comme je le ferai voir plus loin, elle 
nous coûte des sommes considéra
bles, plus de 1,500,000 francs par an. 

# Le prix élevé que payent les F ran 
çais pour la boitte., dit le professeur 
I l ind, a fait na î t re une irrésistible 
tentation vers le trafic illicite. Eu 
1858, ils donnaient une moyenne de 
33 à 33 fr. 73 c , par bari l de h a 
rengs, pour boit te , alors que la va 
leur réelle des harengs , pour l 'ex
portation, n 'était que de 30 fr. 10 c.» 

« La boitte se prend dans des f}-
lets à maille étroite. Sur les côtes du 
golfe S a i n t - L a u r e n t , les femmes et 
les enfants se livrent fort à cette pê
che. Son commerce est très lucratif 
pour les Anglo-Saxons. 

« Tandis qu 'après être sorties de 
la passe, les goélettes gagnaient 
leur destination respective, nous 

faisions voile au nord-est vers le 
Grand-Banc. 

« On sait que les bancs de Terre-
Neuve, véritable archipel sous -ma
r in , sont des alluvions vaseuses, 
formées probablement par le vaste 
courant connu sous lo nom de Gulf-
Stream. Nous en comptons trois 
principaux : le Grand-Banc, lo 
Banc-à-Vert et les Banquereaux. 
Un quatr ième, de peu d'importance 
comme superficie, mais de hau te 
valeur pour la pêche, le Banc-Jac
quet, précède le Grand-Banc, à 
l'est. On pourrai t citer encore le 
Bonnet-Flamand. Cependant il est 
peu fréquenté par les mar ins t e r re -
neuviens. Quant au Grand-Banc, le 
foyer de l 'un des plus considérables 
mouvements marit imes qui s'accom
plissent annuel lement , entre j u i n et 
octobre, il a t te in t une longueur de 
c ; nq cents kilomètres, sur une l a r 
geur de trois cent_ soixante. La 
profondeur moyenne de l 'eau y varie 
entre t rente et quarante-cinq mètres. 
Vers le milieu se trouve un vaste 
sillon, appelé la Fosse. La décou
verte (les Bancs par les Français r e 
monte, quoi qu'on en ait dit, à un 
temps immémorial . . . 

Bornons-nous à rappeler, main
tenant , que la morue arrive en avril 
sur le Grand-Banc, où elle dépose 
son frai sur les longues algues qui 
en tapissent le fond, et où sa venue 
communique alors à ces zones une 
animation inimaginable . La vie p u l 
lule, si je puis m'exprimer ainsi , 
dans les eaux et dans les a i rs . . . 

« — Allons! à l 'ouvrage, mes gars! 
crie notre patron. 

ï Et l'on affale les canots suspen
dus aux por temanteaux, et l 'on a r 
r ime sur le pont les bailles qui r e n 
ferment les l ignes. Ces l ignes sont 
de plusieurs sortes. Je ment ionnerai 
ja l igne de fond, la l igne perdue ou 
flotte, la bulloia des Anglais, la l igne 
à faucher ou faux; cette dernière est 
prohibée. Mais, si sévère que soit la 
défense, elle n 'empêche pas les pê 
cheurs d'en faire un fréquent usage 4 

Son nom indique sa destination, et à 
peu près la manière de s'en servir. 
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En guise d'appât, la faux porte à 
Vhaim, fixé à l 'empile, un simulacre 
de poisson en méta l . On la lance à 
pleinevolée et on la ramène rap ide
ment à travers les bancs de morue . 
Elle y commet des ravages inouïs. 
La flotte diffère de la faux par la 
forme du plomb, arrondi au lieu de 
figurer un poisson. On remploie, 
surtout près des grèves. Toutefois 
elle est usitée en pleino mer, a insi 
que la faux, dont le plus grand dés
avantage est de tuer ou de blesser 
souvent le poisson, sans qu'on p a r 
vienne à s 'emparer des victimes. Ou 
pratique auss i , malgré les règ le
ments , la pêche à la t ra îne , un des. 
engins les plus destructeurs que je 
sache. Il n'y a donc pas lieu de s 'é
merveiller si la poursuite de la mo
rue devient, chaque jour , moins 
fructueuse, et si un bateau, monté 
par quatre hommes, ne rapporte 
plus, à présent, que six ou sept cents 
de ces gades de tel endroit où il en 
aurai t pr is , au siècle dernier , ejnq 
ou six mil le. 

« La l igne la plus généralement; 
employée par les Français est la 
l igne de fond; les Anglais efj Jps, 
Américains lui préfèrent la l igne à 
la main et à la dérive. Ces lignes ont 
depuis un jusqu 'à deux centimètres, 
de circonférence et se composent dp 
fils très fins et très forts. Le bout e s | 
garn i d'un plomb en forme d§ cy 
l indre ou de poire, pesant d 'une q 
quatre livres, suivant la profondeur 
supposée de l 'eau et la rapidité du 
courant . Le pêcheur, placé près de 
la lisse du bateau, quelquefois sur 
une galerie volante, formée de moi
tiés de tonneaux, où il est debout, 
le pêcheur tiont l 'extrémité de la 
l igne dans sa main et laisse Vhaim 
ou nameçon descendre dans l 'eau 
jusqu ' à une brasse environ du fond. 
Les marins sont supersti t ieux : aussi 
at tachent- i ls une grande impor
tance à la façon dont les lignes sont 
filées et disposées. Plus ieurs y 
nouent des amulet tes , des rubans 
accordés par leurs bien-aimées, ou 
quelque objet bénit à l 'église, soit 
le j ou r de la Saint -Pier re , soit le 

jour de la Saint-Patr ick. Chacun, 
du reste, n 'a point la main heureuse . 
Et, s'il n 'est point donné à t o u t l e 
monde d'aller à Corinthe, il n'est 
pagj non plus, j e vous le j u r e , donné 
à t,qut }@ monde i$ prendre des mo
rues à la l igne. P»our mon compte^ 
j ' a i r a rement réussi à en at t raper 
par ce procédé. }} me souvient que 
le capitaine BasiJ fjall, célèbre voya
geur anglais , élajjt d'une gaucher ie 
égale à la mienne. . . 

$ Je crois que | 'pn naî t pêcheur à 
la ligne comme J'fln naît rôt isseur. 
Quand la na ture vous a doté de cp 
privijège 3 et quand le poisson doripg 
sur les bancs de Terre-Ne| i fe ? armé, 
d'une l igue à chaque mairij ypuf ne 
cessez gjg la p}gnger et; de | a lever, 
tour à tour : un homme peut alors 
prendre deux ou trois quintaux de 
morues par jour , pourvu qu ' i l ait de 
la boitte de bonne qualité. J 'ai dit, 
à ce propos, que la boitte était 
fraîche ou salée ; mais la boitte 
fraîche est toujours préférable; car, 
bien fl.u§ les, gades soient goulus au 
point dp tout avaler, des chiffons, 
(lu boi^s, du sable ? des cail loux, du 
plqqit), du fer (un de mes amis, le 
capitaine Jerrold, a, en 185g, dans 
la passe du Sainb-Jean, t rouvé un 
yjeux canon de pistolet dans le 
corps 4 ? une morue, pesant environ 
9 kilogrammes), même de se dévorer 
gntre erjx, quand la faim les presse, 
ce n'est quequr losp lusgrandsbancs , 
eù leur nourr i ture ordinaire con
siste en crustacés ou mollusques, 
qu'ils piquent bien à un hameçon 
garn i avec du poisson salé. 

« On se sert de ce poisson pour 
appâter les l ignes dormantes, set 
Unes, comme on les désignait à bord 
de no^re gQë\eit£,çtpahmgres, dans, 
la langage mari t ime des t e r r e -neu-
yiers français. Cependant, lorsqu'i l 
est- possihle de se procurer de la, 
boitte fraîche, elle est toujours pré
férée, j usque sur le prand-Canc. Les 
lignes mesurent deux à trois milla 
brasses de longueur. Au lieu de flot
ter sur la mer, elles t ra înent sur le 
fond, où elles sont maintenues par 
des ancres, des pierres, et, à chaque 

bout, par des grappins, avec des 
bouées surmontées de petits dra
peaux portant un gros chiffre d'or
dre très apparent , qui indiquent la 
Di§pe. i)e distance en distance, sur 
cg Iqng pâble, j gonaro/i maîtresse-
cqrçle^ à quatre mètres à peu près 
Jes, uns des autres , ag a. noué ries 
cordeaux fsnoods], lqnj§ $W à deux 
mètres environ et qu# terminent 
des hameçons. 

#Yoici comment pu }e§ ppse ? §|j 
plutôt comment e,n Jes Ignge. noyp 
m£ gepyir du terme te^hpigijg ; 

g Lg navire étant à l 'anerg | e | ngn 
4 | a pape), re£efl u pae des gables (Js 
eha jp re , on appâte les corrjeajx dp 
fleux. d^s Jigngs «Le. ï$n$ fl8s§è£|§ 
Ja go«!ette. Elisg §qat ensuite layéçs 
avec soin dans des bailles ou des 
paniers. Ces bailles sont descendues 
dans des bateaux solides, générale
ment des chaloupes baleinières, à 
quille profonde, munis d'une voile 
de fortune, et, vers trois heures de 
l 'après-midi , ils qui t tent ensemble 
la goélette, de laquelle jls s'é
loignent , à angles droits, par les 
côtés opposés, en filant urçe ligne 
qui enfopee p. mesure qu'ils avan
cent. Le lendemain, à la pointe du 
joup, pe§ tjateaux yont relever les 
grappins amarrés aux extrémités 
d< s lignes- Et, tandis que l 'équipage 
de chaque chajqupe se liale sur la 
maîtressc-eprde, en dêprachant le 
poisson pris aux cinq ou sjx cents 
hameçons qui hérisserçt les cor
deaux, las hommes de la goélette 
hissent les lignes à bord, à l'aide 
d'uu virevaut. Ainsi, l'on prend com
munément , dans une seule nuit , 
quatre cents grosses morues du 
Banc ( gadas bancus). L'opération 
générale de Ja. pose et du relevagfg 
des l ignes s'appelle une marée. L§ 
ppnjson est ou expédié tout de suite 
par. un. bateau spécial de t ranspor | 
(courrier), vers un point de la côte, 
pour être préparé, ou bien il est ha
billé et salé à bord de la goélette. 
Puis on l 'emmagasine dans la cale, 
et il forme ce qu'on appelle lamorue 
verte. 

« 1/habiUage de la morue se pra-
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tique eu la « t r anchan t au p l a t » ; 
elle est décapitée par un homme 
nommé, à cause de ses fonctions, 
dêcolleur. La langue est mise de 
côté, ainsi que le foie; ensuite on 
désosse le poisson, c 'est-à-dire que, 
l'ayant fendu, 'on le débarrasse de 
l'arête médiane et cle la partie cor
respondante de la cavité abdomi
nale. Si la morue n 'est ouverte que 
jusqu'à la queue, elle formera la 
morue ronde; sielle est fendue dans 
toute sa longueur, elle donnera la 
morue plate. C'est là l'affaire de 
Yhabillcur, qui, après l 'avoir lavée, 
la passe au saleur^ lequel est chargé 
de mettre le poisson dans le sel, 
quelquefois en bailles, où il t rempe 
dans la saumure, mais le plus sou
vent en arrimes, c 'est-à-dire en des 
tas d'où la saumure s'é'goutte sans 
imbiber la chair . 

« Quant aux foies, on lps fait 
bouillir dans de vastes chaudrons, 
nommés foissiers, assez semblables 
à la cabousse employée sur les ba 
leiniers pour fondre le lard des 
grands cétacés, et on enferme les 
produits drach&ou marc, en desbar
rigues qui restent sur le pont. Gomme 
dans lepore , tout est bon dans la 
morue: ses intestins mêmes, appelés 
noves par les pêcheurs t e r re -neu-
viers, sont çonseryés, et l'pn p ré 
pare, soit pour la table, soit pour la 
pêche ds la sardine, sa langue et 
ses neufs (rogues ou raves). La be 
sogne se continue sans relâche, 
malgré, les plus violentes in tempé
ries. Ce labgur combiné^ gst inces
sant; il dure au tan t que le poisson 
donne, jopr et nu i t on s'y relaye; 
jour et nui t le matelot est sur le 
pont, quelque temps qu'il fasse, 
presque toujours mouillé jusqu 'aux 
os, couvert d 'huile et de sang, r e s 
pirant une odeurinfecte, entouré de 
débris dégoûtants, t ravai l lant sans 
s'arrêter, 

« Comme la première affaire^ est. 
de rapporter le plus de poisson pos 
sible; on ménagq avec grand, soin 
la place disponible,. On n'a donc dê  
vivres que ce qu'il en faut s t r ic te
ment, et, pour qu'il en faille moins, 

on s 'arrange à ne manger presque 
que du poisson, qui ne manque pas 
dana l 'eau. Très peu de spir i tueux à 
bord, une nour r i tu re d 'anachorète : 
voilà pour dis t ra i re de la fatigue. 
Mais ce n'est r ien encore. 

« Il peut arr iver , et il arrive pres
que constamment, que la pêche 
ainsi faite n'est pas suffisante. 
Alors des embarcations montées de 
deux ou trois hommes s'en vont tous 
les jours , quelquefois ju squ ' à trois 
et quatre milles en mer, tendre d 'au
tres lignes. On rayonne fort loin a u 
tour du navire. Chaque mat in , à 
quatre heures , les matelots se met 
tent dans leur coquille de noix, s 'as
soient sur les bancs, et, en commen
çant à ramer, comme nous disons à 
terre, à nager , comme ils disent , 
récitent tout haut une prière ; puis 
ils remet tent leurs bonnets et s'en 
vont à leurs lignes. 

« Mais \\ fait nui t , mais il pleut, 
mais le brouil lard est opaque, mais 
la mer devietit subitement furieuse. 
Un courant s'est emparé de l 'embar
cation, l ' a je tée hors de sa rpute ; 
plusieurs jours se passent, on n'a pas 
en de ses nppvelles.Qnn'en aura j a 
mais. — Voilà ce que peut coûter 
u n plat de poisson. » 

Dans l 'hypothèse où le poisson 
n'est pas « habil lé et salé à bord », 
Chevalier nous dit bien qu'il est 
« expédié tout de suite,, par un ba 
teau spécial de t ranspor t , vers un 
point de là cô te ,pouryê t reprèparé» j 
mais il néglige de nous décrire cf s 
«points de la côte »j c 'est-^-dire Jgs 
établissements oq la morue reçoij, 
d 'ailleurs les mêmes préparations 
que celles qu'il détaille ensuite ; ce 
qui n'est pas une raison, à notre 
avis, pour nous priver d'une, des
cription in té ressan te ; et, en. consé
quence, nous nous résoudrons^ à 
l 'aller chercher ail leurs. 

Voici donc comment sont ins ta l 
lées, d'après un autre voyageur, 
nos stations de pêche et de prépa
ration de la morue à Terre-Neuve : 

« Les établissements de pêche de 
Terre-Neuve, auxquels nos marins 
ont donné le nom de chaufauds, par-

corrupt ion évidente du mot ècha-
faud, consistent en cabanes d 'ha 
bitat ion, magasins et hangars des
tinés à recevoir une partie de la 
cargaison et de l 'équipage du bâ
t iment , qu'on dégrée pendant la 
saison de la pêche ; en plates-for
mes ou échafaudages sur lesquels 
on ouvre et vide la morue pour la 
livrer aux saleurs, et enfin en une 
grave, vaste pavage en galets où 
l'on opère le sèchement du poisson, 
la salaison-opérée. Us sont le cen
tre de toutes les opérations de }a 
campagne. C'est de là que par tent 
chaque matin les bateaux de pêche, 
espèces de chaloupes montées par-
deux hommes, un maître et un h u -
nior ; c'est l?i qu'ils reviennent 
chaque soir avec le produit de leurs 
lignes, et que, le lendemain, des 
hommes spéciaux font subir au 
poisson ses diverses préparat ions. 

« Le travail préalable est celui 
dos dêcolleurs, opération forj; s im
ple qui consiste à détacher, ia tête 
de la morue ; c'est le premier d e 
gré fie l 'apprentissage de ce rude 
métier . Vient ensuite le trayail des 
tancheurs, opération d 'autant plus 
difficile qu'elle doit se faire avec 
plus de rapidi té ; elle, consiste 4 
éventrer e t vider le poisson et à 
détacher l'arête.... 

« La mqrue passe, ensuite deg 
mains des saleurs à celles des sé-
cheurs , tandis que les détri tus sont 
jetés dans un récep tab leoù i l smacè -
rent . On en extrait une h uile (d rache) 
très r iche en iode. Depuis que la 
médecine a découvert dans cette 
huile des propriétés curatives très 
énergiques, on t rai te les foies à 
part et ay^c le soin qu'gxige leur 
emploi. 

« Tel egt l 'ensemble d e s opéra
tions prat iques do cette importante 
industrie.» 

Les différentes opérations aux 
quelles on soumet la morue sont 
fréquemment, aujourd 'hui , confiées 
à des femmes, même la salure, dont 
dépend tout lp succès de r e n t r a -
prise. En effet, insuffisamment salé, 
le poisson ne se conserva pas, o n , 
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peut le considérer comme perdu ; 
t rop salé, il est brûlé , ce n 'est plus 
qu 'une marchandise de rebut , dont 
on est heureux de sedébarrasser au 
rabais .Aussiapprécie- t-on tout pa r 
t icul ièrement , dans la part ie , un 
bon saleur— ou une bonne saleuse. 

Outre les produi ts signalés plus 
hau t , on t i re encore de la vessie n a 
ta toi re de la morue une colle ex
cellente. Les gourmets initiés af
firment que , fraîchement salées, un 
plat de langues de morue constitue 
un mets extrêmement délicat, et ce 
n'est certes pas incroyable. 

J u s t i n d ' H e n n e z i s . 

AVIS IMPORTANT 
N o u s p u b l i o n s c i - a p r è s , p a g e 6 4 , 

u n e n o t i c e r e l a t i v e à l a B a n q u e 

P o p u l a i r e , s u r l a q u e l l e n o u s a p p e 

l o n s l a s é r i e u s e a t t e n t i o n d e n o s 

l e c t e u r s . 

A i n s i q u ' i l s p o u r r o n t l e r e c o n 

n a î t r e p a r l a l e c t u r e d e c e d o c u 

m e n t , l e s v a l e u r s d ' é t a b l i s s e m e n t s 

d e c r é d i t j o u i s s e n t d ' u n e g r a n d e 

f a v e u r e t o n t p r o c u r é à l e u r s d é 

t e n t e u r s d ' i m p o r t a n t s b é n é f i c e s . 

N o s l e c t e u r s a p p r é c i e r o n t d o n c 

q u ' i l y a a v a n t a g e , p o u r e u x , à 

m e t t r e e n p o r t e f e u i l l e d e s P a r t s 

d e l à B a n q u e P o p u l a i r e , e t n o u s l e s 

e n g a g e o n s à f a i r e p a r v e n i r l e u r s 

d e m a n d e s l e p l u s t ô t p o s s i b l e , l a 

q u a n t i t é m i s e e n v e n t e é t a n t l i m i 

t é e . 

FANTAISIES MÉTÉOROLOGIQUES J 

i 
L E S VARIATIONS DE TEMPÉRATURE 

IL Y A CK.,T ANS ET P L U S 

Je regret te que le nombre des 
personnes affligées de la manie de 
ten i r registre des événements qui 
s 'accomplissent sous leurs yeux ne 
soit pas plus considérable. Dans les 
plus insignifiants de ces mémoires 
personnels , il y a toujours quelque-
chose qui méri te d'être su. 

J ' a i , par exemple, devant moi, un 
s ingul ier pet i t bouquin, sorte de 
mémorandum où u n homme assez 
considérable du siècle dernier a 
pr is la peine de consigner une 

foule de futilités, à côté de la consta
tat ion sommaire, au jour le jour , 
des événements marquants accom
plis de 1738 à 1800. C'est une assez 
longue suite d ' a n n é e s , comme on 
voit ; malheureusement , on n'y 
trouve, la moitié du temps, que des 
notes personnelles sans aucun i n t é 
rêt. 

Un fait m'a frappé, en parcouraut 
ces pages jaunies , c'est qu'en d é p i t 

des « anciens », les allures du bon 
vieux temps n'étaient, à aucun d e 
gré, p lus correctes que celles du 
temps actuel, et que le re tour des 
bonnes vieilles saisons ne s'effec
tuai t pas avec une régular i té sensi
blement pl us grande qu'auj o u r d ' h u i . 

Exemple : 

Je lis dans mon étrange petit bou
quin les observations suivantes : 

1752. — La chaleur de feurier a 
été aussy grande qu'en jui l le t . 

1755. — La cha leurdu mois d 'au-
ril , comme au plus fort de l 'été. — 
Point d'hyver; mais t remblement de 
terre presque général ; vents t e r r i 
bles ; débordemens des eaux ; r ava
ges des élémens. ' 

1756. — Ravages extraordinaires 
par les vents e t débordemens des 
eaux. 

Ic i l 'auteurfai t un rapprochement, 
que nous laisserons de côté, entre 
ces phénomènes de l 'ordre physi
que e t les événements poli t iques et 
rel igieux de l 'époque, nous bornant 
à rappeler que c'est en cette année 
que Damiens tenta d'assassiner 
Louis XV, et qu'il fut si paternel
lement t ra i té en conséquence. 

1757. — Six semaines de cha
leurs , comme en Amérique méridio
nale, de feurier à la fin de mars . 

Le 15 d 'aous tdespluyesraf ra îchi -
ren t la tems au point que le froid 
étai t à cinq degrés de la gelée. 

Maintenant, pour l'édification des 
personnes disposées à trouver dans 
de tels phénomènes un avert isse
ment du ciel, j e vais retracer, sans 
y changer un mot, une le t t re , l e 
tableau souimairo des événements 
de 1788, tels q u e j a la t r o u v a d a n s 

c e m é m o i r e à b â t o n s r o m p u s : 

1788. — Tous les Pariemens blo
qués. 

Point de jus t ice . 
Point d 'argent . 
Po in t de crédit. 
L'archevêque de Toulouse minis

t re pr incipal . 
M. de Lamoignon garde des 

sceaux. Il meur t étant renvoyé. 
..• Brienne renvoyé est fait car

d ina l . 
... Tous les flédux se manifestent: 

La grêle qui dévaste les provinces. 
Un hyver tel qu' i l n 'y en «ut jamais 
de mémoire d 'homme. Aucun ou
vrier ne pouvoit travailler. Il falut 
nour i r et chaufer plus d é c e n t m i l 
personnes, et les chari tés et les se
cours furent très abondans. — C'est 
l 'hyver de 1788 à 1789, ce grand hy-
ver. 

A propos d 'un aut re fléau dont 
nous avons quelquefois à souffrir 
aussi dans ces temps pervers où 
nous avons le malheur de vivre, je 
t rouve cette note à la date de 1776 : 

1776. — Maladie épizootique en 
Gascogne, en Béarn et Bigore, qui a 
détruit toutes les bettes à cornes. 

Eh bien, vous voyez : ce n'est paß 
la peine de tan t médire du temps 
présent . B Ü C H E R W U R M 

NOUVELLES GÉOGRAPHIQUES 
ET ETHNOGRAPHIQUES 

AFRIQUE CENTRALE 

- La Société de géographie a reçu 
de notre consul à Zanzibar, M. Le-
doulx, une lettre en date du 10 dé
cembre 1881, où il est dit : 

« Par ma dépêche du21 septembre 
dernier, j ' a i eu l 'honneur de con
firmer la nouvelle de l 'assassinat, 
dans l 'Ouroundi , de deux mission
naires et d 'un auxil ia ire appar te 
nant à l 'ordre de Notre-Dame-d 'A-
tr ique. Pour compléter ces infor
mations, j e m'empresse de vous 
adresser c i- joint t raduct ion d'une 
let tre que vient de me communiquer 
S. A. le su l tan et dans laquelle le 
gouverneur d'Ujiji lu i fait savoir 
qu'il s'est t ranspor té sur les l ieux 
des meur t res , qu'il en a combattu 
l e s a u t e u r s et t u é l a s u l t a n de l a 

r é g i o n . 
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« Je me suis empressé de r e 
mercier Saïd Bargash de cette 
communication et de le pr ier de r e 
commander encore à toute la sol l i 
citude de Hunié Khairi nos explo
rateurs et nos missionnaires. Je 
doute que les bagages des victimes 
aient été considérables, et encore 
plus qu'ils aient échappé à la cup i 
dité des assassins. Toutefois, j ' a i 
prié le sultan de donner des ordres 
pour recueillir et expédier à Zanzi
bar, avec inventaire, toutes lesnotes 
et tous les objets qui ont appar tenu 
à nos missionnaires. 

«Nous sommes sans nouvelles de 
la station de Karéma, les courriers 
de M. Ramaëckers n 'é tant pas en
core parvenus à forcer la l igne 
d'investissement que Mirambo a 
établies autour de ce point . En effet, 
ce chef, dont mes précédents r a p 
ports ontdécrit le caractère farouche 
et la puissance relative, setrouve en 
guerre avec son compétiteur Simbo. 
Dans l'impossibilité où il se t rouvai t 
de se procurer de la poudre, après la 
défense que le sultan avait faite aux 
Arabes de lui en vendre, Mirambo a 
décidé d'enlever Karéma, où il sup
pose avec raison qu'il existe de 
grands dépôts de|poudre.M. Becker, 
chef de la station de Tabora, paraî t 
inquiet de cette si tuation, à laquel le 
je ne crois pas qu'il lui soit possible 
déporter remède. Néanmoins , j e ne 
désespère point, avant le départ du 
courrier, de donner des nouvelles 
plus rassurantes, t an t est grande la 
versatilité fantasque et capricieuse 
de cespetits despostes indigènes qui, 
agissant au gré d e ' l e u r humeur 
guerrière, sans plan ni programme 
préconçus, font et défont tour à tou r 
les événements dont l'Afrique cen
trale est le théâtre . » 

Le Propagateur du Nord annonce 
que le P. Depelchin, de la Compa
gnie de Jésus, vient d'être tué dans 
une mission au Zambèze (Afrique 
centrale ). 

Au congrès catholique de Lille, 
qui eut lieu en 1880, ce religieux 
avait donné des détails intéressants 
sur les missions d'Afrique. 

E T H N O G R A P H I E H O N G R O I S E 

M. Hunfalvy a publié récemment 
une monographie de la Hongrie, sa 
patr ie , qui est une étude fort i n t é 
ressante et précise de l 'e thnographie 
et des progrès historiques de ce pays 
La toponomastique hongroise,c 'es t-
à-dire l 'explication des noms de 
lieux, y révèle une parenté oug ro -
finnoise avec les Magyars dont les 
t ravaux antér ieurs de l 'auteur e s 
sayaient déjà la démonstrat ion. 

11 a été rendu compte de ce t r a 
vail à la Société do géographie par 
M. Sayous, auteur lui-même d'une 
histoire de la Hongrie, et qui a pro
fité de l'occasion pour signaler les 
inquiétudes causées aux lettrés 
hongrois par les at taques systéma
tiques dont leur cul ture in te l lec
tuelle r s t l'objet en divers pays.Dans 
ces attaques tout n 'est pas déra i 
sonnable, et on peut s'effrayer de 
voir t an t de t ravaux publiés en 
toutes sortes de langues inaccessi
bles ; mais ce serait a i le 1 , trop loin 
que d'obliger les savants des petits 
pays à choisir ent re quatre idiomes, 
qui seraient l 'a l lemand, l 'anglais , 
le français et l ' i talien. Les Hongrois 
prennent aujourd 'hui un moyen 
te rme, en t raduisant ou résumant 
leurs ouvrages, soit en al lemand, 
soit en français. 

M. Sayous signale la récente i m 
portance prise par la langue fran
çaise dans le monde l i t téraire ma
gyar : une Hongrie contemporaine 
nous est annoncée par M. Saissy, et 
la Société de géographie de Buda-
Pesth vient d ' inaugurer le Supplé
ment français, destiné à résumer 
chacun de sesbullet ins. 

La Société expose dans ses salons 
du boulevard Saint-Germain, ii° 184, 
les'collections ethnographiques rap
portées du Kashmire et du petit 
Thibet par M. de Uj falvy. P . C. 

C H R O N I Q U E S C I E N T I F I Q U E . 

e t P a i i a d i v e r s 

Magnétisme animal, hypnotisme, 
hystérie. — A la dernière séance de 
l'Académie des sciences, M. Cbar-
cot, répondant à M. H. Milne-Ed-

vv-ards, a lu une note dans laquelle 
il classe de la manière suivante les 
divers états déterminés chez les 
hystériques par l 'hypnotisat ion, 
d'après les observations que la p r a 
tique lui a permises : 

1° L'état cataleptique (le sujet a 
les yeux ouverts, le regard fixe ; il 
e i t immobi le ; los membres gardent 
fort longtemps l 'at t i tude qu'on leur 
imprime ; les réflexes tendineux 
sont abolis ou très affaiblis ; il y a 
de longues pauses respira toires ; 
souvent on peut impressionner le 
sujet par suggestion et susciter des 
impulsions automatiques) ; 

2° L'état léthargique (les yeux sont 
clos, convulsés ; les membres flas
ques ; les mouvements respiratoires 
prôcipité«, les réflexes tendineux 
exaltés ; il y a une vive excitabilité 
ne rvo-muscu la i re ; c 'est-à-dire que 
les muscles tendent àen t r e ren con
tracture sous l'influence d'une e x 
citation mécanique portée sur le 
tendon, le muscle ou le nerf) ; 

3° Etat somnambulique (les yeux 
sont clos ou demi-clos; le sujet sem
ble engourdi ; certaines excitations 
légères promenées à la surface d 'un 
membre y développent un état de 
r igidité qui ne cède point , comme 
dans l 'état précédent, à l 'excitation 
des muscles antagonistes ; les actes 
automatiques les plus compliqués 
et les plus variés peuvent être p ro 
duits chez le sujet par voied ' injonc-
tion). 

La pression exercée légèrement 
sur les globes oculaires subst i tue 
l'état lé thargique à l 'état somnam-
bul ique. La paupière tenue ouverte 
sous la lumière empêche l 'état ca
taleptique de se produire . 

Maintenant , il reste à savoir si la 
production réitérée de ces phéno
mènes dans l 'organisme est ou n'est 
pas inoffensive. On admet t ra diffici
lement leur innocui té en songoant 
aux troubles énormes qu'i ls appor
tent dans l ' innervation, dans la 
fonction sensorielle aussi bien que 
dans la fonction motrice. 

Taches et protubérances solaires. 
— L'Académie a reçu communica
tion d 'une note de M. Tacchini, d i 
recteur de l 'observatoire de Rome, 
contenant toutes ses récentes ob-
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servations sur les protubérances et 
les taches du soleil, d'où il t i re une 
conclusion opposée à la théorie de 
M. Paye. 

M. Faye ra t tache ces deux sortes 
de manifestations à Une même cause, 
laquelle serait analogue aux cyclo
nes qui agi tent l 'atmosphéra ter
restre ; il affirme, en conséquence, 
la connexitô des taches et des pro
tubérances. M. TacchirJ, ne consta
tant pas dans le dénombrement des 
taches et des protubérances des r é 
sul tats sensiblement concordante, 
part de là' pour repous'ser la théorie 
de l 'astronome français. M. Paye 
répond que le dénombrement a lieu 
pour les taches dans la région cen
t ra le du soleil , pour les protubé
rances dans les parties qui avoisi-
nent les bords ; cette différence ex
plique la diversité des i êsul tats . La 
variété des méthodes employées au 
dénombrement Concourt au même 
but . 

Malgré ces divergences de détail, 
l 'ensemble reste assez concordant 
pour que M. Faye se croie autor isé 
à main ten i r son opinion. 

Partout des microbes. — Voici 
d'abord M. Jessar ' , pharmacien au 
Val-de-Grâce, à qui de nombreuses 
expériences ont révélé que la-colo
ration en bleu, en vert, en j aune 
sur les l inges de pansement , es tdue 
a l 'action d 'un microbe qui a le pou
voir de transformer les substances 
azotées. 

C'est ensui te un médecin de Ph i -
lippeville (Algérie), qui a constaté 
dans le sang des soldats at teints de 
fièvres d'accès, la présence du « m i 
crobe de l ' impaludismo », et le dé
crit avec un luxe de détails qui , si 
l 'observateur n'a pas été trompé rar 
des il lusions microscopiques, p h é 
nomène assez fréquent, est bien fait 
pour inspirer une inquiétude assez 
vive. 

Le microbe de la malaria est un 
filamert très petit qui se loge dans 
les globules du sang « comme un 
charançon dans une lent i l le», dévore 
peu à peu son domicile en s'y déve
loppant , détrui t l 'hémoglobine, et 
bientôt u ' a p l u s a u t o u r de lui que le 
c oque du noyau qui lui a servi à la 
fois de berceau, de garde-manger et 
de maison. 

A ce moment, le parasite a des pro
longements filiformes qu'il agite au 
dehors de sa coque avec énergie ; 
parfois, il finit par percer son enve
loppe et tombe dans le plasma san
guin ; le globule éventré, aplat i , 
présente alors une masse informe et 
gr isâtre ; parfois il reste dans son 
enveloppe. 

Il serait bon de nous renseigner, 
toutefois, sur le mode d' introduction 
du microbe dans l 'économie, sur la 
manière dont il disparait ou s e r é 
sorbe après l'accès et sur différents 
autres détails plus importants , selon 
nous,que ce qui nous est communi
qué, et sur lesquels le médecin de 
Philippevillc garde lo silence. 

Un remède contre les piqûres de 
serpents. — Les serpents font, cha
que année, de nombreuses victimes 
dans les pays chauds ; sans parler 
des personnes qui restent infirmes, 
on compte chaque année à la Marti
nique, sur une populat ion de 125,000 
ànics, plus do 50 individus qui meu
rent à la suite de piqûres de ser
pents. Eu France, dans quelques dé 
par tements , les blessures faites par 
tes vipères peuvent tue r des chè 
vres, des moutons, des chiens, des 
enfants, même en certains cas, des 
hommes adul tes . 

Un remède assuré contre ce d a n 
ger serait un bienfait qui méri terai t 
à son inventeur la reconnaissance 
publique. Ce remède est trouvé, a s 
sure M. de Quatrefages. Il consiste 
en injections sous-cutanées de pe r 
manganate de potasse au lieu de la 
piqûre ot sur les points où se mon
tre l 'œdème. C'est m Brésilien, M. 
de Lacerda, qui a t rouvé le procédé. 
L'injection se fait avec le petit ins 
t rument bien connu sous le nom 
de seringue de Pravaz; le liquide 
dont op la rempli t est une solution 
au centième de permanganate de 
potasse. 

Plus ieurs membres demandent 
qu'on signale cette intéressante dé
couverte au ministre dcl'agriculLure. 
Préalablement , le bureau nomme 
une commission, composée de MM. 
Pasteur, Frèmy, de Quatrefages, 
Vulpian, Gosselin, Bouley, qui con
trôlera les résultats annoncés. 

Il y a déj i quelque temps que 

uous avons en tendu parler du re
mède de M. de Lacerda, mais, sinous 
en croyons les journaux américains, 
ce remède ne serait pas aussi as-

: s u r é q u e l e croit l 'honorable M. de 
Quatrefages. Les résultats obtenus, 
excellents dans beaucoup de cab, 
aura ient été nuls ou â peu près nuls 
dans d 'autres. Il est déjà bien, à la 
vérité, qu'il guérisse quelquefois; 
et d 'ail leurs, la commission acadé
mique nous édifiera sans doute sur 
ce qu'il en f'iut penser . 

Empoisonnement par le plomb.— 
Une instruction a été adressée par 
la préfecture de police, pour indi
quer les mesuras â prescrire dans 
l ' intérêt des ouvriers qui manipulent 
le plomb ou ses composés. 

Les termes de cette instruction 
ont été arrêtés par le conseil d'hy
giène publique et de salubrité de la 
Seine. Le préfet de police donne 
l'ordre aux commissaires do police 
d'en tenir des exemplaires à la dis
position des fabricants de céruse, 
des pat rons peintres , des fabricants 
de poterie d'ôtain, des faïenciers, 
fabricants,d'émaux, fondeurs de ca
ractères d ' imprimerie, typographes, 
polisseurs déglace , chaudronniers, 
cartouchiers , apprêteurs de poil, fa
bricants de toiles cirées, de papyrus 
opacé, etc. 

Un nouveau bateau sous-marin. — 
Un ingénieur roumain vient de 
prendre brevet à Londres pour l'in
vention d 'un bateau sous-marin. Ce 
bateau, construi t en acier, a la tonne 
d'un poisson;* il est disposé de 
façon à pouvoir emmagasiner a csez 
d'air pour la consommation de son 
équipage pendant quinze jours de 
submersion. La provision d'air peut 
d'ailleurs être renouvelée en rame
nant le bateau à deux ou trois mètres 
de la surface et en faisant alois ma
nœuvrer des pompes pneumatiques. 

L ' intérieur se-a éclairé à la lu
mière électrique, qui lui permettra 
de découvrir les torpilles placées 
par l ' eunemie t d'en placer lui-même 
d'autres à l 'adresse de celui-ci . 

Recherche du pétrole clans les en
trailles du Vésuve. — Un Italien, 
M. Passap.uiti, qui a longtemps ré
sidé aux Etats-Unis et en a évidem
ment rapporté quelques idées aven-
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tureuses, cherche à former une so
ciété pour l 'exploitation des sou'rces 
abondantes de pétrole que, d'après 
lui, le Vésuve doit rercéïer dans ses 
flancs, et surtout pour ïuî faciliter 
les premiers travaux &'è-xploratîo*ri. 

M. Passaponti ne doute pas que 
les forces volcaniques ne soient la 
cause directe de la product ion du 
gaz dans le sein de la terre, dans 
les régions des Etats-Unis que la 
découverte du pétrolo a enr ichies , 
et, par conséquent, que de profonds 
réservoirs d'huile doivent s 'étendre 
au-dessous du cratère du volcan 
napolitain , dont ils dé t e rmine 
raient mémo les éruptions, par leur 
inflammation soudaine dans cer ta i 
nes circonstances. Cette opinion, au 
fond, n'a rien de déraisonnable; 
res'te à" savoir si lès ïnoyeifs' p ra t i 
ques de £ assurer de la vérité seront 
en rapport avec les résul ta ts possi 
bles. 

J. B . 

L È D O C T E U R ' C â O F F É 
Offre g r a t u i t e m e n t ¡3 t o u s n o s l e c t e u r s h i 
7™» é d i t i o n <!e s o n T r a i t é d e M é d e c i n e p r a t i 
q u e , d a n s l e q u e l i l e x p o s e s a t n e ' t h o d « c o n s a c r é e 
p a r i o a n n é e s çle s u c c è s d a n s l e s h ô p i t a u x , , 
p o u f l a ^ u é r i s o n a ; s m i v l a r t i e s d i r o f H q u e s d e 
t o u s le*; o r g a n e ^ eÉ ( l e s h e r n i e s , h é m o r r o ï 
d e s , g o u t t e , p l i i i s i e . a s t h m e , c a n c e r , o b é s i t é , 
m a l a d i e s d e v e s s i e e t d e m a t r i c e , e t c . A d r e s 
s e r l e s d e m a n d e s , îTual S t -51ie'nel ," 27 , P a r i s . 

COMAISSAOTS îiTILES 

CREME ANGLAISE. 

Fartes une crème ordinaire avee 
quatre" j aunes d'œufs par l i t r e de 
lait (sans fécale ni farine); sucrez et 
parfumez à la vanil le ou bien au 
citron, au r h u m ou bien au m a r a s 
qu in ; Q U A N D îa crème est faite, puis 
at t iédie, faites fondre trois ou quatre 
feuilles de gélat ine dans une petite 
quanti té d'eau bouil lante (aussi peu 
que possible), laissez re-froidir p e n 
dant quelques Secondes, ajoutez la 

gélatine fondue à la crème tiédie 
battez le tout en éventant la plus 
fort et le plus longtemps possible au 
grand Sir; versel dans le plat â 
èrème, laissez reposer dans un lieu 
1res frais pendant plusieurs heur* s 
sans y toucher. 

Difficile à prendre duran t les 
grandcsTchaleurs. 

_ „ Le Gérant : A . J O L L T . 

M o n s i e u r CIIABLK, m é d e c : n s p é c i a l , 

c o n n u d e p u i s q u a r a n t e a n s p o u r s o n e x 

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

son o r d o n n a n c e l e s r e m è d e s n é c e s s a i r e s à 

la g u ô r i s o n des . m a l a d i e s c o n t a g i e u s e s des 

d e u x S e x e s , d a r t r e s , v i r u s , d o u l e u r s do la 

v e s s i o e t d e s r e i o s , u r i n e s i r r i t é e s , g r a -

vel le . , p e r t e s , etc< — C o n s u l t a t i o n s d e 1 à 

5 h e u r e s , a u l'r é t t igo , oa lu i é c r i r e 36, r u e 

Y i v i e n n e , P a r i s . 

rendre ur.obout. GASTRALGIES, DYSPEPSIES, FTRAVELL! 
•* a u r e p a s № n l r . ' - — - — 

S P É C I A L I T É D E MACHINES A V A P E U R 1 I N F I X E S E T LOCOMOBILES 
» M A C H I N E N O R L Z R M T A L I M Â C H É E I , E & Î L C A L È D E F A 26 C H É V A U 3 , M A C H I N E H O R I Z O N T A L E #~ \ 

M A . S O N J . h e r m a n n - l a c h a p e l L e 
J". B O U L E T e t . O i e , S U C C E S S E U R S , Ingénieurs-Mécaniciens 

1 4 1 , R A U L I N U I ' G ; P O I S S O N N I È R E , P A R I S 

Liqueur normale concentrée de Goudron de Norwëg/e 
PEUR PRÉPARER INSTANTANÉMENT. EAU, VINS, BIÈRE â TISANES lie Goudron 

Un Flacon suffit peur se convaincra de su supériorité contre: 
Affections chroniques da la POITRINE, des BRONCHES et de la VESSIE 

ÉCOULEMENTS retelles, Maladies ÉPIDÉMIQUES. 
a ir.—PARIS, rue de Rennes, 1 0 5 , et les Pharmacies. 

Coqueluches 

Bronchites 

Insomnies 

PARIS, 22 & 19, RUE DjtotOT 

F E R E N G A U S S E 
LIQUIDE, NE CONSTIPANT PAS 

3 F . 5 O I ,E FLACON 

F U I Ï 1 I G A T E U R 
A N T I - A S T H M A T I Q U E 

S F . S O LA. B O I T E 

trouvent : à la Maison Médicale ENGAUSSE el CANESIE, 51 Rue Rocliecriouail, Paris 
E T D A N S T O U T E S L E S B O N N E S P H A R M A C I E S 

PRÉCIEUX PODR MALADES & MÉNAGE 
S M É D A I L L E S D'OR 

4 G E A F J D S D I P L O M E S D ' H O M E T T E 

le fac-siynile 
de lz 

signature 
EN ENCRE B LIS UU 

Se vend chez les Epiciers & Pharmaciens, 

EXIGER' 

I m p r i m e r , c e n t r a l e d e J o u r n a u x (Soc ié té a n o n y m e ) 
14. r u e ries J e û n e u r s , Fari» , ; —'J.-v. "V̂ VTipttk i m p . 

Im pi', avec les encres ÙQ la maison Schneider. 
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V E N T E I D E 
1 , 0 0 0 P a r t s — 1 , 0 0 0 D e m i - P a r t s — 1 , 0 0 0 D i x i è m e s d e P a r t 

D R LA. 

B A N Q U E P O P U L A I R E 
S A S P O R T A S & C i e 

« W L ^ ^ f l O J -

S O C I É T É i n i N A I t S T O I È Ï ^ E E N C O M M A N D I T E 

îHviscc en l O . O O O paris d'intérêti aux termes des Statuts passés devant M* TTAN, notaire à Paris, le 20 Février 188i 
e * X * 3 / ® « ï > ^ w — 

SIÈGE CENTRAL : PARIS, Rue Chauchat , 4, 
S u c c u r s a l e * ) : l ' O S T E l A ï - L E - C O M T E ( V e n d é e ) , p l a c e f i n M a r c h é - a u x - I I e r l i e s ; L O C H E ( Indre -e t -Lo ira ) , 

r u e d u C h â t e a u , 1 8 ; * I O U T ( D e u x - S è v r e s ) , 1 1 , r u e R i c a r d ; l i O l ( S e i n e - I n f . ) , 7 , r u c J c a n n e - d ' A r e . 

• 11 i a a-«. i i — — 

E X P O S E ' ' . 
De toutes les inst i tut ions créées dans l ' intérêt général du public, les Banques et les Sociétés financières 

t iennent incontestablement le premier rang , et l'on peut affirmer que, dans l 'organisation socialo actuolle, 
toute la puissance matériel le, toute la richesse d'un pays, son commerce, son industr ie , sa force même se 
ra t tachent à la Finance. " -

Nous lui devons les grandes entreprises que nous admirons chaque j o u r et qui é tonneront la postérité ; 
les chemins de fer, les canaux, les grands t ravaux publics ont reçu leur impulsion première du concours de nos 
établissements de crédit . • , 

Par l ' intel l igent groupement qu'elles font de l 'épargne et par leur puissante organisation, les Banques 
ont contribué au développement de la richesse publ ique, en même temps qu'elles ont augmenté dans de larges 
proportions la valeur primit ive do leur capital , tout en dis t r ibuant chaque année d ' importants dividendes à 
leurs ac t ionnai res . 

La B a n q u e p o p u l a i r e fondée depuis plusieurs années jou i t d 'une situ ition très prospère ; son titre est 
un programme : - ' 

Protéger et servir les intérêts de tous ; contribuer au développement de Vépargne dans toutes les classes 
de la, société ; s'intéresser aux affaires commerciales, industrielles et agricoles ; faciliter la production première 
et encourager les inventions notwelles, 

Le champ est vaste ! Les mojens d'action sont abondants I 
La B a n q u e p o p u l a i r e est une institution financière utile à la portée de la généralité de l'épargne 

française. 

LES PARTS DE LA BANQUE POPULAIRE SONT MISES EN VENTE AU PRIX DE : 
1 . O O O F r a n c s c l a a Q . i j L e P a r t 

S O O — — D e m i - P a r t 
Î O O — — D i x i è m e c i e P a r t 

E L L E S R A P P O R T E N T S Qfy D ' I N T É R Ê T N E T P A R A N 
Payable le lKt Mars et le 1er Septembre de chaque Année. 

. B U L L E T I N D ' A C H A T 
Je soussigné (!) , . ! 

demeurant à : — — j : —— 

déclare me porter acheteur de {i) . : . 

3) : P a r t s d ' i n t é r ê t d e l a B a n q u e P o p u l a i r e . 

Je verse à l'appui de ma demande la somme de Fr. (4) • . par titre. 

A le 188 

S I G N A T U R E : 

( l ) N o m e t p r é n o m s . — (2) La quantité en l e t t res . — (3) Indiquer si l'on achète des parts , d e s demi-parts ou d e s d ix ièmes de part. 
(4) Les versements sont de l.OCO fr. par part, 500 fr. par demi-part , 100 fr. par d ix ième de part. 

R e m p l i r c e B u l l e t i n e t l ' a d r e s s e r , a v e c l e m o n t a n t d e s t i t r e s a c h e t é s , à l a B A N Q U E P O P U L A I R B , 
•4. , r u e C b a u c h a t , P a r i s ; e t d a n s s e s s u c c u r s a l e s d e F o n t e n a y - l e - C o m t e , L o c h e s , N i o r t , R o u e n , e t c h e z s e s 

A g e n t s e t C o r r e s p o n d a n t s . 
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16 MARS 1882 J O U R N A L H E B D O M A D A I R E I L L U S T R E 3* A N N É B 

№ 1 0 9 . — F * r t x : 1 6 c e n t i m e s Rédacteur en chef : ADOLPHE BITARD B U R E A U X : 48 , R U K DO CHATEAU-D'EATJ 

_ A . t o O X i n e i X L e n . t 3 . — P A R I S , nu an, S fr.; six mois, 4 fr. — D É P A R T E M E N T S , un an, Î O ft-.; six mois, 5 fr. — É T R A N G E R , nn a n , l a fr. 

SOMMAIRE. — T E X T E . — H n l l e y . — Electricité statique : L'éleo-
trophore, sa construct ion. — \Tar/nétif;me et hypnotisme: Les 
expériences scientif iques et l es a u t r e s . — Les Félins : Le jaguar , 
le cougouar, etc. - Variétés inrfustriflfes : La fabrication des 
aiguilles. — Chronique scientif ique et faits divers. — Connais 
sances ut i les . — Correspondance. 

ILLUSTRATIONS. — Ilalley : Le czar Pierre le Grand, de passage à 
Londres , va consul ter Hal lcy . — Les Félins (suite): Chat sauvage . 
— Chat liaret. — Un» chasse au t igre dans l'Inde. — Léopards. 
— Cougounp. 

TI ALLEY ; Le czar P i e r r e l e G r a n d , d e p a s s a g e à L o n d r e s , v a c o n s u l t e r Elalley (p. 06, co ' . 3) . 
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H A L L E Y 

Edmond Halley naqui t à H a g -
gerston, près de Londres, le 8 n o 
vembre 1656. Ce célèbre astronome 
et géomètre anglais s 'appliqua dès 
ses plus j eunes années à l 'étude des 
lettres et des langues anciennes. Il 
s'y dist ingua de la manière la plus 
bri l lante ; mais il n 'eut pas plutôt 
acquis quelques connaissances en 
astronomie, qu'il se vit entraîné 
vers cette science pour laquelle il 
s'était pris de passion, faisant des 
ofeseivations au moyen d ' ins t ru 
ments grossiers ou insuffisants et 
non sans résul ta t pour tant . 

Tout j eune encore, Halley con
stata les variations de l 'aiguille a i 
mantée , dont il devait faire plus 
tard une étude approfondie. Ayant 
résolu à Page de dix-neuf ans un 
problème très difficile pour la dé 
terminat ion des aphélies et les ex
centricités des planètes, il sollicita 
et obtint d'êtro envoyé on 1076 à 
l'île Sainte-Hélène, pour y dresser 
le catalogue des étoiles australes. 
Les mauvais temps continuels 
l 'obligèrent à qui t t r r l 'île au bout 
d'un an, et il ne put observer que 
trois cent soixanto étoiles, dont ¡1 
pri t les distances à celles de l 'hé 
misphère boréal ,m«is sans chercher 
à obtenir leurs déclinaisons n i leurs 
ascensions droites. Il eut toutefois 
le bonheur de faire l'observation 
d'un passage de Mercure sur le 
disque solaire , et dès lors il p res 
sentit que ces observations, app l i 
qués aux passages de Verras, pour 
raient servir avec le plus grand 
avantage à la détermination do la 
parallaxe du soleil et, par sui te , à 
faire connaître la distance de la 
terre aa soleil avec la plus grande 
précision possible. 

De retour à Londres, il publia 
(1679) ses observations sous ce ti tre : 
Catalogus siellarum avstralium, seu 
supplément uni catalogi Tychonici, 
exhibens longitu.dines et îatiludines 
stellarum fixarum, quai, propre po~ 

lum antarlicum sltœ, in horizonle 
uraniburgico Tychoni, etc. 

Peu de temps après, Halley e n 
trepri t un voyage en Europe, au 
cours duquel il établit des relations 
intimes avec la plupart des savants 
qui i l lustraient alors l 'astronomie. 
Ses voyages ne contr ibuèrent pas 
moins à augmenter le trésor de ses 
connaissances qu'à étendre le cercle 
de ses relations. Rentré de nouveau 
dans sa patr ie , il produisit une 
foule de mémoires sur l 'astronomie, 
la géométrie,la physique» l 'optique, 
etc. , insérés dans les Transactions 
philosophiques. 

En 1696,GuiliaumeilI ordonna le 
renouvellement des espèces d 'An
gleterre et fit construire cinq Mon
naies hors de Londres* Notre savant 
fut nommé contrôleur de celle de 
Chester. C'est le seul emploi de cette 
nature qu*il ait j amais voulu a c 
cepter, et il ne le conserva que pen
dant les deux années que dura la 
refonte. 

En 1G98, il explora l 'océan Atlan
t ique, aveG mission de constater la 
loi des variations magnétiques et de 
« tenter de nouvelles découvertes ». 
Il se t rouvait eu 1700 dans les mers 
australe?,où il a t teigni t le 52° degré 
de la t i tude sud. Il renouvela du 
reste ces explorations dans les deux 
années qui suivirent . 

En 1703, Halley succéda à Wal l i s , 
dans la place de professeur de 
géométrie à Oxford ; et en 1720, il 
remplaça Flamsteed dans celle d 'as
tronome royal à l 'observatoire de 
Greenwich. Plein do zèle pour la 
science astronomique, il voulut r e 
faire la théorie de la lune . Les n o u 
velles fables qu'il construisi t pour 
notre satollite l 'occupèrent jusqu 'à 
la mort ; elles no paruren t qu 'eu 
1749. La Société royale de Londres 
1 1 l'Académie des sciences de Par is 
se l 'associèrent, et la première le fit 
son secrétaire perpétuel en 1713. 

Ami, compatriote et disciple de 
Nev* ton, il a parlé de Descartes avec 
respect ; successeur de Wal l i s , il a 
su rendre justice à nos anciens 
géomètres. Après les calculs les 

plus abstrai ts , il se délassait quel
quefois par la poésie. 

Lorsque le czar Pierre le Grand 
alla en Angleterre, il vit Halley ; il 
l ' interrogea sur la flotte qu'il avait 
dessein de former et sur les sciences 
et les arts qu'il voulait introduire 
dans ses Etats . Le czar fut tellement 
satisfait de ses réponses et de son 
entret ien, qu'il l 'admit familière
ment à sa table, et qu'il en fit son 
ami. 

Halley étai t d 'ai l leurs doué des 
quali tés essentielles pour se faire 
aimer de ses é g a u x ; il possédait 
d'abord la première de toutes, il les 
aimait . Sans ambit ion, et content 
d 'une honorable médiocrité, il no 
se mêla jamais aux troubles qui, de 
son temps, agi tèrent sa patr ie , et se 
t in t éloigné des discussions poli
t iques. Franc e tdêcidé dans ses ju
gements, égal et réglé dans s?s 
mœurs ; doux et affable, il était tou
jou r s prêt à rendre service et à 
donner des preuves de son rare dés
intéressement. Il a ouvert le che
min des richesses à son pays par 
ses t ravaux sur la navigat ion, et il 
a ajouté à cette gloire celle de n ' a 
voir j amais rien fait pour s 'enri
chir lu i -même. A des quali tés si 
estimables, Halley joignai t un fonds 
de gaietôinal térable : ni ses recher
ches abstrai tes , ni la vieillesse, 
n i la paralysie dont i l fut attaqué 
quelques années avant sa mort, ne 
purent j amais l 'al térer. 

Il mourut à l 'observatoire de 
Greenwich le 25 janvier 174?. 

Parmi ses ouvrages, le plus im
portant est sa théorie des comètes : 
Synopsis astronomie^ comelicœ, qua 
cometarum hactenus débite obser-
vatarum motus in orbe parabolico 
repra'senlaruntur^orunique qui an-
nis 1080 et 1082fulseret,post certas 
periodos redeuntium, motus in or~ 
bibus ellipticis accurato calculo sub-
jiciuntur. Dans cet ouvrage, Halley 
applique les principes rie Newton 
au cours des comètes, et reconnaît 
la périodicité de ces astres. « La 
table précédente, di t- i l dans la se
conde part ie de cet ouvrage, était 
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composée depuis plusieurs années, 
lorsque j ' a i entrevu, d'après la r e s 
semblance des éléments, que les 
comètes des années 1531, 1607 et 
1US2 n'étaient que la même comète 
qui s'était montrée à nous trois fois. 
En examinant plus at tent ivement 
les catalogues des anciennes co
mètes, j 'en vis trois autres qui r e 
venaient dans le même ordre et à 
de pareils intervalles, c 'es t -à-di re 

vea 1305, 1380 et 1456. Je commen
çai à prendre plus de confiance, et, 
d'étant fait une méthode pour ca l 
culer l'ellipse la plus excentr ique, 
en supposant le grand axe connu, je 
calculai, dans cette ellipse, les ob
servations que Flamsteed avait 
faites avec son grand sextant. Cet 
examen rigoureux prouva la j u s 
tesse de mes prévisions. » 

Dès lors, Halley ne douta plus et 
prédit en 1705 le retour pour 1758 
de la compte observée par Kepler en 
1G07, et qu'il pensait être la même 
que celle de 10S2_, que l'on a nom
mée depuis Comète de Halley. Cette 
comète aune révolution de soixante-
quinze ans; elle parut en 1305, 1380, 
1450,1531, 1607, 1682, 1758, 1835 
et reparaîtra, en conséquence, vers 
11)11. C'était pour la première fois 
que, d'apiès des observations a s 
tronomiques et des principes m a 
thématiques, on parvenait à dé
couvrir la nature du mouvement 
des comètes et la durée de leur r é 
volution. 

On doit aussi à Halley une 
Théorie des variations de l'aiguille ai
mantée (1683). Cet ouvrage fut pu
blié dans toutes les langues, dès 
son apparition, ainsi que son Ca^a-
hgue des étoiles, à cause de la 
grande utili té de ces ouvrages pour 
la navigation ; le dernier lut donné 
à Paris en 1678, par Royer, avec lu 
traduction française à côté et un 
planisphère céleste de l 'hémisphère 
austral pour faire une seconde par 
tie à ses cartes du ciel. Une édition 
de VApollonii Pergtei de section/; 
mliouis, libri duo, ex arabica ma-
nuscripto latine versi (Oxford, 1706) 
dde VApollonii Pergœi conicorum, 

libri oclOjSui de Serenii Antissensis, 
de sectione cylindri et coni, libri 
duo (Oxford, 1710). Ces ouvrages 
sont le fruit d'un travail immense. 
On rapporte que Hall^yne savait pas 
tin mot d'arabe lorsqu'il entrepri t 
cet te t raduct ion, etqu'i l apprit cette 
langue pour se mettre en état d(j le 
faire. Il avait aussi préparé une 
édition des Sphériquesde^lèaèla.\is, 
qui a été publiée en 1758, par les 
soins du docteur Costard. 

Nous devons encore à Halley l ' i n 
vention d'une cloche à p longeur . 
C'est lu i qui le premier imagina un 
moyen pratique de renouveler con-
s'amrnent l 'air à l ' intérieur de l 'ap
pareil et de l'y condenser suffisam
ment pour empêcher l ' introduction 
de l 'eau, à quelque profondeur 
qu'on descende. Il expérimenta l u i -
même son appareil en 1721. Cette 
cloche fut "modifiée par le Suédois 
ï r iowa l , et plus tard par le savant 
Spaldini. 

V I C T O R , C H A B K R T . 

L ' K L E C T R O I ' I I O R E 

11 est un appareil dont la con
s t ruc t ion , lor t s imple , procure ncan-
moinsdes résultats très satisfaisants 
en électricité statique ; il permet de 
faire de nombreuses expériences, et 
son usage, fori, commode , ne r é 
clame ni entretien ni substances 
premières. Je veux parler do Yélec-
trophore, la plus simple de toutes 
les machines électriques, ne se com
posant que de deux pièces pr inc i 
pales que je vais décr i re , en don-
n a n t l c moyen de les construire soi-
même. 

Prenons une planchette de bois, 
d 'une épaisseur d'un centimètre au 
moins ; après y a v i r tracé une 
circonférence de quarante-six cen
timètres de d iamètre , nous dé 
coupons la planchette suivant cette 
circonférence, à l 'aide d'une scie a l 
lemande. Cela fait, on coupe une 
bande dans une feuille de zinc peu 

épaisse, d 'une largeur de deux cen 
timètres et d 'une longueur au moins 
égale à celle do la circonférence du 
disque en bois ; puis, on perce cette 
lanière avec l 'extrémité pointue 
d'un tiers-point d'acier, en ayant 
soin de frapper bien verticalement 
avec un marteau sur l 'autre ex t ré
mité de l 'outil ; on lime ensuite la 
bourre qui s'est produite de l 'autre 
côté de la bande de zinc, et on a p 
plique celle-ci sur le pourtour du 
disque de bois, en l'y fixant avec do 
petits clous que l'on enfonce dans 
des trous percôsà cet effet. 

Nous avons ainsi un plateau dont 
le rebord est de un centimètre : il 
s'agit maintenant de couler dans ce 
plateau, ou moule de l 'électrophore, 
une nappe de cire qui le remplisse 
bien, et dont la surface plane soit 
parallèle àcel le de la planchette. 

La cire à employer se compose 
d'un mélange de deux pains de cire 
ordinaire servant à cacheter les 
bouteil les, et de moitié, en poids, 
de cire à parquet ; on fait fondre le 
tout dans un petit poêlon en te r re , 
et lorsque la substance est bien l i 
quide, sans fumer ni bouillir , on la 
renverse sur le plateau de bois placé 
bien horizontalement, et dont on a 
frotte au préalable la face interne 
avec un tampon imbibé d'essence de 
térébenthine. 

Si la cire est trop chaude, il se 
produit des globules à la surface du 
gâtenu, |qui, sans nuire considéra
blement, en d iminuent la sol id i té ; 
si cela se produisai t , on aura i t qu'à 
sonfiiet légèrement sur ces globules, 
avant que la cire soit refroidie; elles 
crèvent alors, et la pellicule de cire 
qui les formait se fond dans le reste 
du bain. 

En soufflant, il faut bien faire a t -
tion A, ce que la déformation causée 
par la force de l 'air sur la faceplane 
ne persiste pas, ce qui arriverait 
infailliblement si cette opération 
était prat iquée trop tard et près dh 
point de solidification de l amasse . 

Cette première part ie terminée, 
passons main tenant à la seconde : 
0:i découpe dans une feuille de car-8 
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ton deux disques pleins, d'un même 
diamètre de quarante-deux cent i 
mètres ; on les colle l 'un sur l 'autre 
avec de la colle forte bien chaude : 
ici, il se produit de légères défor
mations dans les plaques de carton 
employées ; pour les corriger, on 
place les deux disques bien super
posés ent re doux planches de bois 
que l'on charge avec des poids ; ou, 
plus simplement, on appliquo les 
deux disques sur un parquet bien 
plan et on recouvre le tout d'une 
planche sur laquelle on laisse s 'é-
jou rne r des objets lourds, jusqu 'au 
séchage complet de la colle, ce q i 
dure environ une journée. Ensui te , 
on râpe les crêtes du disque ainsi 
collé de manière à leur faire pren
dre unecourbure c i rcula i re ; puis on 
collo tout autour , sur le bord ainsi 
ar rondi , du papier dont la largeur 
doit être assez considérable pour se 
prolonger de trois centimètres en 
dessus et en dessous du plateau ; 
on coupe les plis formés par la 
courbure et on colle une nouvelle 
bande, ne laissant plus que deux 
centimètres de largeur à part ir du 
bord, et à laquelle on fait subir les 
mêmes opérations qu'à la précé-
deiito, en ayant bien soin qu'il ne 
se produise ni angles ni arêtes vi
ves sur le plateau. 

On laisse bien sécher le tout et 
ou colle sur toute la surface du dis
que ainsi préparé une feuille d'é-
ta in . 

Il s'agit main tenant d'y at tacher 
un manche isolant ; à cet effet, on 
scie en deux une bobine ordinaire ; 
on agrandi t l 'ouverture, qui sert à 
recevoir une baguette de verrequ'on 
y enfonce solidement : on passe la 
bobine au vernis, puis on l 'enduit de 
gomme laque et on la cloue au m i 
lieu du disque métallisé comme j e 
l'ai indiqué plus haut , et l 'appareil 
est terminé. 

Pour faire fonctionner l ' ins t ru
ment, on le sèche le mieux possible; 
puis on bat la s urface de la résine 
avec du drap bien sec : une peau de 
chat serait préférable. (Le battage 
une fois fait, il est inuti le de le 

répéter, l 'action persistant plusieurs 
jours.) Ensuite, on applique le pla
teau métallisé sur le gâteau : on le 
touche avec le doigt à sa surface ex
terne ; puis, suppr imant toute com
munication , on le soulève en le 
prenant par le manche de verre ; et 
si tous les soins que j e viens d'in
diquer ont été r igoureusement pris, 
en approchant le poing, on tire une 
é incelle bien fournie, d'une lon
gueur de quatre à cinq centimètres. 

Je reviendra i , du res te , sur les 
expériences et les théories qui ont 
rapport à cet ins t rument . Le prix 
d'un électrophore dont les résul tats 
seraient identiques, est de40 francs; 
en le fabriquantsoi-même,i l revient 
à peine à S francs. On se procuróles 
feuilles d'étain et la baguet te de 
verre chez tous les marchands d ' in
s t ruments de physique e tde chimie. 

E F K O G E K - D J Ì L A P I E K K E . 

MAGNÉTISME a- IIH'AOTLSMK 

L E S E X P E R I E N C E S S C I E N T I F I Q U E S 

E T L E S A U T R E S 

Les magnétiseurs font en ce 
moment grand bru i t ; on en voit 
surgir un peu de toute part . D'un 
côté Donato, Bernardi, donnent des 
séances de magnét isme; de l 'autre 
côté, Camellini (pseudonyme d'un 
savant professeur de l'Université) 
démontre les trucs des magnét iseurs . 
Nous avons assisté à une séance de 
Donato qui a eu lieu à la salie Hertz 
le 14 février dernier. Nous allons 
raconter en quelques lignes cette 
séance. 

Dans l 'auditoire se trouvait un 
grand nombre d 'étudiants, car Do
nato avait fait ajouter sur l'affiche 
do la représentat ion l'avis suivant : 

« M. Donato, désirant convaincre 
sur tout la jeunesse universi taire , a 
décidé que MM. les é tudiants por
teurs de leurs cartes seraient admis 
à moitié prix à toutes les places. » 

Avant que Donat i paraisse sur la 
scène, deux domestiques viennent 
j installer dixr -ngeesdebanquet te- . 

Enfin le magnétiseur paraît; il invite 
alors les jeunes gens ayant moins 
de vingt-cinq ans à se présenter 
pour être magnétisés. 

— Pourquoi faut-i l avoir moins 
de vingt-cinq ans? lui demande-
t-on de divers côtés. 

— Parce que, au-dessus de cet 
âge, on devient moins sensible à 
l'influence magnétique 

La scène est envahie rapidement, 
f.t tout le monde "s'asseoit le dos 
tourné au publ ic . 

— La face à la salle ! crie-t-on. 
— Si les sujets faisaient face à la 

salle, répond le magnétiseur, ils 
seraient distraits, et cela pourrait 
nuire au succès des expériences. 

D n n t o distribue alors à ces ama
teurs un petit carton noir de cinq 
centimètres environ^ ayant au centre 
un point blanc. 

— Veuillez, leur dit il , regarder 
fixement, pendant un quart d'heure, 
le point indiqué sur ce carton, en ne 
vous laissant distraire par rien 
de ce qui peut se passer près de vous. 
J ' invite les spectateurs à observer 
pendant les quinze minutes qui vont 
s'écouler le plus complet silence. 

Ceux qui ont résisté au procédé 
soporifique du petit carton sont dé
clarés rétifs à tout magnétisme, 
et le nombre en est grand : c'est à 
peine s'il reste cinq ou six sujets 
capables d'être expérimentés. Do
nato invite alors les médecins qui 
sont dans la salle à monter sur l 'es
t rade , afin de voir de près les expé
riences qu'il va faire. 

Plusieurs docteurs s'empressent 
d'obéir à la prière de Donato; parmi 
eux, nous reconnaissons le docteur 
Guérin. 

Les deux premières expériences 
ne réussissent pa s ; le magnétiseur 
nepeu tpa rven i rà imposer sa volonté 
à ces j eunes gens, qu'il avait cru 
sensibles. I lp r iea lo rs un autrejeune 
homme d'avancer. Quelques specta
teurs, reconnaissant en lui un sujet 
habituel des séances de Donato, 
protestent; ce magnétiseur explique 
alors qu'il a déjà hypnotisé ce jeune 
homme à Bâle devant la faculté de 
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médecine, mais il déclare ne l'avoir 
vu qu'à ses séances. 

Par l'influence du regard, Donato 
l'endort, le force à obéir à sa vo
lonté : il est hypnotisé. L'expérience 
est concluante; et ce fut la seule de 
cette soirée-là. Les autres expérien
ces ne furent, à notre avis et à celui 
de beaucoup d'autres spectateurs, 
qu'une comédie de mauvais goût ; 
les gens qui étaient ou plutôt para is
saient magnétisés, ressemblaient 
fort à des compères, entre autres 
M. Elie Depernay. 

Donato ayant magnétisé ce mon
sieur, lui montra son portrait et, 
promit de le lui donner, s'il pouvait 
leprendre.Depernay, étant à genoux 
au pied du magnétiseur, chercha en 
vain à s'emparer du portrait , et, 
quoique Donato lui eût promis la 
somme de 100 francs s'il parvenait 
à le saisir, il ne put arr iver à le 
prendre. 

Cette scène était r idicule, et, a u 
tour de nous, nous entendions 
dire : « Mais c'est une affreuse c o 
médie ! » 

Le docteur Guérin qui, ainsi que 
nous, étaitsur l 'estrade, palpe à un 
moment les muscles du pseudo-
magnétisê et paraî t peu convaincu, 
pour ne pas dire point du tout . 

Quelques rares applaudissements 
se font entendre; le public reste 
froid, et il a raison. 

D'autres individus succèdent au 
sieur Depernay. Donato leur fait 
l'aire les mêmes expériences à tous ; 
c'est-à-dire il les force — par le 
regard — à no point quitter ses 
yeux. 

Lorsque Donato inclino la tête, le 
magnétisé fait le même mouvement, 
de sorte que cela ressemble fort au 
jeu de cache-caclie, avec lequel les 
mamans amusent leurs bébés. 

Comme dernière expérience, Do
nato fit agenouiller en demi-cercle 
tous ceux qu'il magnét isa i t ; puis, 
il passa rapidement devant eux, en 
les regardant : tous se mirent alors 
à courir à genoux pour le suivre, 
ils se bousculaient entre eux, saisis
sant leurs vêtements et cherchant 

toujours les yeux du magnét i seur ; 
c'était un spectacle grotesque. 

Après cela, Donato présenta Mlle 
Lucile, qu ' i l endormit vér i table
ment , nous n'en doutons pas ; mais , 
comme le disait le docteur Guérin, 
Mlle Lucile est une malade, une 
hystér ique. 

En résumé, les expérience de Do
nato ne sont, dans notre conviction, 
qu 'une série de trucs plus ou moins 
bien imaginés et dignes d 'un cha r 
la tan. S'il n'y avait que ces expé
riences pour prouver l 'existence du 
magnétisme, on pourrai t le nier 
avec raison ; mais il y a d 'autres ex
périences, qui ont été faites sur des 
hystériques, à la Salpétrière et à la 
Piiiê, expériences prouvant l 'exis
tence du magnétisme, qui devrait 
avec plus de raison être appelé h y p 
notisme. 

A ce sujet, nous allons décrire 
des expériences auxquelles nous 
avons assisté il y a deux mois e n 
viron. Ces expériences avaient lieu 
devant une commission nommée par 
l'Académie des sciences, à l 'hôpital 
de la Pit ié, dans le service de M. le 
docteur Dumont-Pall ier . 

La commission comprenait parmi 
ses membres MM. Bouley, Larrey, 
Paye, Bréguet, de l ' Inst i tut , le com
mandant .Serres, Brown-Séquard, 
etc. 

Tout le monde a entendu parler 
de la clinique du docteur Charcot, à 
la Salpétrière. On sait qu'à sa vo 
lonté il fait p leurer , r i re , sauter , 
danser les hystériques qui se t r o u 
vent dans son service. Les phéno
mènes produits par le docteur Char
cot sont beaucoup moins curieux 
que ceux produits par le docteur 
Dumont-Pall ier . 

Le docteur Dumont-Pal l ier fut 
amené par hasard à cette étude. 
Invité par Claude Bernard à faire 
l 'étude critique des procédés du 
docteur Burcq, il s'y consacra pen
dant quatre ans et il consigna en 
deux Mémoires, qui furent cou
ronnés, le résul tat de ces t ravaux. 
Ce résultat était que la méta l lo-
scopie e t l améta l lo thé rap ie du doc

teur Burcq étaient des sciences, 
quoiqu'il y eût beaucoup à faire 
pour leur application. 

Au cours de cette étude, le doc
teur Dumont-Pall ier avait remarqué 
de nombreux phénomènes très cu
rieux chez les hystériques^; il con
tinua donc l 'étude de l 'hypnotisme 
et arriva aux détails vraiment mer 
veilleux que nous allons exposer. 

La première malade était une 
jeune fille, ancienne domest ique; 
une moitié de son visage était s en 
sible, tandis que l 'autre était com
plètement insensible. Il en étai t de 
même de son corps, c 'est-à-dire que 
la moitié gauche de la partie supé
rieure de son corps et la moitié 
droite de la partie inférieure étaient 
insensibles, tandis que les autres 
parties étaient sensibles. La l igne 
neut re de démarcation de la sensi
bilité passait un peu au-dessous du 
nombri l . 

Le docteur Dumont-Pall ier lui t r a 
versa le mollet gauche avec une a i 
guille" sans qu'elle ressentît de dou
leur : c'était la preuve la plus p r o 
bante de l ' insensibili té. 

Le docteur endormit ensuite la 
malade, en lui imposant les mains 
sur le globe oculaire et en main te 
nant les paupières abaissées. Lors 
qu'elle fut endormie, il suffisait do 
regarder fixement une des jambes , 
par exemple, pour voir celle-ci se 
lever en même temps que le bras du 
côté opposé. Le bras et la jambe res
taient suspendus en l'air; mais alors, 
si l 'on regardai t de nouveau avec 
fixité un des deux membres, on 
voyait les deux s'abaisser progressi
vement pour reprendre leur posi
tion normale. 

Le souffle, la lumière, le son, la 
chaleur, l 'application des métaux, 
du bois même, produisent les m ê 
mes phénomènes. 

Si on souffle, par exemple, sur la 
région ombilicale du sujet, on voit 
les quatre membres'rigides, cadavé
r iques, cataleptiques se lever et se 
dresser en même temps que le 
corps. 

La position reste la même tant 
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que, soit par ls souffle, soit par le 
regard ou par la lumière, etc. , on 
n 'agi t pas sur la région ombilicale. 

Le savant professeur fît une autre 
expérience non moins curieuse : si 
on met dans une certaine position 
les doigts de la main droite, on voit 
les doigts de la main gauche se met
t re dans la même posit ion. 

La seconde malade était une 
jeune fille, ancienne ouvrière fleu
riste ; elle avait un pied bot, Elle 
fut endormie comme la précédente, 
et avec le regard, avec le souffle 
d'un vulgaire soufflet, avec l 'é lec
tricité dynamique obtenue à l'aide 
des piles humides de Trouvé, o n o b -
tenai t les mêmes phénomènes de 
catalepsie. Lorsqu'on soufflait sur 
la région, ombilicale, la malade so 
dressait sur son séant., les bras 
croisés, la tête inclinée à droite ou 
à gaucho et souriant . 

En laissant tomber une gout te 
d'eau sur cette mêmerégion du corps, 
la malade prend la forme d'un arc 
s 'appuyant seulement-sur la tête et 
la" bout des pieds, en même temps 
que le ventre se gonfle considéra
blement . Une au t re goutte d'eau 
tombant au même endroit ramenai t 
tout à l 'état normal . 

Un phénomène très curieux se 
présentai t encore : lorsque le p ro 
fesseur soufflait sur la jambe qui 
avait le pied bot, ce pied se redres
sait , tandis que l 'autre devenait 
pied bot. 

Après avoir, à l 'aide d 'une app l i 
cation de métal , t ransformé la ca
talepsie en lé thargie , le docteur 
interrogea la malade : elle répondit 
à toutes les questions d'une m a 
nière très claire. Il lui présenta une 
orange qu'elle nomma parfaitement, 
et dont elle inscrivit le nom sur une 
feuille de papier ; le docteur prit 
alors un soufflet et souffla sur la 
part ie du crâne qui se trouve der 
r iè re l 'oreille gauche . Il lui p r é 
senta ensuite l 'orange et lui de 
manda le nom de ce fruit; elle cher 
cha et ne put t rouver; on le lui dit 
alors et le docteur Dumont-Pall ier 
la pria d'écrire ce nem; elle pri t un 

crayon et écrivit quelques signes 
sans pouvoir former le nom. 

En lu i soufflant de nouveau au 
même endroit , on lui rendai t la fa
culté de nommer les objets. Tout 
endormie, elle fit le simulacre de sa 
toilette pour sortir , a r rangeant ses 
eheveux, met tant sa cravate, sa voi
lette, et demandant des fleurs p ; u r 
faire un bouquet . 

En soufflant sur les différentes 
parties du cerveau, on obtient le 
r i re , le sourire, les pleurs, et, ce qui 
est bien plus merveilleux, le r ire 
sur un des côtés de la face et les 
pleurs sur l 'autre ! 

Pour réveiller la malade, il faut 
faire identiquement ce qu'on a fait 
pour l 'endormir. 11 n'y a aucune i n 
fluence de volonté. La prétendue 
force neurique, qui se dégage, d i t -
on, des personnes qui magnét isent 
d'autres personnes, n'existe que 
comme simple manifestation d'actes 
physiques. 

C'est par les agents extérieurs, 
tels que le souffle, le regard, l 'é lec
tricité, la lumière, la chaleur , l ' ap
plication d'un métal que M. Du
mont-Pal l ier endort ou réveille ses 
malades. 

«Toute cause qui fait, défait éga
lement, d i t - i l ; et l'on doit même de 
préférence se servir de la même 
cause pour faire paraî tre ou pour 
fairo disparaître le même phéno
mène. » 

De t o u t r s les expériences que M. 
Dumont-Pall ier a faites, il croit 
pouvoir conclure qu'il doit exister 
dans la région dorso-lombaire de 
la moelle un entrecroisement des 
fibres nerveuses, sensitives et mo
trices. 

Cela n'est encore qu 'une hypo
thèse, car on n'a pas constaté de 
visu cette disposition anatomique. 

Il existe peut-ê t re aussi un en
trecroisement dans la région céré
bro-cervicale. 

Des nombreuses expériences fai
tes, il résulte encore qu 'une i r r i t a 
tion pér iphérique légère desrégions 
de la peau, qui sont reslées sensi
bles, détermine des actes réflexes. 

Ces actes réflexe3 cutano-muscu-
laires sont manifestés par une con
t racture violente des membres, cor-
refpondant à la zone cutanée sur 
laquelle on a porté l'excitation. 

« L'hystérique,, dit le professeur, 
est un ins t rument docile et d'une 
sensibilité excessive. » 

C'est ainsi qu 'ayant placé, près de 
la jambe d'une malade, un téléphone 
dont la plaque vibrait par des inter
ruptions de courant , on vit lajambe 
battre synchroniquement avec les 
vibrat ions de la membrane du té
léphone. 

En faisant en sorte que les vibra
t ions de la membrane ne fussent 
plus perceptibles à l 'oreille, on ob
tenait encore le même résultat . 

Sur l 'observation qui fut faite à 
l 'opérateur par un des assistants, 
que le téléphone pouvait agir lui-
même par son a imant ou par les 
courants qui le t raversent , M. Du
mont-Pal l ier fit mettre le téléphone 
au bout d 'un tube long de dix mè
tres. Ce tube, en caou 'chouc, ne 
servait qu 'à concentrer les vibra
t ions de la plaque du téléphone. Le 
bout de ce tube fut mis près de la 
jambe, sans cependant la toucher 
(pour qu'il n 'y eût pas d'action do 
contact). Les mouvements de la 
jambe étaient encore synchrones 
des vibrations de la plaque du t é 
léphone. 

Il était donc démontré, d'une ma
nière péremptoire, que le phéno
mène était produit par les seules vi
brations de l'air venant frapper le 
muscle d e l a j a m b o . 

Les mêmes phénomènes se repro
duisaient pour les deux jambes et 
les deux bras. 

Nous voici bien loin des préten
dues expéiiences scientifiques de 
Donato, dont, pour l'édification de 
nos lecteurs , nous avons décrit une 
des séances. 

Tandis que ce monsieur , à grand 
renfort de grosse caisse, a t t i re le 
public dans u n but de lucre , les sa
vants étudient les phénomènes de 
l 'hypnotisme pour en faire profiter 
la science ent ière . 
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Et ce sont ces derniers qui , de 
beaucoup, nous offrent les expé
riences les plus stupéfiantes. 

A . H A M O N 

L E S F É L i n S T S 

(Sui te ) 

LE JAGUAR 

Le jaguar est le t igre du Nouveau 
Monde, auquel il ressemble tan t par 
les mœurs que par les formes gé
nérales du corps ; c'est du reste le 
plus grand des félins après le lion 
et le tigre royal ; mais de toutes les 
espèces du genre chat , le j a g u a r est 
colle dont la robe est la plus r iche. 
Elle est jaunât re , semée de taches 
noires occélées ou circulaires, avec 
une tache plus petite au centre, et 
quelquefois bordées de rouge et de 
noir avec deux points noirs inté
rieurs. Cette rob?, au reste, varie 
beaucoup de nuance et de décora
tion, mais dans tous les cas, elle est 
remarquablement belle.En général , 
l'intérieur des oreilles, le museau, 
les mâchoires, la gorge, le ventre et 
la face interne des jambes sont 
blancs. Le poil court, épais, souple 
et luisant, et un peu plus long à 
la gorge et au ventre que sur le reste 
du corps. 

Le jaguar habite la plus grande 
partie de l 'Amérique mér id ionale ; 
il irèquente les rives boisées des 
fleuves, des rivières et des torrents , 
et les contrées marécageuses d'où 
s'élèvent des joncs et des herbes de 
grande taille ; il n 'a pas de g î te 
fixe, et se couche à l 'endroit où le 
surprend le lever du soleil, pour y 
passer dans le repos la journée 
tout entière. Dans les pampas et 
les steppes, il se b lo t t i t 'dans les 
buissons ou se réfugie dans les ca 
vernes souterra ines . C'est à tous 
égards un animal extrêmement dan
gereux, mais celui des pampas de 
Buenos-Ayres paraî t être le plus 
dangereux de tous. 

«Malgréle climat presque t e m 
péré e t la nourr i ture abondante que 
lui fournit la grande quant i té de 
bétail qui. paît en l iberté dans les 
plaines, dit M. BoitarcL il at taque 
très souvent l 'homme, tandis que 
ceux du Brésil, de la Guyane el 

des parties plus chaudes de l 'Améri
que fuient devant lui , à moins qu'ils 
n'en aient été attaqués.Les bois m a 
récageux du Parana , du Paraguay 
et des puys voisins sont peut-être 
les endroits où ils sont le plus fré
quents ; ils é taient encore si n o m 
breux au Paraguay après l 'expul
sion des jésuites, qu'on en tuai t 
deux mille par an, suivant d'Azara. 
Aujourd'hui, le nombre en a beau
coup diminué. Cependant, au Brésil 
et dans la Guyane, presque régu
lièrement au lever et au coucher du 
soleil, on entend leur cri re tent i r à 
une très granuo distance ; il con
siste en un son flûte avec une très 
forte aspiration pectorale; ou bien, 
quand l 'animal est irri té, en un ni-
Iemont profond qui so termine par 
un éclat de voix terr ible . 

« Le j agua r 8e plaît par t icul ière
ment dans les grandes forê's t ra 
versées par des fleuves, dont il ne 
s'éloigne pas plus que le t igre, 
parce qu'il s'y occupe sans cesse de 
la chasse ries loutres et des" pacas. 
Il nage avec beaucoup de faci lfé, et 
va dormir, pendant le jour , sur les 
flots, au milieu des touffes de joncs 
et de roseaux. Il pêche, di t -on, le 
poisson, qu'il enlève très adroite
ment avec sa pat te . Il ne quitte sa 
retrai te que lanui t , s ' embusquedans 
les buissons, attend sa proie, se 
lance sur son dos en poussant un 
grand cri, lui pose uns patte sur la 
tête, de l 'autre lui relève le menton 
et lui brise ain^i le crâne sans avoir 
besoiu d'y mettre la dent. Il est 
d'une force si extraordinaire , qu'il 
Iraîne aisément dans un bois un 
cheval ou un boeuf qu'il vient d'im
moler. Il a t taque les plus grands 
caïmans, et, s'il est saisi par eux, il 
a l ' intelligence de Jour crever les 
yeux pour leur faire lâcher prise. 

« En plaine, le j aguar fuit pres
que toujours devant l 'homme, et ne 
fait volte-face que lorsqu'il r en
contre u n buisson ou de hautes 
herbes dans lesquelles il puisse se 
cacher. 

« On prétend qu'il vit en société 
avec sa femelle, ce qui ferait excep
tion parmiles an imauxdesongenre . 
Quoique grand, il grimpe sur lesar-
bresavec l 'agilité d'un chat sau
vage, et fait aux singes une guerre 

cruelle.La nuit , r ien n'égale son a u 
dace, et sur six hommes dévorés par 
les j aguars , à la connaissance de 
d'Azara, deux furent enlevés de 
vant un grand feu de bivouac. » 

La chair du j agua r n'est pas bon no 
à manger, mais comme sa fourrure 
est magnifique et que, d 'autre part , 
il cause des ravages considérable?! 
partout où il passe, on le détrui t 
par tous les moyens imaginables. 

Bien que toutes les espèces de 
quadrupèdes redoutent le j aguar , 
celui-ci rencontre un adversaire 
terrible dans le tamanoir ou four
mil ier ,qui n'a même point de dents. 
Lorsque celui-ci se voit at taquer par 
le cruel félin, il se couche sur le 
dos, le saisit de ses longues griffes, 
le déchire et l'étouffé. 

Les Indiens chassent le j agua r a 
l'aide île chiens ; l 'animal ne tarde 
pas à grimper sur un arbre, et alors 
les chasseurs lui envoient des flè
ches empoisonnées de curare , qui en 
ont infailliblement raison. On l 'abat 
aussi de la même façon à coups de 
fusil. 

Ce genre de chasse est sûr, mais 
il manque de noblesse et ne saurai t 
convenir aux vail lants gauchos, qui 
at taquent bravement le j agua r en 
face, un simple couteau ou un épieu 
à la main. Le gaucho, dans ce cas, 
porte une peau de mouton garnie de 
sa laine enroulée autour du bras 
non armé, et se porte hardiment 
vers lebuisson où il sait que s'est 
réfugiée la terr ible bête, ord ina i re
ment accompagné de deux ou trois 
chiens pour la forcer. 

Au moment où le jaguar , i r r i té , se 
dresse, gueule béante, pour se jeter 
sur lui, le chasseur présente sonbras 
enveloppé de la pe m de mouton, 
s'efface et plonge son arme dans le 
flanc gauche de son adversaire. 
S'il manque son coup et que la 
blessure qu'il a faite soit légère, il 
abandonne sa peau de mouton au 
j aguar qui s 'acharne dessus, et lui 
porte un nouveau coup don t , cette 
fois, il ne se relèvera раз. 

On chasse également le j agua r , 
au Paraguay, au moyen du lasso, 
mode de chasse trop connu pour 
que nous prenions la peine très 
inutile de la décrire. 

Un spectacle curieux, c'est la tac-
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t ique qu'observent les bœufs des 
pampas pour résister à l 'a t taque de 
leur cruel ennemi : ils se rassem
blent tous en cercle, croupe contre 
croupe, présentant une haie de 
cornes menaçantes, et qui en effet 
jn t imide souvent le félin. Si 
pourtant , la faim le pressant , il se 
précipite malgré tout avec son im
pétuosité habi tuel le , il n 'est pas 
rare qu'il paie de sa vie sa téméraire 
audace. 

Les chevaux se défendent du j a 
guar à coups de pied ; les chevaux 
entiers , même, le poursuivraient dès 
qu'ils l 'aperçoivent et ne laisse
ra ient pas de le faire fuir avec la 
plus grande vélocité. 

Il n'est pas rare de voir daus les 
maisons, au Paraguay et sur les 
rives d u P a r a n a , des j aguars réduits 
en domesticité. Ils ont été pris 
avant le sevrage, condition ind i s 
pensable du succès. Elevés ainsi à la 
maison, ils apprennent à recon
naî t re leur maître , le recherchent 
et l 'accueillent avec joie. Mais leur 
na ture l féroce leur revient avec 
l 'âge, contrairement aux cougouars, 
qui restent doux en captivité. 

Jaguars et cougouars comptent, 
parmi leurs variétés, qui pa ra i s 
sent assez nombreuses, une variété 
noire,souvent désignée sous le nom 
impropre de panthère noire, comme 
la panthère noire de Java que nous 
avons vu classée dans l'espèce l éo
pard par beaucoup de natural is tes . 

L e j a g u a r v i t s e u l pendant la plus 
grande part ie de l ' année ; l 'accou-
plementa lieu en août ou septembre ; 
alors le mâle et la femelle vivent en 
semble pendant quatre ou cinq se
maines. On croit que la durée de la 
gestat ion est de trois mois et demi, 
mais il s'en faut qu'on puisse l'af-
f irmerabsolument.Quoiqu' i l en soit, 
les portées sont de deux et que lque
fois de trois peti ts . 

LE COUGOUAR 

Si le j agua r est le t igre de l 'Amé
r ique, le cougouar, appelé aussi 
puma et tigre rouge, en est le lion, 
mais un lion sans crinière et qui 
ressemble plus à une l ionne. 

Sa taille égale celle du j aguar , 
mais elle est plus effilée, moins 
étoffée, et sa démarche incer ta ine 

est loin de le rapprocher du lion 
d'Afrique à la noble et fière a t t i 
tude. 

Le cougouar a la tête peti te, ana 
logue à celle du chat, mais avec un 
nez plus large et p lus élevé entre les 
deux y e u x ; la queue est longue, le 
poil court et de couleur presque 
uniforme, d'un roux vif mêlé de 
quelques teintes noirâtres , sur tou t 
au-dessus du dos ; il n 'est marqué 
ni de bandes longuescommele t igre , 
ni détaches rondes et pleinescomme 
le léopard, ni de t a c h ' s en roses ou 
en anneaux comme l 'once, la p a n 
thère et le j aguar . l i a le menton 
blanchâtre , ainsi que la gorge et 
toutes les parties inférieures du 
corps. 

Plus faible que le jaguar , il est 
tout aussi féroce, peut -ê t re même 
plus cruel encore. Il est plus achar 
né sur sa proie, il la dévore sans la 
dépecer ; dès qu'il l'a saisie, il l 'en
tame, la suce, la mange de sui te , et 
ne la quit te pas qu'il ne soit pleine
ment rassasié. 

Cet animal est assez commun à la 
Guyane ; autrefois on l'a vu arriver 
à la nage et en nombre dans l'île de 
Cayenne, pour a t taquer et dévaster 
les t roupeaux : c'était dans les com
mencements un fléau pour la colo
nie ; mais peu à peu on l'a chassé, 
détrui t , et relégué loin des habi ta 
t ions. 

On le trouve au Brésil, au P a r a 
guay, au pays des Amazones ; et il y 
a grande apparence que l 'animal qui 
nou3 est indiqué dans quelques r e 
lations sous le nom à'ocorome, dans 
le pays des Moxes, au Pérou, est le 
même que le cougouar, aussi bien 
quece lu idu paysdes Iroquois, qu'on 
a regardé comme un t igre , quoi
qu'il ne soit point moucheté comme 
la panthère, ni marqué de bandes 
longues comme le t igre . 

Le cougouar , par la légèreté de 
son corps et la plus grande longueur 
de ses jambes, doit mieux courir 
que le j a g u a r et gr imper aussi plus 
aisément sur les arbres : ils sont 
tous deux également paresseux et 
poltrons dès qu'ils sont rassasiés ; 
ils n 'a t taquent presquo jamais les 
hommes, à moins qu'ils ne les t rou 
vent endormis . Lorsqu'on veut pas
ser la nui t ou s'arrêter dans les bois, 

| il suffit d 'allumer du feu pour les 
empêcher d'approcher. Ils se plai
sent à l 'ombre dans les grandes fo
rêts ; ils se cachent dans un fort ou 
même sur un arbre touffu, d'où ils 
s 'élancent sur les animaux qui pas
sent. 

« Quoiqu'ils ne vivent que de proie 
et qu'ils s 'abreuvent plus souvent de 
sang que d'eau, on prétend, dit Kui-
fon, que leur chair est très bonne à 
manger. Pison dit expressément 
qu'elle est aussi bonne que celle du 
veau ; d 'autres la comparent à celle 
du mouton : j ' a i bien de la peine à 
croire que ce soiten effet une viande 
de bon goût ; j ' a ime mieux m'en 
rappor ter au témoignage de Des
marchais , qui dit que ce qu'il y a de 
mieux dans ces animaux, c'est la 
peau, dont on fait des housses de 
cheval, et qu'on est peu friand de 
leur chair , qui, d 'ordinaire, est mai
gre et d'un fumet peu agréable. » 

Les portées des cougouars sont 
de deux petits ; toutefois, d'Azara 
déclare en avoir trouvé trois dans le 
ventre d 'une femelle qu'il avait 
tuée. Lafemelle chasseavec le mâle. 
Lorsqu'ils sont rassasiés, ils ca
chent ce qui reste de leur proie pour 
le retrouver quand le besoin les 
pressera de nouveau, ce qui les éloi
gne encore davantage desl ions, im
prévoyants comme de grands sei
gneurs . 

Le cougouar s'apprivoise aisé
ment . Da la Borde rapporte que Du-
cos, maître des bêtes étrangères , en 
avait un chez lui , qui y était aussi 
t ranquil le qu 'un chien. « On ne l 'a
vait, di t- i l , ni désarmé, ni emmu-
selé, et on le conduisait en laisse... 
Il se laissait flatter de l a m a i n , et je 
vis de petits garçons monter sur son 
dos et s'y t en i r à califourchon. » 

D'Azara en avait reçu un eu ca
deau du curé de Neemboucou, au 
Paraguay, après qu'il eût vécu au 
presbytère pendant une année , sans 
se signaler au t rement que par l ' im
molation de toutes les poules sur 
lesquelles il pouvait mettre la patte. 
Il était également aussi doux qu'un 
chien, mais il était coupé, opération 
qu'avait probablement subie aussi 
celui de Ducos, 

« Il était , dit d'Azara, aussi doux 
qu 'un chien puisse l 'être, et si pa-
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resseux, qu'il passait la majeure 
partie du temps étendu et dormant . 
11 jouait parfois avec le premier qui 
se présentait, ne dist inguait du 
reste personne, et prenai t un plaisir 
particulier à lécher la peau des nè 
gres. Si on lui donnait une orange 
ou toute autre chose ronde, il la 
poussait du plat de sa patte, la fai
sait rouler et l 'a t teignait en jouan t . 
Pour saisir les poules , il usait des 
mêmes ruses et faisait les mêmes 
gestes qu'un chat, cherchant à s'em
parer d'une souris, sans excepter 
l!agitation de l 'extrémité de la 
queue. 

« Il ne cherchait point à rompre 
sa corde, et on ne l'a jamais vu en 
colère. Les nègres le menaient à la 
rivière ; il y allait sans prendre garde 
aux chiens.de la rue . Un jour , qu'on 
l'avait détaché, il franchit les murs 
de torchis de la cour, et revint de 
lui-même à la maison sans qu'on 
l'eût cherché. Il couvrait avec du 
sable, n'ayant pas de paille, l 'excé
dant de la viande qu'on lui donnait , 
pour y recourir lorsqu'il aura i t 
faim; mais, avant de la manger, il la 
mettait dans l 'auge et la lavait. 
Lorsqu'on lui donnait de la chair , 
il la, mettait d'abord sur une table, 
et avant toute chose, il la léchai t , 
pour la manger ensuite à la m a 
nière des chats, c 'est-à-dire en com
mençant par un bout, et en cont i 
nuant sans dépecer, sans t irail ler ni 
secouer. » 

Le cougouar grimpe aux arbres 
les plus élevés d'un seul bond, mais 
prodigieux de souplesse et de force; 
il en descend de la même manière . 

H. G. 

V A R I É T É S I N D U S T R I E L L E S 

LA FABRICATION DES AIGLILLKS 

La fabrication dos aiguilles est un 
des exemples les plus curieux de la 
division du travail . L 'aiguil le passe 
dans les mains de quat re-vingts ou
vriers différents avant de pouvoir 
être livrée à la vente. Si l'on veut 
bien remarquer que les a igui l les ne 
coûtent tout au plus que 10 francs 
le mille, en moyenne, on arr ive à 

cette conclusion que 8,000 opéra
tions se trouvent rémunérées avec 
la somme de 1 franc. 

Grâce aux progrès réalisés dans 
l 'art de tréfiler l 'acier, c'est surtout 
avec du fil d 'ac'er fondu que les a i 
guilles se fabriquent depuis quel 
ques annéss . Antérieurement, en 
Allemagne et en France, on prenait 
du fil de fer, quel 'onconvert issai t en 
acier cémenté dans le cours de l 'o
pérat ion. Au surplus, la mamère de 
fabriquer diffère peu. 

A Borcette(Prusse rhénane), centre 
de production d'aiguilles le plus im
portant du cont inent , on compte 
cinq séries d'opérations : I o la con
version du fil en aiguilles brutes ; 
2° la trempe .et le recuit ; 3° le po
lissage ; 4" le t r iage des aiguilles 
polies ; 5° la mise en paquets. 

La conversion en aiguilles 
brutes comprend v ing t opérations, 
dont les principales sont : le cal i 
brage du fil, le décrassage, le dévi
dage, le coupage en morceaux de 
longueur égale à deux aiguilles. 
L'aiguiserie ou empointerie s'opère 
avec des meules en grès . A l'aide 
d'un doigtier en cuir, l 'ouvrier t ient 
une c inquanta ine do fils. Ceux-ci 
rougissent sous l 'actionde la meule . 
Il se produit des poussières de grès 
et d'acier qui, autrefois, frappaient 
de phtisie les ouvriers au bout de 
dix à quinze ans ; mais, à l'aide de 
venti lateurs puissants qui aspirent 
toutes les poussières, on est par
venu à ga ran t i r les ouvriers contre 
le danger de cette terrible maladie. 

Après l 'aiguiserie, on coupe le fil 
en deux, on fait l 'aplatissage de la 
tê te ; on recuit, puis on perce ces 
têtes une à une avec un poinçon d'a
cier. Ce sont des enfants qui font 
cette opération, en moins de temps 
qu'il ne le faut pour la décrire. Un 
autre enfant t roque les aiguil les, 
c 'est-à-dire enlève la parcelle d'a
cier détachée par le poinçon ; en 
suite se fait l 'évidage, le rangement 
des aiguilles, et enfin, la cémenta-
tien, lorsque cela est nécessaire. 

La trempe et le recuit des a igu i l 
les brutes exigent neuf opérations, 

mais on les fait par tas de 15 k i lo 
grammes, contenant plus de 300,000 
aiguilles. 

Le polissage est l 'opération la 
plus longue, quoiqu'on en polisse 
un million à la fois. Il exige cinq 
opérations, qui se répètent chacune 
sept à huit fois. Les aiguilles sont 
mises en rouleaux avec de petites 
pierres dures interposées et de 
l 'huile de colza. Les petites pierres 
s'écrasent peu à peu dans le moulin 
où. les rouleaux sont agités, et c'est 
le frottement, le polissage, dont les 
dernières opérations se font avec de 
l 'huile seulement et du gros son. 

Lo tr iage des aiguilles polies se 
fait en cinq opérations, et après le 
brunissage, opération délicate et 
importante qui donne le bri l lant , 
on fait la mise en paquets. 

C'est l 'homogénéité du métal qui 
permet d'obtenir le beau poli. C'est 
son élasticité jo in te à sa dureté qui 
est néceseaire pour faire de bonnes 
aiguil les. L'acier a été choisi parce 
que, seul, il possède ces trois qual i 
tés à un degré suffisant. 

N o u s p u b l i o n s c i - a p r è s , p a g e " 7 9 , 
u n e n o t i c e r e l a t i v e à l a B a n q u e 
P o p u l a i r e , s u r l a q u e l l e n o u s a p p e 
l o n s l a s é r i e u s e a t t e n t i o n d e n o s 
l e c t e u r s . 

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

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

j N o s l e c t e u r s a p p r é c i e r o n t d o n c 

1 q u ' i l y a a v a n t a g e , p o u r e u x , à 
m e t t r e e n p o r t e f e u i l l e d e s P a r t s 
d e l à B a n q u e P o p u l a i r e , e t n o u s l e s 
e n g a g e o n s à f a i r e p a r v e n i r l e u r s 
d e m a n d e s l e p l u s t ô t p o s s i b l e , l a 
q u a n t i t é m i s e e a v e n t e é t a n t l i m i 
t é e . 

C H R O N I Q U E S C I E N T I F I Q U E 

e t , F a i t s d i v e r s 

Le prochain passage de Vénus sur 
le Soleil. — C'est le 6 décembre de 
cette année, on le sait, que s'effec
tuera le passage de Vénus sur le 
disque du Soleil. L'événement a 
d 'au tant plus d'importance qu'il no 
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se reproduira pas avant l'année 
2004, comme nous avons eu déjà 
l'occasion de le s igna le r ; aussi tou 
tes les puissances font-elles despré
paratifs extraordinaires pour que 
l 'observation ne laisse rien à dé
sirer, au tan t que l 'état du temps 
voudra bien le permettre. 

Les hui t missions que la France 
organise dans ce but auront pour 
chefs, savoir : station des Antilles 
françaises, M. Tisserand, astronome 
de l 'observatoire de Paris ; station 
du Rio Negro, M. Perrot in, d i rec
teur de l 'observatoire de Nice ; 
Santa Cruz, M. Fleuriais , capitaine 
de frégate ; Chubut, M. Hatt, i ngé 
nieur ; Chili, M. de Bernardières, 
l ieutenant de va i s 
seau ; C'iba, M. d'Abba-
die, membre de l 'Aca
démie des sciences; F l o 
ride', M. Perr ier , l ieu
t e n a n t - c o l o n e l ; Mexi
que, M. Bouquet de la 
Grye, ingénieur hydro
graphe. 

Chacun des chefs a u 
ra deux aides avec lui ; 
les stations seront pour
vues chabune do deux 
lunettes équatoriales, 
l 'une de six et l 'autre de 
hu i t pouces. 

Le grand continent 
mistral. — M. Filhol , qui observa à 
l'île Campbell le dernier passage de 
Vénus (1874) a lii à l 'Académie des 
sciences un mémoire sur la question 
de savoir si «l ' î le Campbell doit-
ètre considérée comme un pro
longement de la Nouvel le-Zélande. » 
L'autour termine les considérations 
qui lui ont été suggérées par l 'étu 'e 
des ter ra ius , de la faune et de la 
flore dr l'île, en émettant l 'opinion 
que c'est s i i i l envn t durant la pé 
riode pliocène que les deux points 
ont pu être reliés. Quant aux îles 
Chatham et Norfolk, situées au nord 
de la Nouvelle-Zélande, elles repré
senteraient les vestiges d'une terre 
ayant appartenu récemment aux 
deux îles néo-zôlaDdaises. 

Une cause de surdité imprévue. — 
Dans une note adressée récemment 
à l'Académie des sciences, M. le 
docteur Boucheron a signalé cer
tains cas de surdi té , coïncidant par
fois avec le mutisme, dont la cause 
est, à son avis, dans la compression 
du nerf acoustique. 

L'origine de cette compression est 
dans le vide existant dans la caisse 
du tympan. Ce vide appelle une 
pression de l'air extérieur sur la 
membrane, puis sur les osselets, en
fin sur le liquide du labyrinthe et le 
nerf acoustique. 

La démonstrat ion de cette théo
rie est fournie par la clinique. Par 
des insufflations réitérées dans la k 

LKS F E L I N S Le C o u g o u a r (p. 74 , c o l . I). 

Irompe d 'Eustache, M. Boucheron a 
fort heureusement réussi à suppr i 
mer le v i i e et la compression du 
nerf, qui en est la conséquence. Du 
même coup, il a fait cesser la su r 
di té ; il a même parfois replacé le 
prétendu sourd-muet ou le prétendu 
idiot dans les conditions d 'enten-
dant-parlaiit . 

Ce sont là des succès qu'il nous 
parait utile de signaler. Toutefois, 
nous ne nous expliquons pas que 
des insufflations produisent cet 
heureux résul ta t d'une manière du
rable. La perforation du tympan 
pourrai t peut -ê t re l 'amener, mais 
sans doute peu de patients consenti
raient à r isquer cette opération, qui 
n'offre pourtant aucun danger et ne 

saurai t être douloureuse ni longue. 
Influence du système nerveux sur 

Véconomie. — Un savant mémoire 
de M. Brown-Scquardsur l 'a r rê tdes 
échanges entre le sang et les tissus 
par l'influence du système nerveux, 
don e pour origine à ce phénomène 
physiologique une influence ner
veuse dynamique ; elle produit, d'a
près l 'éminent professeur au Collège 
de France , la suspension des sécré
tions, la diminution de la chaleur 
animale et des modifications pro
fondes et rapides dans la respira
tion et la circulat ion. 

Au nombre des causes principa
les de ce phénomène, le mémoire 
signale les lésions du système ner

veux central soit direc
tement, soit par action 
réflexe ; les crises de tli-

. verses affections toiles 
que l 'angine de poitrine,, 
l a péritonite; des t rau-
matismes affectant des 
nerfs et des ganglions; 
la submersion, la s t ran
gulat ion, la piqûre du 
diaphragme, etc. 

Et parmi les effets, 
qui sont très variés,nous 
relevons ceux-ci : I o Le 
sang peut devenir r u 
t i lant ; 2° la quant i té 
d'acide carbonique dans 
le sang veineux d imi

nue; 3° les convulsions ult imes qui 
précèdent la mort dans les cas ordi
naires d'asphyxie font ici défaut ; 
4° un refroidissement a lieu p e n 
dant la vie, s 'accentuej après la 
mort ; 5° la contraction des vais
seaux sanguins est toujours obser
vée ; G8 les propriétés de la moelle 
épinière persistent plus longtemps 
après la mort ; la r igidité s'établit 
entement et se prolonge. 

Conférences de VAssociation scien
tifique La seconde série des con
férences de l'Association scientifi 
que de France ont commencé à la 
Sorbonne, et cont inueront dans 
l 'ordre suivant : 

Le 18 mars, M. le docteur Re -
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grand, professeur à l ' Inst i tut na t io 
nal agronomique, directeur-adjoint 
du laboratoire de physiologie à l 'E
cole des hautes études, traitera des 
Sorcières. 

Le 2r> mars, M. le docteur Hamy, 
conservateur du musée e thnogra 
phique du Trocadéro, des Civilisa
teurs du Mexique. 

Le 1er avril, M. Chamberland, 
docteur os-sciences, du Râle des 
¿1res microscopiques dans la produc
tion des maladies. 

Le 8 avril, M. Vélin, d o c t e u r è s -
sciences, maître des conférences à 
la Sorbonne, des Volcans. 

A la dernièro séance générale du 
Kl avril, M. Dieulafait, professeur à 
la Faculté des sciences de Marseille, 
ûeVOrigine et du mode de forma -
tion des eaux minérales satinée. " 

Le Tunnel de la Manche et l'Elec
tricité. — La lumière électrique, dit 
l'Electricité, a commencé son inva
sion dans le tunnel de la Manche, 
au moins sur la rive br i tannique. 
Samedi 18 février 1882^M. Watk ins , 
membre du Parlement et directeur 
du chemin de fer de South-Eastern, 
adonné un banquet à cinquante, i n 
vités dans une chambre souterraine 
creusée au milieu de la galerie 
réunissant le puits vertical de Dou
vres à la mer. L'éclairage était ad 
mirable, et toutes les personnes qui 
ont assisté à cette fête sont unan i 
mes à en faire l'éloge; mais nous ap-
prenonsavec peine que l'on ne songe 
;joint à employer de perforatrice 
électrique. Celle qui fonctionnait, 
et qui marchait, il faut le dire, à 
merveille., était à l 'air comprimé. 

La neige en Grèce. — On écrit 
d'Athènes, qu'un n'a point vu, de 
toute une génération, un hiver aussi 
nule que l'hiver actuel e a e n Grèce. 

« Pendant que nous entendions 
ilire que l 'Europe occidentale et, 
centrale jouissait d'une tempéra
ture exceptionnellement douce, 
nous subissions ici les effets d'un 
hiver extraordinairement r igou
reux, dit notre correspondant. Dans 
les rues du village de Cépbissia, au 
pied du Pentelicon, à quelques k i 

lomètres d'Athènes même, il y eut 
pendant plusieurs jours une épais
seur de six pieds'de neige. À Athè
nes même, les rues ont été bloquées 
pendant trois jours , par un mètre 
de neige ; lo j our qui a précédé cette 
chute de neige, les rues avaient dû 
être arrosées d'eau à cause de la 
poussière. » 

Un laboratoire d'électricité. — Un 
décret insti tue à Paris un labora
toire centra l d'électricité, sous la 
direction du ministre des postes et 
té légraphes. 

La coupole du grand équator'ial de 
l'observatoire. —• Les principaux 
ateliers de construction de Paris ont 
reçu le cahier des charges de la cou-
polo du grand équatorial do l 'obser
vatoire. Lediamètrede cettecoupole 
rotative se rade 20 mètres ; elle sera 
de forme hémisphérique ; le temps 
d'une rotation complète ne devra 
pas dépasser deux minu tes ; elle de
vra, en tournan t sur e l le-même, 
dans le même sens que le ciel, e n 
t ra îner , à Laide d'un fort mécanis
me, un siège pour deux astronomes. 
La plate-forme mouvante aura un 
mètre de longueur sur un mètre de 
large r . 

La dite coupole sera mise en 
mouvement, soit par son poids, soit 
par une machine à gaz placée à d is
tance et au dehors. 

IM production de la houille en An
gleterre. — La quantité de houille 
extraite en 1881, dans le royaume 
uni de la Grande Bretagne et d 'Ir
lande, excède d'un million de tonnes 
la quant i té obtenue en 1880, qui 
surpassait elle-même la production 
de la meilleure des années précé
dentes. En 1880, cette production a 
été de 1-1(3,818,622 tonnes, et la plus 
forte quantité annuel le obtenue a u 
paravant n'était que de 134,610,763 
tonnes (en 1877). 

Ce ne fu tpasavant l875 ,que l ' aug-
mentation du capital employé dans 
les houi l ièr is , nécessitée par les 
prix élevés at teints en 1872-1873 
pour l 'exploitation des mines, com
mença à so faire sentir. En 1873, la 
production de la houille était de 

127,016,747 tonnes, et en 1875, elle 
s'élevait déjà à 131,867,916 tonnes . 

Ajoutons à ces détails le r ense i 
gnement suivant donné p a r l e se 
crétaire de la Miner's National 
Union : 

Pendant les t rente et une dern iè 
res années , 31,000 personnes au
raient été tuées dans les mines a n 
glaises : 1,000 par an ! Le secrétaire 
insiste sur la nécessité des réformes 
à introduire dans le mode actuel 
d'exploitation des mines, réformes 
aussi bien législatives que com
merciales et scientifiques. 

J . B . 

CONNAISSANCES U T I L E S 

MOYEN DK DÉCOUVRIR LA QUALITÉ 

DE LA SOIE 

Prenez dix fils dans un écheveau 
de soie quelconque ; si , en les r o m 
pant , vous les trouvez plucheux, 
secs et ternes, déteignant sur les 
doigts au point de contact , cette soie 
a été sûrement chargée de te inture 
à l'excès ainsi que de matières 
étrangères destinées à en augmen
ter le poids. 

Prenez entre le pouce et l 'index 
une partie de ces fils, enroulez-les, 
et vous y découvrirez facilement la 
gomme, les matières minérales, le 
savon et autres ingrédients dont on 
a changé la soie fraudée, — o u l e u r 
absence dans la soie pure . 

Un essai fort simple, pour édifier 
sur la pureté de la soie, consiste à 
en brûler quelques fibres : la soie 
pure se crispe ins tantanément en 
brûlant et laisse un charbon parfai
tement pur ; chargée de te in ture , 
etc., elle brûlera lentement et la i s 
sera une cendre d'un j aune sale. 

Mais si les dix fils choisis dans 
l 'écheveau, quand vous l'avez rom
pu, présentent un beau bri l lant n a 
turel et ne déteignent pas sur les 
doigts, vous pouvez être assuré que 
vous avez une soie pure , honnê t e 
ment préparéo et d'un bon usage. 

O M B B O S O . 
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C o r r e s p o n d a n c e 

A. BONIFACE, À AMIENS. — L e s m e i l l e u r s 
i r a i t é s d e t é l é g r a p h i e s o n t l e s s u i v a n t s : 
LES SYSTÈMES TÉLÉGRAPHIQUES, par Ch. B o n -
t e m p s , c h e z D a n o d , 4 9 , fpiai dos A u g u s t i n s 
(1876), 8 f r a n c s . — GUIDE PRATIQUE DE TÉ
LÉGRAPHIE, EMPLOI DES APPAREILS À CADRAN 
EL DE MORSE, p a r L . H o u z e a u (Paria , 1880), 
chez l ' a u t e u r , 11, r u e I t o u s s e l e t , 3 fr. 50 . 
— PRÉCIS DE TÉLÉGRAPHIE, p a r M e r c a l i e r , 
c h e z M a s s o n , 3 fr. 5 0 . 

PROF. F C, À LONDRES. — Il n 'y a p a s 
l i e u de. s o u r i r e d e v o t r e d e m a n d e , c a r i l 
e s t p r o h a b l e qua v o t r e e x p é r i e n c e n'a f a -
m a i s é t é fa i t» . L e s m œ u r s de c e s m o l l u s 
q u e s s o n t m o i n s c o n n u e s que. v o u s n e le 
s u p p o s e z . On sai t b i e n q u ' a p r è s a v o i r f e r m é 
d'un o p e r c u l e l ' e u v a r t u r o de l e u r c o q u i l l e , 
i ls d e m e u r e n t e n g o u r d i s p o n d a n t la s a i s o n 
f r o i d e ; m a i s , v i n g t m o i s e n f e r m é s d a m 
u n e bo î t e s a n s n o u r r i t u r e , v o i l à u n fa i t 
a u q u e l n o u s n e s a u r i o n s d o n n e r u n e e x 
p l i c a t i o n s a t i s f a i s a n t e q u a n t à p r é s e n t , à 
noti"3 t r è s v i f r e g r e t . — L e s t a b l e s des t r o i s 
j o u r n a u x n e sont pas e n c o r e p r é ' e s . 

M. X. À PARIS EL AUTRES. — L a r é d a c t i o n 
n e p e u t q u e d é c l i n e r t o u t o r e s p o n s a b i l i t é 
e n c o qui c o n c e r n e l e s a g i s s s e m e n t s a d 
m i n i s t r a t i f s , e t e n p a r t i c u l i e r les a n n o n c e s 

Le Gérant: A . JOLLY, 

M o n s i e u r CHABLE , m é d e c i n s p é c i a l , 
c o n n u d e p u i s q u a r a n t e a n s p o u r s o n e x 
c e l l e n t t r a i t e m e n t dépurat i f , e n v o i e a v e c 
s o n o r d o n n a n c e l e s r e m è d e s n é c e s s a i r e s à 
l a g u é r i s o n des m a l a d i e s c o n t a g i e u s e s des 
d e u x s e x e s , d a r t r e s , v i r u s , d o u l e u r s de la 
v e s s i e e t d e s r e i n s , u r i n e s i r r i t é e s , g r a -
v e l l e , p e r t e s , e t c . — C o n s u l t a t i o n s , d e 1 à 
5 h e u r e s , a u 1 e r é t a g e , ou lu i é c r i r e 36 , r u e 
Y i v i e n n e , P a r i s . 

rond™ une bout. CASTBAtGŒS•j'ySPmib^GRAVtUE 

Pour tout ce qui concerne la publi
cité dans les Journaiix populaires, 
s'adresser à M. îm C i i a u f f o l r , ré
gisseur, rue du Château-d'Eau, 48. 

Hèr.sinpBiise nati on nie

llo IG.600 fr. 
UÉDAILLBd'OR.ct: 

A P E R I T I F & F O R T I F I A N T 

Procure AU sang les glohuies rouges QUI EN font 
la richesse et la force. 

C R O I S S A N C E S D I F F I C I L E S , 
S A N G P A U V R E , A N É M I E , 

L Y M P H A T I S M E , S C R O F U L E S , E T C . 

PARIS, 22 S 19, HUE DHOUOT, ET LES PHARMACIES 

MÉDAILLE D'ARGENT GRAND MODULE À L'EXPOSITION ALGÉRIENNE D'AVRIL 1 8 8 1 

Maladies des Voies urinaires, de la Goutte et des Rhumatismes 
G U E R I E S P A R LES 

P I L U L E S J U L E S S I M O N 1 
à l ' A R E N A K I A R U E R A (d'Afrique) 

Ces p i l u l e s j o u i s s a n t de p r o p r i é t é s a c t i v e s e t eff icaces c o n t r a le CATARRHE VESICAL a i g u 
ou c h r o n i q u e , p u r u l e n t o u s a n g u i n o l e n t , c o n t r e la DYSURIE, l a CYSTITE, l a GRAVELLE 
URIQUE, l es COLIQUES NÉPHRÉTIQUES, \A>GOUTTE,LES RHUMATISMES, e t c . P r i x : 3 fr. 5 O l a boi te 

P h a r m a c i e J U I V E S S I M © * , « , r u e € l e l a I - j r e , n V L l i K R 

et d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . 

EN PAPIER 

très-solide 

la THW. 1.75 
6 . 9 Ir. 

12 » 16 ir. 

Hurt 40rprdouz 

COLSsMANCIIETTESenPAFIEfl ШШ 
J FA. en Pallier reconvert de loue 
I Linge élégant, solide, commode pourtOU3 

Vlil\ DU li LACCHI fa sag к 'SAGE 
RECOUVERT! 

de Toile 

la don/,. 2 ir. 
6 » Шг. 

•12 . 21 ir. 
franco p' Г: 

jfflanchette é l é g a n t e & so l ide pour nommes et peur Das. 
Se FAIT à 1 ET 2 hoiUtns e.n '2:2, 21, 26, 28 ET 30 •/" 

Envoi gratu i t et f'-<> du splendide Catalogue illustré 

r ° G B A Y . E . M E Ï & C i , , S r , , 4 3 , h d ( l p s C a p u r i n p s , P a r i 

S u e c o n c e n t r é d e Plantes 
t o n i q u e s , d è p u r a t i v e s . 

Gnerjt: Dartres, Boutons, Eczéma, 
Uicéres, Virus, purifie et fortifia ta 

Sang — ha Flacon : 3 fr. 60. 
I O S r u e d e R e n n e s , PAWS 
b r 1. (p r une cure), FRANCO ; 20 lr. 

PRÉCIEUX PODR MALADES & MÉNAGE 
5 M É D A I L L E S D'OR 

4 GEAÏTOS DIPLOMES D'HOMEUK 
LE FAC-SIMILÉ 

DE LA 
SIGNATURE 

EN ENCRE BLBUB 

Se vend chez les Epiciers A Pharmaciens. 

E X I G E R ; 

Liqueur normale concentrée de Goudron de Norwége 
POUR PRÉPARER instantanément, IHIÎ, VINS, Bi£RE& 71S AN ES lie Gourirc» 

Un Flucon Suffit pour se convaincre de sa supériorité contre : 
Affections chroniques da la POITRINE, des BRONCHES et de la VESSIE 

ÉCOUIEHEHTS rebelles, maladies ÉPIDÉMQUtS. 
3 tr.—PARIE, rue do Rennes, -1 0 5 , e t les Pharmacie». 

I m p r i m . cen tra la de J o u r n a u x (Société anonyme) . 
M. r u e des J e û n e u r s , P a r i s . — J . - V . W i l h e m . i m p . ) 

I m p r . a v e c l e s e n c r e s d a l a m a i s o n S c h n e i d e r . 

S P É C I A L I T É D E MACHINES A V A P E U R 4 - F I X E S E T LOCOMOBILES 
:° MACHINE HORIZONTALE 
—3 L o c o m o b i l e ou s u r p a t i n i 

[ Chaudière a f l a m m e d i r e c t e 
oo de S à S O c h e v a u x 

MACHINE VERTICALE de I à 20 chevaux 

Toute 

c e s 

M a c h i n e s sont prê te s 

a l ivrer 

E m o i 

franco 

d e s 

P r o s p e c t u s 

dé ta i l l é s 

MACHINE HORIZONTALE 
Locomobi le ou sui* patiti^ I 

C'Haudièt'u и, re f nui* d<; iiiu îuiicih 
de € 3 à S O l 'hovaux I 

I A . S O « J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
« T . B O U L E T e t O i e , S U C C e S S e u r S , Ingénieurs-Méca 

l i t f i n i b o n i 1 

CANICICNS 

P o ï S s o i ï M ï ë r e , I ' . i l l l S 
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V E N T E D E 

1 , 0 0 0 P a r t s — 1 , 0 0 0 D e m i - F a r t s — 1 , 0 0 0 D i x i è m e s d e F a r t 

D E L A 

S A S P O R T A S & C i 9 

S O C I É T É F I N A N C I È R E E - T C O M M A N D I T E 

Uiviice en 10,000 pans d'intérêt, aitte termes des Statuts passés devant M" VIAN, notaire à Paris, le 20 Février 1880 
c •+xïK*/?y&ir%-*-

S I È & E C E N T R A L : P A E I S , E u e C h a u c h a t , 4 , 

S u i - < - i n - * a 9 « - s : l ' S W I ' U S A Ï - B i K - C O S l T M ( V e n d é e ) , p l a c e d u B î a r c l i t t - a u T i - I I e r b c i i ; M M ' I l H ( Indro-ot -LoJrrf ) , 

r u e d u r i n i U M i u , 1 8 ; S ' M ï E T ( D e u x - S c v r e s ) , fil, r u e H i c a r d ; I t O l ~ l < W ( S e i u o - I n f . ) , 1, n i f J e a u u e - i l ' A r c . 

• n - > © ^ S > H 3 ^ - T T — 1 a - -

E X P O S É 

De toutes les inst i tut ions créées dans l ' intérêt général du public, les Banques et l e 3 Sociétés financières 
tiennent incontestablement le premier rang , et l'on peut affirmer que, dans l 'organisation sociale actuelle, 
toute la puissance matériel le , toute la richesse d'un paj^s, son commerce, son indust r ie , sa force même se 
rattachent à la Finance. 

Nous lui devons Ses grandes entreprises que nous admirons chaque j o u r et qui étonneront la postéri té ; 
les chemins de fer, les canaux, les grands travaux publics ont reçu leur impulsion première du concours de nos 
établissements de crédit . 

Par l ' intel l igent groupement qu'elles font de l 'épargne et par leur puissante organisat ion, les Banques 
ont contribué au développement de la richesse publ ique, en même temps qu'elles ont augmenté dans de larges 
proportions la valeur primitive de leur capital, tout en dis t r ibuant chaque année d ' importants dividendes à 
leurs actionnaires. 

La B a n q u e p o p u l a i r e fondée depuis plusieurs années jou i t d 'une situation très prospère ; son ti tre est 
un programme : 

Protéger et servir les intérêts de tous ; contribuer au développement de Vépargne dans toutes les classes 
delà société ; s'intéresser aux affaires commerciales, industrielles et agricoles; faciliter la production première 
et encourager les inventions nouvelles, 

Le champ est vaste ! Los moyens d'action sont abondants ! 
La B a n q u e p o p u l a i r e est une institution financière utile à la portée de la généralité de l'épargne 

française. 

LES PARTS DE LA BANQUE POPULAIRE SONT MISES EN VENTE AU PRIX DE ; 
1 , 0 0 0 F r a n c s o _ _ a < _ r u . e P a r t 

5 0 0 — — D e m i - P a r t 

I O O — — D i x i è m e d e P a r t 

E L L E S R A P P O R T E N T S 0/0 D ' I N T É R Ê T N E T P A R A N 

Payable le 1ER Mars et le i e r Septembre de chaque Année. 

B U L L E T I N D ' A C H A T 

Je soussigné (l) 

daneurant . à — • 

déclare me porter acheteur de ( 2 ) . , , , « ——. ___ 

3) _ _ — — — . . . P a r t s d ' i n t é r ê t d e l a B a n q u e P o p u l a i r e . 

Je verse a l'appui de ma demande la somme de Fr. ( 1 ) „ _ _ _ : par titre. 

A ____, le , y . s W 

S I G N A T U R E : 

( l ) N o m e t p r é n o m s , — (2; L a ( p u a n U t é 8 ,1 1 t t r e a . — (fl) I n d i q u e r s i l ' o n a c h o L e d e s p a r i s , d e s d e m i - p a r L s o u d e s d i x i è m e s d o p a î t . 

(-1) Les v e r s e m e n t s s o n t d e 1 . 0 1 0 f r . p a r p a r t , 5 0 0 f r . p a r d e m i - p a r t , 1 0 0 l ' r . p a r d i x i è m e d e p ; i r t . 

R e m p l i r c e B u l l e t i n e t l ' a d r e s s e r , a v e c l e m o n t a n t d e s t i t r e s a c l i e t é s , à l a B A N Q U E P O P U L A 1 . O T , 

4 t u e C h a u c h a t , P a r i s ; e t d a a s s e s s u c c u r s a l e s d a F o a t e n a y - l e - C o m t e , L o c h e s , N i o r t , R o u e n , e t c h e z s e s 
A g e n t s e t C o r r e s p o n d a n t s . 
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A P P L Ï G A . T I O N S 

S O C I E T E A N O N Y M E 

CAPITAL 1 3 , 0 0 0 , 0 0 0 DE FRANCS 
I?0, R U E D E G R A M M O N T 

P A R I S 

He froldis^ement des beurres 
et des Margarines 

pour la fabrication pendant l'Eté. 

Rr'froidissrnient des Movleavrr ä chocolat 

pour le démoulage instantané 

pendant l'Eté. 

Conservation de" Graines 
de Vers d soie 

t'stfii'.f [(i poits.se tics fevWes tir ;>?AWCR 

Kefro'd-'sèment du Lait 

ORWR sa conservation prolongée 

RÉALISÉES PAR LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PROCÉDÉS 

1 E R P R I X : E x p o s . R r u x e l l e s 187ô. — 
G R A N D P R I X : E x p o s . I n t e r n a t i o n a l e , P a r i s 1878 

M é d a i l l e d ' O R : E x p o s i t i o n P a r i s 1878. — 
D I P L Ô M E D ' H O N N E U R : 1879. 

M É D A I L L E D ' O R : C o n c o u r s d e s a p p a r e i l s dq B r a s s e r i e , 
1881. V e r s a i l l e s . 

Machine de 15 Al 5O0 kilos à l'heure 
pour fabriquer 

la Glace et les Carafes frappées. 

L'hiver exceptionnellement doux que nous t r a 
versons appelle l 'at tention des industr iels sur les 
moyens de se procurer le plus économiquement 
possible du froid ou de la glace pour la prochaine 
Saison d'Eté. 

La C o m p a g n i e d e s P r o c è d é s R a o u l F i c t e t 
se met dès à présent en mesure de répondre aux 
besoins qui deviennent pressants. 

Elle publie en outre u n nouveau tarif de ses 
appareils , dont un t rès grand nombre construi t 
par la Compagnie de Fives-Lille, lui permet une 
très importante réduct ion sur les prix de ceux des
tinés à la production de la glace et de Peau glacée 
aux Brasseries, Chocolateries, Stéarine/ries, Mar-
garineries. Laiteries, e tc . 

La C o m p a g n i e d e s F r o c ê d é s R a o u l F i c t e t 
a pris un grand essor depuis deux ans, lesgaraut ies 
sérieuses qu'elle offre pour le bon fonctionnement 
et la production de ses machines lui ont fait ac 
corder la préférence sur les autres systèmes, et 
nous pouvons annoncer que cette Compagnie est 
appelée à un développement considérable par 
suite de nouvelles applications dont les essais se 
font en ce moment avec un plein succès. 

Nous reviendrons très prochainement sur ces 
nouvelles applicat ions qui sont destinées à un 
grand retent issement dans le monde industr ie l de 
tous les pays. 

N O U V E L L E 

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

PRODUISANT 

I X S T A S T A N K M K X T 

1 K I L O D E G L A C E 

POUR LES MIRES, CHATEAUX, MS, INDUSTRIES 

SOCIÉTÉ ANONYME 

CAPITAL : 3 , 0 0 0 , 0 0 0 DE FRANCS 
20, R U E D E G R A M M O N T 

P A R I S 

Circulation d'Eau à 0" pour 
le refroidissement 

des Caves de Brasseries 

lief raidissement de Salles 

ä une température constante. 

Ilefroidissement instantané 
de l'Acide Oléique 

et ì-ernleììiott intégral du corps entti-

Congélation rio. l'Etiti 
sur l'arqtuts métalliques 

pour les Sbitinrj-litiii' 

Distillation et recli/lcatiOH économiques 
par l'emploi 

de très basse? températures 

E N V O I F R A N C O D E P R O S P E C T U S E T B R O C H U R E S E N S ' A D R E S S A N T A U S I È G E D E L A C O M P A G N I E 

20, RLE DE GRAMMOAT, A PARIS 
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LA 
30 MARS 1882 

P O P U L 
J O U R N A L , H E B D O M A D A I R E I L L U S T R E 

3e A N N é B 

JJ-O i l O . - P r i x : 1 s c e n t i m e » Rédacteur en chef : A D O L P H E B1TARD B U R E A U X : 4 8 , R U E DU CHÂTEAU—D'EAU 

A b O n n e m e n t a . — PARIS, u n a n , S fr.; s ix m o i s , 4 fr. — DÉPARTEMENTS, u n a n , l O f r . ; s u m o i s , 5 fr. - ÉTRANGER, u n a i , 1 2 fr 

S O M M A I R E - TEXTE. — Les Martyrs de la science géographique : 
Henry Hu'dson. — Chimie appliquée : La chaux, sa préparation, 

1C jL Astronomie : Mercure, phases et va- iat ions . — Electricité 
fàiiaue : L'électrophore (sulte\. La bnuteiUe de I.eyde. — Hij-

S iène publique: Le vin de betterave —L'air, la terre ci l'eau : Mon
tagnes et glaciers (mite). — N o u v e l l e s géographiques et e thnogra
phique! -Chronique scientif ique et faits divers, je te . 

I L L U S T R A T I O N S . — Lex Martyrs de la science géographique : Henry 
Hudson ahandonné par s o n équipage au mil ieu des g laces . 
L'air, la terra et l'eau: Montagnes et g l a c i e r s : E t a l e m e n t des 
cl imats >ur les flancs des h a u t e s m o n t a g n e s . — La m e r de g lace , 
dans la val lée de Çhamounix . — Les sources du Rhin, au glacier 
des Grisons. — Moraines et blocs errat iques (Montagnes du Jura 
aux environs de Pol igny) . 

LES M A R T Y R S DE LA SCIENCE GÉOGRAPHIQUE. 

H e n r y H u d s o n a b a n d o n n é au m i l i e u d e s g l a c e s p a r s o n é q u i p a g e r é v o l t é ( p . 8 3 , c o l . 1 ) . 
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LES MARTYRS DE LA SCIENCE GÉOGRAPHIQUE 

HENRY n U D S O N 

La catastrophe de la Jeannette 
rappelle naturel lement à la m é 
moire les aventures aux péripéties, 
émouvantes, souvent terminées par 
un dénouement funeste, que tant 
de hardis navigateurs ont rencon
trées dans les mers arct iques, sans 
que l 'exemple do leur sort l amen
table fût aasez puissant pour dé
courager les explorateurs futurs 
d'en affronter de semblables, quo i 
que, au bout du compte, [сев tenta
tives répétées n 'a ient encore p ro 
duit que de bien minces résultats 
prat iques. 

Parmi les anciens explorateurs de 
ces régions inhospitalières et en 
part ie inacessibles, on ne saurai t 
oublier l ' infortuné Henry Hudson, 
l 'un des plus héroïques et des plus 
i l lust res , t an t par l ' importance de 
ses découvertes que par le doulou
reux mystère qui nous dérobe le 
secret de sa mort . 

On ne sait presque rien des p r e 
mières années de Henry Hudson, 
si ce n 'est que, né en Angleterre, 
vers le milieu du seizième siècle, il 
avait été de très bonne heure init ié 
aux choses de la mer et avait r ap i -
ment acquis une grande renommée 
de bravoure,d 'habileté et de science 
naut ique : c'est à lui qu'on at tr ibue 
les premières observations faites en 
Angleterre sur l ' inclinaison de l 'a i
gui l le a imantée . D'après le général 
John M. Read, toutefois, notre Henry 
Hudson serai t le petit-fils d 'un a u 
tre Henry Hudson, qui avait ét¿ 
alderman à Londres ; lu i -même 
avait une maison dans cette ville et 
était au service do la Compagnie 
moscovite depuis sa jeunesse (1). 

(1) An historical inquiry concerning 

Henry Hudson, iy John Meredith Bead, 

A l b a n y ( N . Y . ) 1865. — La g é n é r a l R e a d a 

é t é c o n s u l g é n é r a l d e s E t a t s - t J n i s à P a r i s , 

e t e n c e t t e q u a l i t é e s t r e s t é e n f e r m é a v e c 

n o u s p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d u s i è g e de 

1 8 7 0 - 7 1 . 

Quoi qu'il en soit, c'est pour lo 
compte de cette compagnie que, en 
1607, il équipait le LTopewell, petit 
navire de 80 tonneaux, avec lequel il 
avait accepté la mission de chercher 
un passage au pôle nord pour ab ré 
ger le chemin de l 'Amérique, et 
surtout du Japon et de l 'Inde ; — du 
moinstel le était son ambit ion. Ce 
petit bât iment avait pour tout équ i 
page douze matelots et un mousse. 
«Hudson, dit M. A. H. Markham, 
n ' ignorai t ni les difficultés ni les 
dangers d'un semblable voyage, car 
il connaissait le résul tat des trois 
expéditions de Barents et il em
portait les meilleures cartes qui 
existassent alors. » 

Le Jlopewell levait l 'ancre à 
Greenwich le 1er mai 1607; il dou
blait les Shetland le 26 et arrivait le 
16 juin en vue de la cote orientale 
du Groenland, qu'il longea vers le 
nord jusqu 'au 22, Se t rouvant arrêté 
par les glaces, Hudson changea de 
direction, gouvernant vers le nord-
est, et arriva, au bout de cinq jours , 
en vue du Spitzberg., qu' i l supposa 
être le Vogelsang de Barents et bap
tisa Nouvelle Terre pour son propre 
compte. 

Hudson étudia longuement et 
minut ieusement la côte du Spitz-
berg, cherchant toujours à se frayer 
un passage vers le nord, que les 
glaces met ta ient une égale con
stance à lui refuser. II donna à la 
pointe nord-es t de cette terre le 
nom de cap Jlakluyt, qu'elle porte 
toujours. A son re tour , le miroi te
ment des glaces le long de l'horizon 
septentrional l 'ayant fait renoncer 
à pousser plus loin de ce coté, il 
découvrit, vers la lat i tude de 71°, 
une île qui ne peut être que celle 
aujourd 'hui connue sous le nom de 
Jean Afayen, qui est celui du nav i 
gateur hollandais passant pour 
l'avoir retrouvée en 1611, sans 
preuves suffisantes. Enfin le IIo-
pewell je ta i t de nouveau l 'ancre 
d a n s l a ï a m i s e le 15 septembre.. 

Ce voyage avait eu des résul ta ts 
considérables, car, outre la décou
verte de la cèle orientale du Groen

land et d 'autres, la relation qu'il fit 
de la rencontre en ces régions de 
moruese tdeba le inesen grand nom
bre, suscita l 'établissement de pê
cheries importantes qui y prospé
rèrent pendant plus de deux siècles. 

Le £2 avril 1608, Hudson repre
nait la mer sur le Search Thrift,àè-
cidé à s'ouvrir un passage à travers 
les glaces, entre le Spitzberg et la 
Nouvelle-Zemble.Son jeune fils John 
l 'accompagnait, et l 'équipage était 
de quatorze hommes. Le 9 juin, ils 
a t teignaient la barrière de glaces, 
qui était épaisse et solide assez pour 
faire renoncer Hudson au projet de 
la traverser. Il côtoya alors la masse 
glacée dans la direction de l'est, 
toujours à la recherche d'un passage 
introuvable, et poursuivant des ob
servations du plus grand intérêt. Il 
étudia avec soin une grande partie 
des côtes de la Nouvelle-Zemble, 
remarqua de nombreuses pièces de 
bois flottant à la dérive depuis le 
cap Nord jusqu ' à 75° 30' de latitude; 
et pour tout dire, fit autant , sinon 
plus, qu 'aucun explorateur avant 
lui dans ces parages. 

S i lebutpr inc ipa l de ses voyages, le 
but commercial et prat iqua, lui avait 
échappé jusque- là , Hudson no per-
dait pour tan t pas l 'espoir de l'at
te indre ; pour y essayer une fois de 
plus, le hardi marin entra au ser
vice de la compagnie des Indes 
orientales de la Hollande, et au 
mois d'avril 1609, il quit tai t Ams
terdam, sur le navire Half-Moon, 
se dir igeant , cette fois, vers le dé
t roi t de Davis. 

Trouvant que le climat de ces ré
gions glacées pourrai t être trop 
rude pour un hivernage qui ne tar
derait pas à devenir nécessaire, et 
que son équipage aurai t t rop à en 
souffrir, Hudson repri t la route du 
sud, longeant les côtes de l 'Améri
que sep ten t r iona le ; il découvrit le 
beau fleuve qui porte aujourd'hui 
son nom, et qu'il remonta jusqu 'au 
point où il cessait d'être naviga
ble, et où s'élève aujourd 'hui la 
grande ville d'Albany, capitale po
litique de l'Etat de New-York. Il 
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redescendit alors le cours du fleuve, 
poursuivit vers le sud jusqu 'à la 
baie de Chesapeake, puis reprit la 
route de l 'Angleterre. 

Hudson n'avait pas perdu son 
temps cette fois encore : la décou
verte de la North-River l'avait 
rendu célèbre, et comme il ne d e 
mandait qu'à recommencer, il était 
mis en état de reprendre la mer au 
mois d'avril de l 'année suivante 
(1610), avec un équipage de vingt-
trois marins. 

Il reprit le chemin déjà parcouru 
l'année précédente, explora, en j u in 
et juillet, le détroit de Davis, et dé
couvrit le détroit et la grande baie 
connus aujourd'hui sous le nom de 
détroit et de baie d'Hudson. Il 
explora cette dernière, cherchant 
toujours une issue vers l 'ouest ; 
mais ne la trouvant point, il résolut 
d'hiverner dans la baie, pour r e 
prendre son exploration au beau 
temps sans plus de retard. 

Cependant, les vivres s 'épuisaient 
rapidement, et avant que la débâcle 
des glaces lui eût rendu la l iberté, 
il reconnut qu'il n'avait d 'autre a l 
ternative que de re tourner p romp-
tement en Angleterre dès qu'il le 
pourrait, heureux si aucun événe
ment ne venait aggraver sa si tuat ion. 

La débâcle se fit a t tendre plus 
longtemps qu'on no pouvait le p r é 
voir, et les vivres s'en trouvèrent 
d'autant plus diminués. Alors l ' é 
quipage se mut ina , sous lo p r é 
texte, croit-on, qu'Hudson devait 
en laisser une part ie en route pour 
que le reste ne manquât à peu près 
fie rien, prétexte qui ne semble guère 
sérieux. Les mutins , quoi qu'i l en 
soit, so rendirent maîtres du navire , 
déposèrent dans un canot ouvert 
Hudson avec son jeune fils John et 
sept matelots malades, et les aban
donnèrent à la dérive au milieu des 
glaces. 

Plus jamais on n'< ntendi t parler 
de ces malheureux. Une expédition 
fut envoyée à leur recherche, mais 
on ne découvrit aucune trace ni du 
canot, ni do ceux qui le montaient : 
et qu'y a- t - i l d 'é tonnant à cela, 

lorsqu'on retrouve avec tant de 
peine quelques misérables épaves de 
grands navires montés par de nom
breux équipages perdus dans ces dé 
serts glacés ! 

L'équipage criminel at teignit les 
côtes de l 'Angleterre vers le milieu 
de 1611, et c'est d'un des matelots 
qui le composaient, poursuivi par 
le remords, que l'on apprit les dé
tails de cet épouvantable drame, 
dont le dénouement toutefois de
vait rester à jamais inconnu. 

A. 13. 

CHIMIE APPLIQUÉE 

LA CUAUXj SA PRÉPARATION, SES P R O 

P R I É T É S , SON ROLE BANS LA COMPO

SITION D U MORTIER A BATIR. 

La chaux vive, que tout le monde 
connaît , est l'oxyde d'un métal 
nommé calcium. Elle s'obtient par 
la calcination de la pierre à bât i r 
(carbonate de calcium) dans des 
fours coniques, où l'on superpose 
des couches al ternées de charbon 
et de pierre, j u squ ' à ce que le four 
soit rempli . Alors on al lume le 
charbon qui , en brûlant , produit la 
chaleur nécessaire pourchasser l 'a
cide carbonique du carbonate de 
calc ium; il reste de l'oxyde de cal
cium, qui est la chaux vive, laquelle 
se présente en gros fragments g r i 
sâtres durs et compactes, 

fc" Ces fragments, exposés à l 'air, en 
at t i rent l 'humidi té , et se t ransfor
ment en une poudre blanche qui est 
de l 'hydrate de calcium ou chaux 

^éteinte, laquelle, à son tour, absorbe 
l'acide carbonique de l 'air pour se 
t ransformer en craie. 

La chaux éteinte est fortement 
caustique, elle détrui t la peau et 
toutes les matières organiques. 

Quand on la délaye, on obtient le 
lait de chaux, lequel, je té sur un 
filtre, laisse passer un liquide inco
loré, appelé eau de chaux, qui sert, 
dans l 'analyse chimique, pour r e 
connaître dans une l iqueur la p r é 
sence de l 'acide carbonique libre. 

Il y a trois sortes de chaux : la 
chaux grasse, la chaux maigre et la 
chaux hydraulique. 

La chaux grasse est celle qui p ro 
vient des calcaires presque purs ; 
quand on l 'arrose d'eau, elle s 'é
chauffe fortement et foisonne beau
coup. 

La chaux maigre provient de la 
calcination des calcaires i m p u r s ; 
elle renferme une petite quanti té de 
magnésie, d'oxyde de fer et d 'ar
gile. Au contact de l 'eau elle s 'é
chauffe peu et augmente à peine de 
volume. 

La chaux hydraulique est faite 
avec du calcaire renfermant 30 à 40 
pour 100 d'argile. Cette chaux a la 
curieuse propriété de durcir sous 
l 'eau, ce qui motive son emploi dans 
les constructions hydraul iques . 
Cette chaux est vulgairement a p 
pelée ciment. 

Le mortier qui est employé dans 
la maçonnerie se compose de chaux 
éteinte, de sable et de terre. Toutes 
ces substances é tant bien mélan
gées forment une espèce de pâte 
gr isâtre . Alors, voici ce qui se passe : 
l 'acide carbonique de l 'air vient se 
combiner à la chaux pour former da 
la craie (qui est elle-même une va
riété de carbonate de calcium) et de 
l 'eau, qui s 'evapore, le mortier en 
conséquence durcit et colle les b r i 
ques ou ï e s pierres d'une manière 
fixe et solide. 

On conclut de ce résultat que la 
chaleur n 'agit que pour évaporer 
l'eau formée par la réaction, et que 
c'est l 'acide carbonique qui joue le 
rôle décisif. 

Cette réaction accomplie, il reste 
donc, comme composition du mor
t ier , du sable, de l 'argile et de la 
craie ; une seconde réaction se p ro 
duit alors : le sable, qui est de l 'a
cide silicique impur, vient s ' u n i r a 
la craie pour donner du silicate de 
calcium, qui est extrêmement dur, 
beaucoup plus dur même que la 
pierre. C'est ainsi que, lorsqu'on 
démolit d 'anciennes constructions 
au moyen de la mine, le mortier 
reste intact , tandis que les pierres 
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sont brisées. Mais la réaction qui 
produit cette dureté du mort ier n 'a 
l ieu qu 'au bout de plusieurs siècles, 
tandis que quelques semaines suffi
sent à produire la première. 

P . K. 

ASTRONOMIE 

M E R C U R E . — P H A S E S , V A R I A T I O N S D U 

D I A M È T R E A P P A R E N T ; D U R É E D ' U N E 

O S C I L L A T I O N C O M P L È T E . 

De toutes les planètes dont l 'exis
tence peut être affirmée avec une 
entière certi tude, la plus rappro
chée du soleil est Mercure. 

Mercure présente tous les phéno
mènes qui caractérisent les planètes 
inférieures, plus rapprochées du 
soleil que la t e r r e ; savoi r : des 
phases complètes, deux conjonc
t ions et des digressions maximum 
orientales et occ identa les ,qui la ren-
dent tantôt étoile du soir, tantôt 
étoile du mat in . Lors de sa con
jonct ion supérieure, Mercure se 
trouve au delà du soleil et nous pré
sen te la totali té de son hémisphère 
éclairé par cet as t re ; la planète of
fre alors l 'aspect d'un disque circu
laire , d 'une pleine lune ; en même 
temps elle a son diamètre apparent 
min imum se t rouvant à l 'apogée, 
c'est à dire le plus loin possible de 
la terre ; elle n'est guère observable 
à cette phase, vu qu'elle est noyée 
dans les rayons du soleil, se lève, 
passe au méridion et se couche en 
même temps que l u i ; au moment 
de sa conjonction supérieure, Mer
cure a sur la sphère céleste un mou
vement direct dirigé d'Occident en 
Orient plus rapide que celui du so 
leil , il en résulte qu'au bout de quel 
ques jou r s , la planète s'est assez 
éloignée de l 'astre éblouissant pour 

(1) ERRATA. — Il s 'est g l i s s é , d a n s le 
d e r n i e r a r t i c l e s u r l e s p l a n è t e s i n f r a m e r -
c u r i e l l e s , d e u x p e t i t e s e r r e u r s : 1° Mars es t 
"visible e n p le in j o u r , à l 'a ide d e s l u n e t t e s 
à 30 d e g r é s d u so le i l ; 2° le p a s s a g e d e l a 
p l a n è t e i n f r a m e r c u r i e l l e , a n n o n c é par M. 
Oppulzeï' , n 'a pas é t é o b s e r v é d 'après VAs
tronomie populaire d e C a m i l l e F l a m m a 
r i o n . 

devenir visible le soir pondant le 
crépuscule, peu de temps après le 
coucher du soleil; on constate alors 
que sa lumière est très vive et scin
t i l lante, quoique son diamètre appa
rent soit très pet i t ; cela provient de 
ce que, étant très rapprochée du so
leil, elle en reçoit une grande quan
tité de lumière. M. Liais et plusieurs 
autres astronomes ont pu la suivre 
avecleurs lunet tes jusqu 'à un degré 
seulement du soleil. Vénus, malgré 
son diamètre apparent bien plus 
considérable, n'est visible en plein 
jou r qu'à une bien plus grande dis
tance angulai re de l 'astre du j o u r ; 
Mars, qu'à 30 degrés; Jupiter , m a l 
gré son grand diamètre apparent , 
n'est visible en plein jou r au moyen 
de lunettes que s'il se trouve au mé
ridien, le soleil étant dans le voi
sinage de l 'horizon. 

Mercure se montre quelques jours 
après sa conjonction supérieure, 
sous forme d'un ovale différant peu 
d'un disque circulaire, d 'une pleine 
lune. 

La planète s'éloigne de plus en 
plus du soleil, et sa phase se r a p 
proche de plus en plus d'un demi-
cercle; son élongation orientale 
maximum peut ne pas dépasser 16 
degrés, mais elle a t te int ord ina i re
ment 22, 23 degrés et peut même 
atteindre 29 degrés. Elle ne dépasse 
jamais cette valeur. 

Dans le voisinage de son é longa
tion orientale maximum, Mercure 
est en quadrature , c'est à dire que 
les l ignes qui jo ignent la planète à 
la terre et au soleil sont perpendi
culaires; il en résulte qu'elle nous 
présente la moitié de son hémis
phère éclairé par le soleil et la moi
tié de celui qui ne l'est pas. Nous 
voyons un demi-cercle dont la con
vexité est tournée vers l'occident du 
côté du soleil et dont le diamètre 
rect i l igne, qui sépare la part ie 
éclairée de la partie non éclairée, 
est perpendiculaire à la l igne qui 
jo int le centre de Mercure à celui 
duso le i 1 . A part i r de sa digression 
orientale maximum, la planète, qui 
s'est arrêtée dans son mouvement 

direct dirigé d'Occident en Orien 
parmi les constellations, commence 
à marcher d 'un mouvement rétro
grade dirigé de l 'Orient vers l'Occi
dent : c'est sa période de rétrogra
dation, elle se rapproche du soleil 
et prend l'aspect d 'un croissant de 
plus en plus délié. Bientôt elle se 
noie de nouveau dans les rayons 
solaires et cesse d'être visiblele soir 
après le coucher du soleil, pendant 
le crépuscule ; elle arrive alors à sa 
conjonction inférieure; à cette der
nière phase, elle se lève, passe au 
méridien et se couche en même 
temps que le soleil.. 

Depuis sa conjonction supérieure 
jusqu 'à sa conjonction inférieure, 
le diamètre apparent de la planète 
a augmenté graduel lement , parce 
qu'elle s'est constamment rappro
chée de la ter re . Au mouvement de 
la conjonction supérieure, Mercure, 
à l 'apogée, était à 54 millions de 
lieues de nous; au moment de sa 
conjonction in fé r i eu re , il se 
trouve à son périgée et à une dis
tance de 19 à 20 millions de lieues 
de nous . La distance de Mercure à 
la terre est donc, quand la planète 
est à son apogée, près du triple de 
ce qu'elle est au pér igée , aussi son 
diamètre apparent , qui est au pé-
rigéede 12secondes 2 dixièmes, est-
il presque triple de ce qu'il est à l'a
pogée : il n'est alors que de 4 se
condes 6 dixièmes. 

La distance d'une planète inté
r ieure , Mercure ou Vénus , à la 
ter re , est, au moment de la con
jonction supérieure, la somme dos 
distances du soleil à la terre et à la 
planète ; au moment de la conjonc
tion inférieure, la distance de la 
planète à la terre se réduit à la dif
férence des rayons des orbites des 
deux planètes. 

Peu de jours après la disparition 
de Mercure le soir, on le revoit le 
matin, quelques instants avant le 
lever du soleil, à l 'aurore ; sa di
gression se trouve alors occiden
tale , et la planète , étant à l'occident 
du soleil, se lève un peu avant lui. 
Mercure offre alors l 'aspect d'un 
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roissant t rès dél ié; la planète s 'é
loigne chaque jour du soleil et son 
croissant devient de moins en moins 
délié ; enfin, la planète a t te in t son 
élongation occidentale max imum; 
vers la même époque, elle se trouve 
de nouveau en quadrature, , e l l epré-
sente de nouveau l 'aspect d'un demi-
cercle, tournant vers nous la moitié 
de son hémisphère éclairé par le 
soleil et la moitié de celui qui ne 
l'est pas. Mercure s'arrête dans son 
mouvement rétrograde dirigé de 
l'Orient vers l'Occident et, à par t i r 
de cette seconde stat ion, prend sur 
la sphère céleste un mouvement d i 
rect dirigé d'Occident en Orient. La 
planète se rapproche de plus en plus 
du soleil, ce qui fait qu'elle est de 
moins en moins élevée au-dessus 
de l'horizon; quand l 'approche du 
grand jour la fait disparaî t re , elle 
prend l'aspect d 'un ovale se r appro 
chant de plus en plus d'un disque 
complètement éclairé, ou d'une 
pleine lune, enfin elle cesse d'être vi
sible le matin avant le lever du so
leil; elle arrive alors à sa conjonc
tion supérieure. A partir de ce mo
ment, les mêmes phénomènes se 
reproduisent dans le même ordre. 

La durée d'une oscillation com
plète de Mercure, c 'est-à-dire le 
temps qni s'écoule entre deux con
jonctions élongations maximum ou 
identiques consécutives, est de 106 à 
130 jours, dont 23 seulement cons
tituent la période de mouvement r é 
trograde dirigé de l 'Orient vers l 'Oc
cident. La vitesse du mouvement 
propre de Mercure sur la sphère cé
leste, parmi les constellations, est 
très variable ; comme cette planète 
inférieure accompagne toujours le 
soleil, dont elle ne s'éloigne guère 
à plus de 23 degrés, elle fait un tour 
entier de la sphère céleste à peu 
près dans un an. 

Malgré la grande difficulté que 
présente l'observation de Mercure à 
l'œil nu, les peuples de l 'antiquité, 
habitant des pays chauds où le ciel 
est généralement pur , connaissaient 
cette planète ; les Egyptiens avaient 
remarqué que Mercure se montre 

quelquefois le soir pendant le c ré 
puscule, d 'autre fois le mat in pen
dant l 'aurore; ils croyaient avoir af
faire à deux astres différents et nom
maient celui du soir Set et celui du 
matin Horus. 

Les Graes avaient donné à la p la 
nète visible le soir le nom de Mer
cure, parce que la divinité my tho
logique dont elle a conservé le nom, 
était le Dieu des voleurs, qui exer
çaient leur coupable profession pen
dant la nuit , dont la planète visible 
le soir indiquai t le commencement; 
ils représentaient la planète par un 
caducée, et la nommaient Apollon 
lorsqu'elle était visible le mat in . 

Ils finirent par s'apercevoir que 
Mercure ne devenait visible p e n 
dant l'aurore qu'après avoir disparu 
pendant le crépuscule du soir, ils 
comprirent alors que Mercure et 
Apol lonn 'é ta ientqu 'un seu le tmême 
astre oscillant au tour du soleil, et 
s'en t rouvant tantôt à quelques de
grés à l 'Orient, tantôt à quelques 
degrés à l 'Occident. 

Les Jndiens connaissaient la p l a 
nète Mercure et lui avaient donné 
les noms de Bouddha et de Ranhy-
neia, suivant qu'elle était étoile du 
soir ou étoile du matin 

L'observation de Mercure à l 'œil 
nu est tel lement difficile, que l ' i l 
lustre Copernik ne vit jamais cette 
planète, dont il prédit cependant 
les phases, comme celles de Vénus; 
j ' a i vu souvent Morcuro au t é les 
cope, mais jamais à l 'œil nu ; des 
personnes douées d'une meilleure 
vue que moi le voyaient très bien. 
Tycho Brahé vit Mercure à l 'obser
vatoire de Frauenberg , dont le c l i 
mat n 'était guère plus propice que 
celui des bords de la Vistule où ob
servait Copernik. GalletyL chanoine 
d'Avignon, que Lalande appelait 
hermophile (amateur ^ e Mercure), 
eut le privilège de voir la planète 
inférieure plus de cent fois dans le 
courant du XVIIIe siècle. 

H E X R Y C O U R T O I S 

É L E C T R I C I T É S T A T I Q U E 

L'ÉLECTROPnORE (suite). — LA B O U 

TEILLE DE LEYDE 

Après avoir indiqué comment se 
construit l 'êlectrophore il nous reste 
à en donner la théorie . 

11 est bon, au préalable, de r appe 
ler succinctement quelles sont les 
pièces qui composent cet i n s t ru 
ment . 

Il est formé de deux parties qui 
sont bien séparées l 'une de l ' au t re . 
Nous avons indiqué comment on les 
fabriquait séparément ; le gâteau de 
résine est la part ie influente, et le 
plateau métallisé, que l'on t ient à 
]a main, sert à recevoir et à conser
ver l 'électricité qui a été déposée 
sur le gâteau de résine. 

Voici comment les fluides se d is
t r ibuent dans ces deux part ies : 
lorsque l'on frotte un corps ou qu'on 
le bat avec un autre corps, ils s'é-
lectrisent tous deux, et se chargent 
d 'une électricité de nom contraire . 
Si donc nous battons le gâteau de 
résine avec du drap, i l se déposera 
à la surface du gâteau une couche 
d'électricité qui, dans ce cas, est 
négative. On sait d 'autre part que 
des électricités de nom contraire 
s 'at t i rent ; si donc on place sur le 
gâteau ainsi électrisé le plateau 
métall ique, l 'électricité neutre de 
ce dernier sera décomposée, la pos i 
t ive se portera à la part ie du p l a 
teau qui repose sur le gâteau ; et 
comme on peut admettre que les 
contacts entre la surface de la cire 
et la surface métall ique sont mal 
établis , il s 'ensuit que l 'électricité 
ainsi at t irée ne se recombinera pas 
avec celle qui influe ; d 'ail leurs la 
cire est mauvaise conductrice. L 'é
lectricité négative, provenant de la 
décomposition du fluide neu t re , sur 
le plateau métallisé, sera repoussée 
à la surface externe de ce pla teau, 
et si l'on met cette partie momen
tanément en communicat ion avec le 
sol, tout le fluide négatif s'y écou
lera. 

Le plateau métall ique ne conte-
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nan t plus qu 'une seule électricité, 
il sera facile de t i rer une étincelle, 
en le met tant en rapport avec un 
corps contenant du fluide neut re , 
ou un fluide de nom contraire . 

Les étincelles fournies par l 'élec-
t rophore construit comme je l'ai 
indiqué, sont assez fortes pour dé 
terminer des recompositions ch imi
ques; mais on peut encore emmaga
siner, pour ainsi dire, l 'électricité 
produifo à chaque soulèvement et 
obtenir ainsi des décharges très 
énergiques. 

A cet effet, on fait usage d'un con
densateur dont voici la descrip
t ion. 

Nous connaissons l 'appareil a p 
pelé bouteille de Leyde, constitué 
p a y m flacon en verre mince, r e n 
fermant des feuilles métall iques, et 
recouvert extér ieurement par une 
bande également métall ique et qui 
monte à deux pouces du goulot. Cet 
appareil , nous pouvons le fabriquer 
nous-mêmes ; pour cela, on choisit 
un flacon da verre, d'une capacité 
de 500 grammes, et d'une très faible 
épaisseur de verre ; après l'avoir 
rempli de feuilles d'étain ou d'or, 
légèrement froissées, on le ferme à 
l 'aide d'un bon bouchon ; puis, 'on 
enfonce à travers ce bouchon, ciré 
au préalable, une tige métall ique 
terminée par une pointe, plongeant 
jusqu 'à la moitié de la bouteille. 
La part ie externe de la tige peut 
être recourbée ou laissée droite : on 
la termine par une petite boule é g a 
lement métall isée à la surface. Cela 
fait, on a construit l'armature in
terne du condensateur; maintenant , 
et après avoir légèrement chauffé le 
flacon à sa surface, on l 'enduit de 
colle et on applique une feuille d'é
tain assez forte. 

La feuille externe doit se cont i 
nuer sous le flacon, et présenter le 
moins d ' interruptions possibles avec 
la feuille latérale ; pour cela, on 
peut coller différentes feuilles et 
même les superposer, sans toutefois 
produire des bourrelets qui gêne
ra ien t le phénomène d' influence. 

La théorie de cet ins t rument est 

au reste fondée, comme celle de 
tous lès appareils employés en élec
tricité statique, sur l 'a t t ract ion des 
fluides de nom contraire. 

La partie externe, ou armature de 
la bouteil le, é tant en communica
tion avec le sol, si nous approchons 
le plateau métallisé de la t ige à 
boule, les feuilles internes se recou
vrent de l 'électricité du plateau, et 
alors, cette électricité agit par i n 
fluence à travers les parois du fla
con, a t t i rant à la surface de l ' a rma
ture externe une électricité de nom 
con t ra i r e ; celle-ci, à mesure qu'on 
charge la bouteil le, augmente en 
tension, et tend à maintenir à l ' in
tér ieur du flacon de nouvelles 
quantités d'électricité venues du 
plateau producteur . 

Il est évident qu'il y a une limite 
de charge ; on l 'explique du reste 
comme dans le condensateur d'Œpi-
nus, qui est pour ainsi dire l 'appa
reil théorique du précédent. 

La bouteille ainsi chargée, on fait 
communiquer la par t ie externe 
avec le bouton, à l 'aide d'un com
mutateur, ou simplement avec une 
tige métall ique recourbée en forme 
de C et isolée à l 'extrémité d'une 
baguette de verre. 

On obtient alors une forte dé
charge , si toutefois les appareils 
sont bien secs, et qu'on ait suffi
samment chargé la bouteil le. 

Si une personne t ient cette bou
teille d 'une main, par la par t ie i n 
férieure, et qu'el le donne l 'aut re 
main à plusieurs personnnes se t e 
nant entre elles, il suffit que celle 
qui se trouve à l 'extrémité de la 
chaîne ainsi formée vienne à tou
cher le bouton do la bouteil le, pour 
que toutes les personnes cons
t i tuant le groupe ressentent une 
légère secousse. 

Ë ^ R O G E R D E L A P I E R R E 

V l 

H Y G I È N E P U B L I Q U E 

L E V I N U E B E T T E R A V E . 

M.Ju le s Lefort vient de publier , 
à propos de la fabrication du vin de 

betterave, une note qu'il nous pa" 
raî t de la plus haute importance de 
reproduire . Voici cette noie : 

Depuis qu'il est malheureuse
ment reconnu qu 'aucune entrave 
ne peut s'opposer à la marche tou
jours envahissante du phylloxéra 
dans nos pays vinicoles, divers agro
nomes se sont ingéniés à découvrir 
des boissons pour remplacer dans 
une certaine mesure, mais seule
ment sous le rapport de la quantité, 
les vins de qualité inférieure, des
t inés aux populat ions ouvrières des 
campagnes. 

Jusqu 'à présent, un seul de ces 
liquides semble obtenir du succès, 
c'est le vin dit de sucre ou de moût 
dont la fabrication en France, pour 
l 'année dernière seulement, n'a pas 
été moindre de deux millions d'hec
tolitres, et tout porte à croire que 
cette quant i té serait encore plus 
élevée, si, comme on le demande 
dans plusieurs départements, les 
droits sur les sucres destinés à cet 
usage étaient d iminués . En effet, 
selon la quanti té de sucre que l'on 
fait fermenter avec de l 'eau et du 
moût de raisin non pressuré, on ob
t ient un deuxième vin, peu coloré, 
il est vrai , plus ou moins alcoolique, 
qui peut remplacer, avec les mêmes 
avantages, les petits vins rouges tels 
qu'on les consomme dans beaucoup 
de localités. D'autre part , ces vins 
ne sont nul lement malfaisants, 
puisqu'on y trouve seulement une 
partie des principes du raisin qui a 
subi la fermentation alcoolique. Le 
seul inconvénient qu'on pouna i t 
peut-être leur reprocher, c'est de 
servir déjà au coupage des gros vins 
très r iches en couleur. 

Mais nous ne saurions en dire au
tant d'une aut re boisson, n'ayant du 
vin que le nom et dont un grand 
nombre de journaux ont fait récem
ment un éloge que nous croyons 
absolument immérité : nous voulons 
parler du vin de betterave. 

Un agronome dont on ne cite pas 
le nom, considère d'abord que la w 
riélé de betterave rouge est appelée 
à recueillir l'héritage de la vigne, 
puis il ajoute : « Comme on le sait, 
« la betterave fournit des alcools de 
« premier choix; pourquoi sa pulpe, 
« t ra i tée comme le moût de raisin, 
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« ne donnerait-elle pas une boisson 
« équivalente? Le fait est accompli: 
« cette betterave rouge, fort sucrée, 
« produit par la fermentai ion du 
« vin qui ne le cède en r ien à bien 
« des vins soi-disant de nos crus 
« méridionaux. » 

Que l'alcool de betterave, après 
avoir subi des rectifications spé
ciales, puisse remplacer tout à fait 
l'alcool de vin, cela n'est pas dou
teux, et tout le monde sait que la 
plus grande part ie de l 'eau-de-vie 
dite de Cognac a la betterave pour 
origine. Mais faire croire que ce 
même alcool à l 'état brut , mélangé 
avec d'autres alcools non moins im
purs et produits par la fermentation, 
de la pulpe de i etterave, soit sans 
inconvénients pour la santé p u b l i 
que, c'est ce que nous no saurions 
admettre. Tous les chimistes s a 
vent, en effet, que la fermentation 
de la betterave donne^ en outre de 
l'alcool vinique, de l 'aldéhyde qui 
est la cause principale de la dépré
ciation des alcools de betterave, 
puis des alcools propylique, bu ty-
lique et amylique, toutes subs
tances toxyques, môme à petites do
ses, selon les intéressantes expé
riences de MM. Dujard.n Beaumetz 
et Audigé. Nous ne parlerons que 

Vpour mémoire de la bélaïne, a lca
loïde qui se rencontre toujours dans 
la betterave dans la proportion de 1 
à 5 pour cent, suivant les racines, 
et dont on ignore les propriétés phy
siologiques. 

Voilà'la question hygiénique. 
Maintenant, l ' inventeur assure 

que le vin de betterave ne le cède en 

• rien à bien des vins soi-disant de nos 
cru&méridinnaux : en vérité, c'est 
à se demander s'il s'est donné la 
peine d'abord d'en préparer, puis de 
ic goûter, car voici ce que nous avons 
observé : 

Nous avons râpé 1 kilo dé bet te
rave rouge, et la pulpe a élé épuisée 
avec deux litres d'eau ordinaire un 
peu tiède. La solution, passée à t r a 
vers un linge, addit ionnée d'un peu 
de levure de bière, a été soumise à la 
fermentation. Après trois jours , tout 
le sucre de la betterave avait été 
converti en alcool et en acide car
bonique, et il en est résulté un l i 
quide rouge pâle, accusant de 4 à 5 

pour cent d'alcool, d'une conserva
tion assez facile, mais po?sédant au 
goût une saveur extrêmement désa
gréable. Ce prétendu vin avait con
servé tout le principe odorant pro pre 
à la betterave crue, au point de dé 
goûter le palais le plus accommo
dant . 

A ces divers points de vue, la fa
brication du vin dit de betterave ne 
mérite donc pas d'être encouragée. 

JULES L E F O R T , 

Membre de l'Académie de médecine. 

L'AIR, M TERRE ET L'EAU 
Description des principales merveil

les du globe et des phénomènes 
naturels les plus curieux. 

CHAPITRE XII 
MONTAGNES ET GLACIERS 

3 — L e s m o n t a g n e s d e l ' A m é r i q u e . 

U n r o c h e r a f r i c a i n . 

(Suite) 

Humboldt renonça donc à une 
seconde tentative d'ascensien du 
Chimborazo. Ce ne fut qu'en 1831 
que M. Boussingault , notre émi-
nent chimiste-agronome, chercha à 
sontour à a t te indrecesommet inac
cessible, d'abord de Mocha et de 
Chillapulu, puis d'Arenal, par une 
voie to te différente de celle choisie 
par Humboldt et ses compagnons. 

M. Boussingault et sou ami le co
lonel Hall commencèrent leur as 
cension lo 16 décembre 1831. Dans 
la dernière partie du voyage, il leur 
fallut se frayer eux-mêmes un che
min dans la neige, co qui ne leur 
permettai t d'avancer qu'avec lenteur 
et fatigue. Kn outre , il l eur fallait 
secramponner aux rochersqui s 'éle
vaient à leur droite, car à leur g a u 
che s'ouvrait un précipice épouvan
tab le . 

Epuisés par ces J^J^lfes diverses 
ainsi que par la dîpïe'ulté de respi
rer , résul tant de la raréfaction de 
l'air, nos explorateurs étaient obl i 
gés de s'asseoir fréquemment. 

La neige sur laquelle ils mar
chaient était molle et s'étendait, par 
trois ou quatre p nuces de profon

deur, sur un vernis de glace ex t rê 
mement dure et glissante; ils furent 
alors obligés de creuser des degrés 
dans la glace poury poser leurspieds. 
Un nègre fut d'abord employé à cet 
office, mais il ne t a rda pas à être 
harassé; et M. Boussingault , voyant 
cela, voulut prendre sa place ; 
mais il glissa si malheureusement , 
que,sans le colonel Hall et le nègre , 
qui le ret inrent , l 'honorable savant 
n 'aurai t jamais pu rendra compte 
de son expédition si intéressante 
et des importantes observations qui 
en résultèrent , non seulement au 
Chimborazo, mais aux volcans si 
nombreux dans cette part ie des 
Andes. 

« Nous fûmes un moment, tous 
les trois, dans le plus grand d a n 
ger», dit M.Boussingault.On le croit 
sans peine. 

Un peu plus loin,le chemin devint 
meilleur ; enfla nos voyageurs m i 
rent le pied sur une saillie d é r o 
ches de quelques pieds de la rgeur 
et entourée de précipices insonda
bles : imposssible d'aller plus loin, 
c 'est-à-dire plus haut . 

« Nous nous trouvions au pied 
d'un prisme de roches, dit M. Bous-
s ingaul t ,dont la surface supérieure, 
couverte d'un manteau de neige, 
forme le propre sommet du Chimbo
razo. » 

Pour avoir une idée exacte de la 
configuration de la montagne e n 
tière., il faut imaginer une énorme 
masse d ! roches couverte do neige, 
étayée d'arcs boutants de tous les 
côtés. Ces arcs-boutants sont des 
crêtes rocheusesquifont saillie sous 
la neige. C'est ce qui explique com
ment, en par tant de points diffé
rents, les explorateurs du Chimbo
razo rencontrent infaill iblement 
quelque saillie de ce genre qui 
semble devoir les conduire à leur 
but, mais les laisse généra lement 
en affront. 

M. Boussingault et ses compa
gnons s'étaient élevés à 64 toises,ou 
384 pieds plus hau t que Humboldt , 
Bonpland et Montuclar. 

Un au t re explorateur français, 
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M. Jules Remy, réussit pour tan t à 
atteindre le sommet du Chimborazo, 
en compagnie d'un voyageur a n 
glais, M. Brencklay, le 3 no embre 
1856. Il raconte que le brouillard 
était t e l loment in tenseautourd 'e îx, 
qu'ils y arr ivèrent presque sans en 
avoir conscience. Ayant mesuré la 
hau teur de ce sommet, il le trouva 
à 21,470 pif ds au-dessus du niveau 
de la mer, chiffre qui diffère seule
ment de 40 pieds de celui que Hum-

Rio Bamba pour at teindre au som
met, avec des difficultés plus g r a n 
des qu'il ne s'y était a t tendu. Au 
sommet de la montagne, le thermo
mètre marquait une température de 
11 degrés Fahrenhei t . Il n'existe 
aucun cratère, mais deux pics ; M. 
Whymper a monté au sommet de 
chacun d'eux. Le plus haut a une 
élévation de 21,982 pieds anglais a u -
dessus du niveau de la mer, environ 
12,000 pipds de la vallée deQuito . 

tude de 13,500 pieds, et avait dû.re
noncer à poursuivre son entreprisa. 
M. Wiener , accompagné de M. de 
Grumkow. ingénieur, et d'un jeûna 
Péruvien, M. d'Ocamps, atteignait 
doncle 19mai 1847cesommetvierge, 
élevé à 6.200 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, sur lequel il plan
tait bravement le drapeau tricolore 
et qu'il baptisait en même temps 
Pic de Paris. Le procès-verbal de 
cette ascension, — dont copie fut 

E t a l e m e n t des Climats s u r les f lancs des h a u t e s m o n t a g n e s . — Mont l l o s e . 

L'Air, la Terre, et l'Eau. — M o n t a g n e s e t Glac i ers (p . 9 1 , co l . 1 ) . 

aussitôt expédiée au ministère de 
l ' instruction publ ique ,— renfermé 
dans un tube de verre, fut déposé 
sur le point le plus élevé du Pic de 
Paris , à l 'abri des surprises météo
rologiques. 

Le nom de Pic de Par is donné au 
sommet gravi par M. Ch. Wiener et 
ses compagnons a été adopté par le 
gouvernement bolivien avec un gra 
cieux empressement. 

Telles sont les principales ascen
sions dont les hau ts sommets des 

boldt obt int , en 180H, de ses calculs 
t r igonométriques faits dans la plaine 
deTupia . 

La température de l 'air était de 
1°7, et M.Rémy observa que le point 
d'ébullition de l 'eau, à cette éléva
t ion, est 77° 5. 

En 1880, M. Edouard Whymper , 
savant angla is , bien connu par 
ses ascensions de montagnes , dont 
quelques-unes fort dramat iques , 
accomplissait à son tour l 'ascension 
du Chimborazo. Il mit dix jou r s de 

Enfin, le 19 mai 1877, le sommet 
sud est du Nevado de I l l imani était 
at teint à sou tour , par M. C h . W i e 

ner, archéologue français chargé de 
recherches relatives à l 'ancienne 
civilisation très Incas, dans le Pérou 
et la Bolivie^^^t 

Un voyageur américain, M. Gib
bon, entre aut res , avait déjà tenté 
cette ascension périlleuse du som
met le plus élevé de la chaîne des 
Andes, après le Nevado de Sorata ; 
mais il n 'était parvenu qu 'à une a l t i -
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La mer d é g l a c e (Vallée de Chamounix) 

La source du R h i n , dans les Grisons. 

L'AIR, LA TERRE ET L'EAU. — Les Glaciers (p. 91, col. iî).'. 
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Andes furent l 'objet à différentes 
époques. Il y en eut d 'autres, sans 
doute, mais nous ne saurions toutes 
les consigner dans cet ouv rage : il 
n 'y aurai t , du reste, pas g rand in t é 
rêt à le faire. Quant aux volcans, 
il est bien entendu que nous y r e 
viendrons. 

Le Peter Botte, dans l'île Maurice, 
est peut -ê t re la montagne la plus 
curieuse qu'on puisse voir, bien 
qu'elle n 'ai t que 850 mètres à peine 
de hau teur . 

D'origine volcanique^ comme est 
d'ailleurs le sol de l'île ent ière , il 
présente l 'aspect d'un cône abrupt 
et profondément crevassé, composé 
d'énormes blocs de roche dont p lu
sieurs menacent de dégringoler, — à 
ce qu'on pourrai t croire d'en bas du 
moins; à peu de distance de son 
sommet, le cône éprouve un é t r an 
glement subit , formant comme un 
cou au-dessus des épaules d'ui? 
colosse; et le plus bizarre, c'est que 
sur ce cou une masse énorme, de 
forme à peu près sphér ique, s 'ap
puie comme une tête grotesque et 
mal plantée. 

On voit la difficulté qu'il y a pour 
escalader une pareille cime, et ce
pendant , cette difficulté n'a pas dé 
couragé les amateurs d'ascensions. 

Il paraît que lo premier qui tenta 
l 'aventure dut y renoncer et eut le 
désagrément de se tuer à ladescente . 
C'était un Hollandais nommé Pieter 
Boot : comme on voit, il aura i t au 
moins eu la gloire de laisser son 
nom à la fatale montagne . — Il est 
vrai que cette histoire est généra
lement regardée comme une simple 
légende. 

Quoiqu ' i l en soit, jusqu 'à 1832, 
l 'ascension du Peter Botte fut con
sidérée comme une chose impossible. 
En 1831 pourtant , un officier du génie 
de l 'armée anglaise, le capitaine 
Lloj^d, accompagné d'un M. Daw-
kins , s'était élevé jusqu ' à ce qu'i l 
appelle lu i -même le cou de la m o n 
tagne . Il avait emporté une échelle, 
dans l'espoir de s'en servir avec 
succès, lorsqu'il aurai t at teint ce 
point critique de l 'ascension, mais 

i elle étai t t rop courte de moitié, et il 
j dut abandonner la partie, laissant là 
' son échelle, pour une autre occa

sion. 

L'autre occasion ne tarda guère 
à se présenter. L'année suivante, le 
capitaine Lloyd, accompagné cette 
fois des l ieutenants Phi lpot ts , Kep-
pel et Taylor, t an t de l 'armée de 
terre que de la mar ine , renouvela 
sa tentat ive. Le l ieutenant Taylor 
adressa à la Société royale de Lon
dres une relat ion détaillée de cette 
tentative couronnée par le plus 
complet succès. 

« Aussitôt nos préparatifs t e rmi
nés, y est-il dit, nous par t îmes; et 
on vit rarement une ligne de marche 
plus pit toresque. Notre avant-garde 
se composait de 15 à 20 sepoys, 
dans toutes les variétés de costumes 
imaginables , mêlés de quelques 
nègres por tant nos al iments , des 
vêtements de rechange, etc. 

« Notre route se trouvait resserrée 
dans un ravin très escarpé, creusé 
par les pluies de la saison humide, 
lesquelles, ayant amolli la roche, 
étaient loin de nous l 'avoir rendue 
agréable; ceux qui se t rouvaient der
rière n'avaient pas assez d'attention 
pour éviter les pierres qui se déta-
chaientà chaque ins tant de la masse, 
et dont une nous manqua , Keppel et 
moi, seulement par miracle. » 

Au moyen de ce sentier incom
mode, qui n 'avait pas, para î t - i l , un 
pied de large, nos explorateurs fran
chirent une distance de près de 
400 mètres, en s 'aidant des mains 
pour s'accrocher auxmaigres a rbr i s 
seaux qu'ils rencontraient cà et là: 

« Tout en gravissant la pente qui 
devait nous conduire à l 'épaulement 
de la montagne, continue le na r ra -
tour , nousjouiss ionsd 'un coup d'œil 
défiant toute description. Nous nous 
arrêtâmes sur une étroite plateforme 
de 20 mètres de longueur au plus . 
Sur le flanc que nous avions suivi 
dans notre ascension, notre regard 
plongeait dans une profonde gorge 
boisée que nous venions de franchir, 
tandis que de l 'autre côté de cette 
saill ie, qui avait six à sept pieds de 

large, le précipice descendait à pic 
jusqu 'à la plaine, à 1,500 pieds de 
profondeur. L'une des extrémités de 
la plateforme où nous étions était 
également bordée de précipices; mais 
de l 'autre par ta i t une crête de ro
chers tail lée en lame de couteau, 
hachée çà et là de crevasses profon
des et qui s'élevait en forme de cône 
jusqu 'à 300 à 350 pieds au-dessus 
de nos têtes, suppor tant , sur sa 
pointe supérieure, le vieux « Peter 
Botte » dans toute sa gloire. » 

Bref, on trouva là l 'échelle laissés 
l 'année précédente par le capitaina 
Lloyd, un grapin et différents autres 
objets, à l'insuffisance desquels on 
avait apporté de quoi suppléer 
amplement. Nous ne suivrons pas 
le l ieutenant Taylor dans sa descrip
tion un peu t rop complaisamment 
prolixe des difficultés inhérentes 
à une ascension de ce genre tout 
particulier; on comprend assez com
ment, avec un système de cordes, 
d'échelles portatives, de crampons, 
etc., nos hardis explorateurs par
vinrent à s'asseoir sur Je crâne non 
encore profané du vieux Peter Botte, 
après y avoir toutefois arboré l'Union 
Jack, aussitôt salué par le canon da 
la frégate l'Intrépide, (the Undaun-
ted), à l 'ancre dans la rade de Port-
Louis, auquel répondit la batterie 
d a port. 

Les joyeux ascensionnistes vidè
rent aussitôt une bouteille de vin 
pour célébrer leur t r iomphe, en por
tant , comme il convient à tout bon 
Anglais, la santé du ro i ; puis ils 
baptisèrent la cime du Peter Botte 
King William's Peak; puis ils dan
sèrent en rond autour du drapeau 
nat ional , en lançant de toutes leurs 
forces un enthousiaste hip! hip! 
hip ! hurrah ! 

Nos ascensionnistes, enthousias
mé!', voulurent passer la nui t sur le 
théâtre de leur t r iomphe, — une 
nui t très uncomfortabU, en vérité, 
car ils ne puren t fermer l 'œil , et se 
l e \è ren t à l 'aube, raides de froid et 
affamés comme des loups en temps 
de neigs . Ils opérèrent leur descente 
avec toute la hâte possible, laborieu-
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sèment toutefois, mais sans r e n 
contrer d'accident funeste. 

Le sommet du Peter Botte a été 
visité depuis à plusieurs reprises, 
avec le même succès, notamment en 
1848,1858, 1864, 1874 et 1878. Les 
mêmes moyens furent employés à 
chaque fois, et les mêmes péripéties 
se sont reproduites à chaque nou
velle ascension. Il n'est, d 'ail leurs, 
guère d'autres moyens à employer 
pour exécuter ce tour de force, qu 'un 
système plus ou moins ingénieux 
de cordes et d'échelles ; et les explo
rateurs nepeuvent guère varier leurs 
émotions, dans l 'accomplissement 
de cette entreprise, qu 'en se cassant 
les reins. 

Les explorateurs de 1864 re t rou
vèrent au sommet du Peter Botte 
les traces laissées par leurs prédé
cesseurs et en part iculier un mor 
ceau de plomb sur lequel les 
ascensionnistes de 1848 avaient pris 
soin de graver leurs noms. Ils y 
laissèrent également des t émoigna
ges de leur passage, et inscrivirent 
leurs noms sur un carnet qu'ils en
fermèrent dans une boîte d'étain et 
déposèrent en lieu sûr quoique très 
apparent. 

L'ascension de 1874 fut exécutée 
par MM. Shand et Huxtable, le 24 
juin. Ces messieurs étaient conduits 
par un guide expérimenté, du nom 
de Deebee, — car il y a main tenant 
des guides de profession pour les 
explorateurs du Peter Botte comme 
pour ceux du Mont-Blanc. Us a t te i 
gnirent sans grande difficulté l 'é-
paulement dont nous avons par-lé, et 
où, en gens pra t iques , ils déjeunè
rent. Le guide avait passé la nui t en 
cet endroit, et avait préparé à son 
réveil les cordages et les échelles. 

Après déjeuner, MM. Shand et 
Huxtable abordèrent franchement 
la dernière et la plus difficile part ie 
de leur ascension, et ils a t te ignirent 
en bon état le fameux sommet, sur 
le coup de midi . 

Une forte gaule coupée dans la 
montagne, et à l 'extrémité de l a 
quelle on at tacha le drapeau, fut 
solidement plantée, comme on pou

vait s'y a t tendre , sur le sommet; en 
outre , les visiteurs déposèrent leurs 
noms, gravés sur une feuille de 
plomb, dans une anfractuosité pro
tectrice. Cela fait, ils procédèrent à 
la descente, et, à deux heures , ils 
avaient rejoint leur navire la 
Laura, n 'ayant mis que six heures à 
leur expédition, aller et retour. 

C'est en novembre 1878 qu'eut 
lieu la dernière ascension du Peter 
Botte dont nous ayons eu connais
sance. Elle fut exécutée par le l i eu
tenant du génie H. de H. Haig et un 
de ses amis qu'il ne juge pas à pro
pos de nommer, guidés par l ' inévi
table Deebee. Cette dernière ascen
sion n 'ayant pas offert d'incidents 
par t icul iers , nous nous bornerons 
à la mentionner , bien que M. Haig 
l 'ait racontée compendieusement 
dansle numôrodu Graphie d u 5 j u i l -
Iet 1879, où nos lecteurs pourront 
retrouver cette prolixe description, 
si le cœur leur en dit. 

Comme ses devanciers, M. Haig 
arbora sur le sommet du PeterBotte 
un Union-Jack tout frais, et y érigea 
un cairn pour y loger la lame de 
plomb t radi t ionnel le , décorée des 
noms des ascensionnistes. 

M. Haig nous donne, de l 'origine 
de ce nom de Peter Botte porté par 
le rocher désormais célèbre de l'île 
Maurice, une version différente de 
celle que nous avons recueillie de 
ses premiers explorateurs . D'abord, 
c'est Pieter Both qu'il orthographie 
ce nom, et il ajoute, pour justifier 
son choix: « Ce nom bizarre lui fut 
donné par les premiers des nom
breux propriétaires successifs de 
l 'île, les Hollandais, en mémoire de 
leur amiral , Pieter Both d'Amesfort, 
qui ht naufrage et se noya au large 
de la côte, tout près de sa base. » 

Cette version ne nous paraî t pas 
plus déraisonnable que l 'autre, mais 
nous serions bien embarrassé s'il 
nous fallait faire un choix entre les 
deux. 

Quant au Pieter Bolh (ou quelle 
que soit l 'or thographe de ce nom), 
on voit qu 'aujourd 'hui on y monte 
décidément comme à son grenier . 

CHAPITRE XII 

MONTAGNES ET GLACIERS 

.Les nef g e s é t e r n e l l e s . L e s g l a c i e r s . 

Sommaire. — E t a g e m e n t d e s c l i m a t s s u r 

l e s h a u t o s m o n t a g n e s . — L i m i t e d e s n e i 

g e s d i v e r s e s s u i v a n t l a l a t i t u d e . — Na« 

t u r a e t c o m p o s i t i o n d e s g l a c i e r s . — L e u r 

m o d e de f o r m a t i o n . — S o u r c e s de b e a u 

c o u p de g r a n d s fleuves. — L e s g l a c i e r s 

des A l p e s . — Les a c c i d e n t s . — M o r a i n e s 

e t b locs e r r a t i q u e s . — L e s g l a c i e r s d i s 

p a r u s . — L3 l a c d e K i l l a r n e y . — Le 

G r o e n l a n d , a u t r e f o i s e t a u j o u r d ' h u i . — 

M o n t a g n e s e t c h a m p s de g l a c e flottants. 

— L e s a v a l a n c h e s . — P h é n o m è n e s a c 

c o m p a g n a n t la c h u t e d'une a v a l a n c h e d e 

g l a ç a . •— S p e c t a c l e m a g n i f i q u e . — C h u 

t e s d e g l a c i e r s e n t i e r s . — C a t a s t r o p h e s 

é p o u v a n t a b l e s . — A c c i d e n t s r é s u l t a n t de 

l ' in f i l t ra t ion d e s e a u x de f u s i o n des n e i 

g e s e t des g l a c e s . — E b o u l i s e t g l i s s e 

m e n t s d e m o n t a g n e s . 

La chaleur est d 'autant plus i n 
tense sur un point de la ter re que 
les rayons du soleil y parviennent 
plus directement et de plus haut , 
après avoir t raversé, comme autant 
de puissantes lentilles, les couches 
atmosphériques parallèles qui en 
tourent notre globe, acquérant à 
chaque nouvelle couche traversée 
une plus grande somme de chaleur. 

Sous nos la t i tudes, où ils nous 
arr ivent en lignes obliques, les 
rayons solaires t raversant obl ique
ment-ces mêmes couches a tmosphé
riques, y sont successivement r é 
fractés, et cette réfraction modère 
considérablement leur accroisse
ment de puissance. Telle est la 
cause de la différence des climats, 
déterminée par la position du So
leil ; de là, également la différence 
de température en été et en hiver : 
le soleil est plus rapproché de la 
terre de près de quatre millions de 
kilomètres en décembre qu'en j u i n 
dans le centre del 'Europe. De là e n 
fin, l 'é tagement des climats sur les 
versants des hautes montagnes, 
dont le sommet est couvert de neige 
malgré l 'élévation de la tempéra
ture des basses vallées. 

Plus on approche de l ' équateur , 
plus la l imite des neiges s'élève, 
sans doute, mais elles n'en existent 
pas moins ; ce qu'il y a de plus s a i 
sissant, c'est que, entre les t ropi 
ques, on peut, en gravissant les 
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montagnes, t raverser tous les c l i 
mats du monde, depuis l ' insuppor-
ble chaleur tropicale jusqu 'à la t em
pérature glacée des pôles. A l 'a l t i 
tude de 4,000 mètres environ, sur le 
versant des Cordillières de la zone 
torr ide, la neige commence à tom
ber, mais la végétation y est encore 
d'une certaine richesse ; le sommet 
est couvert de neiges perpétuelles. 
On a calculé d'ail leurs que la cha 
leur décroît d'un degré par cent 
quatre-vingt-sept mètres en h a u 
teur et que quatre-vingt-sept mè
tres d'élévation équivalent, pour 
la température actuelle, à un dépla
cement d'un degré en lat i tude vers 
le nord. 

La limite des neiges, dans la 
chaîne dé*s Alpes, se trouve à 2,200 
mètres environ d 'al t i tude. 

Lorsqu'on fait l 'ascansion d'une 
montagne élevée, on se trouve en 
conséquence dans le même casque 
si l'on avançait dans la direction du 
pôle boréil dans la mesure que nous 
venons d' indiquer; et l'on s'en aper
çoit à la distr ibution si t ranchée de 
la flore des montagnes à mesure 
qu'on approche du sommet. Lors
qu'on a passé, par exemple, la r é 
gion où s'étale dans toute sa splen
deur la végétation vigoureuse du 
mid ide l aF rance , onrencontre bien
tôt celle du Nord ; un peu plus haut 
c'est celle du Nord de l 'Europe; puis 
celle du Spitzberg et du Groenland, 
formant çà et là, borné par les ne i 
ges, comme un j a rd in féerique au 
milieu d 'un site désolé, où poussent 
des plantes semblables à celles 
qu'on trouve habituel lement à mille 
lieues de là. 

A. B . 
(A suivre.) 

NOUVELLES GÉOGRAPHIQUES 
ET ETHNOGRAPHIQUES 

ABYSSINIE 

M. A. Raffray, consul de France à 
Massaouah, a fait à la Société de 
géographie le récit de son récent 
voyage en Abyssinie, rempli de r e n 

seignements intéressants , no tam
ment sur les t r ibus indépendantes 
des Gallas-Raïas, 

II paraî t que le roi d'Abyssinie vit 
presque constamment au milieu de 
son armée, qu'il conduit tantôt 
contre un vassal révolté, tantôt 
contre les tr ibus indépendantes ; et 
c'est à une circonstance de cette der
nière na ture que M. Raffray, qui se 
rendai t auprès du roi Johannès , doit 
d'avoir pu-visi ter les Gallas Raïas 

"et les Monts Zeboul, régions j u s 
qu'alors inconnues. M. Raffray dé 
crit d'abord l ' i t inéraire qu'il a suivi 
de Massouah au camp du roi, visi
tant successivement la province des 
Bogos, les plateaux du Tigré, la ville 
d'Adoua, le Géralta, l ' Inderta, fran
chissant dans le Damotkonen les 
cols des monts Aladjié (3/107 mètres 
d'altitude), de Debbar (3,252 mètres) ; 
à part i r de ce dernier point , le voya
geur est en t ré dans une région peu 
connue et très différente des autres 
parties de l 'Abyssinie, le bassin i n 
tér ieur du lac Aoussa. Cette région 
est t rès boisée. On y voit d^s arbres 
magnifiques et qui ne se rencont rent 
nulle par t a i l leurs , letsédi, essence 
résineuse qui tient du genévri r, du 
thuya et ressemble un peu au cèdre. 

Il a visité le lac Ashangui (2.516 
mètres d'altitude) qui forme une cu
vette isolée sans issue apparente . Le 
niveau du lac est constant toute 
l 'année et l 'écoulement de ses eaux 
se fait par des communications s "u-
terraines. 

A. part ir du lac Ashangui , M. Raf
fray a commencé à descendre du 
plateau éthiopien pour venir dans 
les plaines habitées par les Gallas 
Raïas, qui, du reste, ne diffèrentpas 
comme race des Abyssins. Après 
avoir t raversé cette plaine, il a r e 
monté dans unecha înedemontagnes 
peu élevées et sur tout de peu 
d'épaisseur, les monts Zeboul qui 
sont presque complètement isolés 
du massif éthiopien. C'est là qu'avait 
campé le roi Johannès avec toute 
son armée. M. Raffray passa cinq 
semaines au camp; en le quit tant , il 
alla explorer la rivière Goulima, 

puis , s 'enfonçant de nouveau dans 
les montagnes d'Abyssinie, il monta 
jusque sur les hauts plateaux des 
monts Abboï-Miéda et Abouna-
Youssef, dont les cols sont, l'un à 
3.477 mètres et l 'autre à i,024 mètres 
au-dessus du niveau de la mer; 
plateaux sur lesquels se trouvent les 
sources de trois cours d'eau impor
t an t s ; la Goulima qui coule vers 
l'est et porte ses eaux à la cuvette 
du lac Aoussa, lo Taccagé et le Tel-
laré qui, après s'être réunis au nord 
de Sokota, vont rejoindre le Nil. 
M. Raffray décrit ces hauts sommets 
où croît une plante spéciale qui 
a t te int jusqu 'à 8 mètres de haut, le 
rhyncopetainum montanum, et qui 
sont habités par des insectes ana
logues à ceux de l 'Europe tempérée. 

Notre voyageur visita ensuite la 
ville de Lalibela, où il passa une se
maine à étudier et dessiuer les mo
numents monolytes, extrêmement 
curieux. Lalibela possède dix églises 
aussi tail lées dans le roc, remontant 
au commencement du cinquième 
siècle de notre ère , et exécutées par 
quatre à cinq cents ouvriers appelés 
de Jérusalem et d'Alexandrie par le 
roi de ce pays. L'existence de ces 
monuments n'était encore que soup
çonnée eu Abyssinie, avant que 
M. Raffray les visitât. 

En qu i t t an t Lalibela, M. Raffray 
traversa les montagnes du Lasta et 
alla rejoindre à Mékalé le roi , qui 
l ' invita à demeurer quelques jours 
à son camp pour assister à l'arrivée 
des abonna (évêques) coptes qui 
étaient a t tendus. Il fait une des
cription pit toresque de l 'entrée so
lennel le des abonna au camp. Ce fut 
un spectacle curieux que ce roi , en
touré de tous les chefs revêtus de 
leurs plus beaux costumes et por
t an t leurs plus belles armes, allant 
au-devant des abouna et les rame
nant à son camp. 

Après six mois de voyage, M. Raf
fray rentre à Massaouah en suivant 
la route tracée par l 'expédition an
glaise contre Théodoros. 

Le résul tat scientifique le plus 
impor tan t da ce voyage a été de 
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constater en Abyssinie l 'existence 
de quatre régions distinctes suivant 
les altitudes : la première, du l i t to
ral, appart ient à la faune s aha 
rienne ; la deuxième, des vallées, se 
rattache au Sénégal; la troisième, 
des hauts plateaux, a des analogies 
avec la faune médi te r ranéenne; 
la quatrième enfin, reléguée au som
met des montagnes , entre 3,500 et 
4,000 mètres, appar t ient à la faune 
de l'Europe montagneuse et t em
pérée. 

L'été de 1882 verra plusieurs colo
nies se fonder dans le bassin du 
fleuve Amour : des émigrés des p ro 
vinces méridionales de la Chine se 
proposent de coloniser les environs 
de Vingonta et de Khountchoung, 
et les Russes établiront plusieurs 
villages entre le lac Khangaï et la 
mer du Japon. 

P K G I O N S A R C T I Q U E S 

La Société de géographie russe, 
de Saint-Pétersbourg, organise une 
expédition à la Nouvelle-Zemble, 

l'Afrique septentrionale (D r Nach-
tigal) ; sur l'îlede Sumatra (M. Kahn) ; 
sur les lacs des hautes montagnes 
(M. Credner), etc . P. C. 

C H R O N I Q U E S C I E N T I F I Q U E 

e t F a . i t 3 c l i v e r a 

La marine ancienne. — M. l 'ami
ral Paris a communiqué à l'Académie 
des Sciences unenote donnant , d 'a
près un modèle complet et a u t h e n 
tique, tous les détails et dimensions 
d'une galéasse qui comportait 

Moraines et b locs < I T U i q u e s , m o n t a g n e s du .Jura a u x enviivmr, de r o . î ^ n y . 

J'Air, la Terre, et l'Eau. — M o n t a g n e s e t G l a c i e r s (p . 9 1 , c o l . 3 ) . 

A S I E . 

La Société de géographie russe M 
commencé la discussion du rapport 
fait par l a commission chargée d 'ex
plorer les pays transcaspiens et de 
reconnaître l 'ancien lit de l'Oxus 
(l'Amou-Daria). De ce rapport du 
prince Guédroitz, il résulte que les 
ingénieurs ont constaté en certaines 
parues des steppes des niveaux i n 
férieurs à celui de la mer Caspienne. 
L'abaissement du sol est surtout r e 
marquable dans les environs du 
puits d'Aî-Din, considéré comme 
'ancien lit de l 'Amou-Daria. 

dont le commandement sera confié 
au l ieutenant Andreieff. 

La station d'observation de l'île 
de Jean Mayen va recevoir seize ma
rins autr ichiens sous le commande
ment du l ieutenant de vaisseau 
Wholegemuth . 

CONGRÈS DES GÉOGRAPHES ALLEMANDS 

Du 12 au 14 avril prochain, doit 
se tenir à Halle (Saxe) le deuxième 
congrès des géographes al lemands. 
On y annonce la lecture de plusieurs 
mémoires : sur l 'ethnographie de 

472 rameurs . La moitié de ces hom
mes poussait, l 'autre moitié t i ra i t à 
soi l 'aviron. Leur installation n'of
frait r ien de confortable : entassés 
sur des bancs où les rivait la même 
chaîne, courbés sous le fouet des 
argousins , qui ne leur ménageaient 
pas la correction, ils avaient chacun 
pourvivre un espacedesix dixièmes 
de mètre ca r r é . Les galéasses n a 
viguaient exclusivement, ou peu 
s'en faut, sur la Méditerranée, et 
presque jamais dans l 'hiver. On 
comprend ainsi que les galériens 
aient pu résister à ces horr ibles 
conditions. 
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Ces rest i tut ions des anciens mo
dèles de nos constructions navales, 
auxquelles l 'amiral Paris s'applique 
depuis quelques temps avec un zèle 
heureux, sont fort difficiles. S'il y a 
des difficultés à vaincre pour r e 
consti tuer un bâtiment qui date à 
peine de deux siècles, dit à ce propos 
M. l 'amiral Jurien de la Gravière, il 
y en a de bien plus grandes pour la 
reconst i tut ion des bât iments de 
l 'ant iqui té grecque et romaine. Une 
commission a été nommée dans le 
but d 'examiner le travail de l 'amiral 
Serre sur la t r ière athénienne.Trois 
membres de l 'Académie des inscr ip 
t ions ont été adjoints à cette com
mission. Il semble que les érudits 
hellénistes a ient seuls qualité pour 
fournir les éléments certains de la 
rest i tut ion. Mais les textes et leurs 
Ecolies sont connus et ne conduisent 
pas à la solution certaine du p r o 
blème. Conformément à ces textes, 
on a bât i des trières qui n 'on t point 
donné les résul ta tsvoulus . DeBerlin 
est arrivé le système de M. Graser, 
qui a paru impossible à réaliser, 
bien qu'il eût la prétention de t r a 
duire exactement les indications 
des écrivains de la Grèce.Sur les mo
nument figurés on voit des bâtiments 
dans lesquels les avirons paraissent 
superposés en trois étapes. Est-ce 
là une représentat ion convenue? 
est-ce une image fidèle? M. Jurien 
de la Gravière n'ose se prononcer à 
cet égard. L'amiral i talien Fincati a 
publié une étude fort intéressante , 
qui pourrai t bien contenir les é l é 
ments de la solution cherchée. On y 
trouve des renseignement relatifs 
aux galères de Gênes et de Venise, 
lesquelles on peut-être conservé la 
tradition an t ique ; dans ces galères , 
plusieurs hommes, placés sur un 
même banc, et grâce à des d i s 
positions spéciales assez mal 
définies, manœuvraient chacun un 
aviron. 

La commission possède au jour 
d 'hui des documents nombreux : 
elle a l 'espoir de porter quelque 
lumière sur le problème qui lui a 
été proposé. 

Tunnel du détroit de Messine. — 
Le ministre des t ravaux publics du 
rovaume d'Italie v i e n t , dit-on, 
d'être saisi d'un projet de tunnel 

sous-mar in âera r lt vse détroit de 
Messine. Ce serait un moyen sûr d 'é 
viter Charybde sans risquer d'aller 
se heur ter à Scilla. 

Le système décimal en Turquie. — 
La Sublime Porte a définitivement 
adopté notre système décimal pour 
les poids et mesures en Turquie, et 
depuis le 13 mars , ce système y est 
en pleine vigueur . 

Les noms des anciennes mesures 
sont en partie conservés. La nou
velle archine aura la longueur du 
mètre et sera divisée en 10 k i rah , etc. 
La mesure de capacité se nomme 
euldjik et correspond à notre li tre 
(capacité d 'un décimètre cube). 

M. Chevreul et la Société d'agri
culture. — La Société d 'agriculture 
de France offrait, le 5 mars dernier, 
un banquet à son vénérable prés i 
dent, M. Chevreul, en commémo
rat ion du cinquantième anniver
saire de son élection. 

M. Chevreul va en t re r , au mois 
d'août prochain, dans sa qua t r e -
vingt-dix-sept ième année. 11 a été 
34 fois président ou vice-président 
de la Société d 'agricul ture qui depuis, 
sa fondation, en 1761_, a compté 
38 présidents seulement, 9 secré
taires perpétuels et 5 trésoriers per
pétuels . La Société compte 52 mem
bres t i tu la i res , 40 membres n a 
tionaux et 15 membres é t rangers . 

Le téléphone employé avec le $ca-* 
phandre. •— On se rappelle qu'il y a 
quelque temps le vapeur français la 
Provence, à la suite d'une collision, 
sombra dans le Bosphore. A propos du 
renflouement de ce navire , on vient 
d'apporter aux scaphandres un utile 
perfectionnement* 

Une des glaces du casque est rem
placée par une plaque en eu ivre dans 
laquelle est enchâssé un téléphone, 
de sorte que le scaphandrier n 'a qu'à 
tourner légèrement la tête pour r e 
cevoir des instruct ions de l 'extérieur 
et pour rapporter ce qu'il voit. On 
conçoit combien cette innovation 
évitera de porte de temps, puisque 
l'on ne sera plus obligé de remonter 
le plongeur toutes les fois qu'on 
aura des instructions à lui donner. 
D'un aut re côté, le plongeur , en cas 
de danger ou d'indisposition, au lieu 

de la cloche d'alarme trop souvent 
insuffisante, pourra signaler tons 
les dangers, et que ses appels de se
cours seront bien compris. 

L'avenir de l'êlectrici té.—M. Chré-
t ien a fait récemment une confé
rence très intéressante , avec accom
pagnement d'expériences, dans une 
fête donnée à la mairie du 4 e arron
dissement, au profit de l'école laïque 
de filles de la rue Jean-Lantier, 
et présidée par M. Barodet. 

Des lampes à incandescence, une 
pompe centrifuge mue par une 
petite machine Gramme, un petit 
modèle de chemin de fer aérien 
électr ique étaient installés dans la 
salle. Tous ces appareils ont fonc
tionné au grand plaisir des specta
teurs, surpris de les voir manœuvrer 
sans autre intermédiaire que deux 
fils reliés a u n e férié d'accumula
teurs Faure , disposés sur l'estrade. 

M. Chrétien s'est appliqué surtout 
à faire naî t re , dans l 'esprit de ses 
audi teurs , cette idée que nous avon*. 
déjà développée, que l'électricité est 
un t ransmet teur de travail mécani
que qui permet d'utiliser la plupart 
dos forces perdues de la nature : 
chutes d'eau et vents. 11 les a vive
ment intéressés en leur faisant en
trevoir l 'époque, plus rapprochée 
qu'on ne le pense, où les machines 
agricoles e t industr ie l les , l'éclairage 
des cités, seront produits par ces 
forces gra tui tes et permanentes . 

J. B. 

G o r r e s p o n d a . n c e 

• M. Frtfchas, à Abbeville. — L a t a b l e des 
m a t i è r e s do l a a n n é e de l a Science popu
laire est, e n p r é p a r a t i o n ; c e r t a i n e s difiicul-
t ë s a d m i n i s t r a t i v e s s u r le p o i n t d'être r é 
s o l u e s e n o n t s e u l e s r e t a r d é la p u b l i c a t i o n . 
D è s qu 'e l l e s e r a p r ê t e , n o u s e n donnerons 
a v i s â n o s l e c t e u r s . 

L e Gérant : A . J O L L T . 

L E D O C T E U R C H O F F É 
Offre g r a t u i t e m e n t h t o u s n o s l e c t e u r s la 
7 m 6 é ' i t i o i i d e s o n T r a i t é d e m é d e c i n e p r a t i 
q u e , d a n s le q u e l il e x p o s e s a m é t n o d . - c o n s a c r é e 
p a r 10 a n n é e s d o s u c c è s d a n s l e s h ô p i t a u x , 
p o u r l a g u é r i s o n d - s m a l a d i e s c h r o n i q u e s d e 
t o u s l e s o r g a n e s , e t d e s l i e r n i e s , h é m o r r o ï 
d e s , g o u t t e , p h t i s i e , a s t h m e , « a n c e r , o b é s i t é , 
m a l a d i e s d e v e s s i e e t d e m a t r i c e , e t c . A d r e s 
s e r l e s d e m a n d e s , q u a i S'-Michel , 87, P a r i s . 
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AVIS IMPORTANT 
T T o u s p u b l i o n s c i - a p r è s , p a g e G 6 , 

u n e n o t i c e r e l a t i v e à l a B a n q u e 
p o p u l a i r e , s u r l a q u e l l e n o u s a p p e 
l o n s l a s é r i e u s e a t t e n t i o n d e n o s 
l e c t e u r s . 

A i n s i q u ' i l s p o u r r o n t l e ' r e c o n 
n a î t r e p a r l a l e c t u r e d e c e d o c u 
m e n t , l e s v a l e u r s d ' é t a b l i s s e m e n t s 
d e c r é d i t j o u i s s e n t d ' u n e g r a n d e 
f a v e u r e t o n t p r o c u r é à l e u r s d é 
t e n t e u r s d ' i m p o r t a n t s b é n é f i c e s . 

N o s l e c t e u r s a p p r é c i e r o n t d o n c 
q u ' i l y a a v a n t a g e , p o u r e u x , à 
m e t t r e e n p o r t e f e u i l l e d e s P a r t s 
d e l à B a n q u e P o p u l a i r e , e t n o u s l e s 
e n g a g e o n s à f a i r e p a r v e n i r l e u r s 
d e m a n d e s l e p l u s t ô t p o s s i b l e , l a 
q u a n t i t é m i s e e n v e n t e é t a n t l i m i 
t é e . 

Pour tout ce qui concerne lapubli-
cité dans les Journaux populaires, 
s'adresser à M. D E C I I A U F F O U R , ré
gisseur, rue du Château-d'Eau, 48. 

M o n s i e u r C H A B L E , m ö d e c i n s p é c i a l , 
c o n n u d e p u i s q u a r a n t e a n s p o u r s o n e x 
c e l l e n t t r a i t e m e n t dépurat i f , e n v o i e a v e c 
s o n o r d o n n a n c e l e s r e m è d e s n é c e s s a i r e s à 
l a g u é r i s o n d e s m a l a d i e s c o n t a g i e u s e s des 
d e u x s e x e s , d a r t r e s , v i r u s , d o u l e u r s de la 
v e s s i e e t d e s r e i n s , u r i n e s i r r i t é e s , g r a -
v e l l e , p e r t e s , e to . — C o n s u l t a t i o n s d e 1 à 
5 h e u r e s , a u 1 e r é t a g e , o n lu i é c r i r e 36 , r u e 
Y i v i e n n e , P a r i s . 

_ ) O T T G r t J E 
rendre une tout GASTRALGIES, DTSPEPS1FS, f.HAVFU.l 

repas rtnntr" •• 

Coqueluches 
Bronchites 
Insomnies 

PAKIS, 22 & JB, RUE I)roi;ot 

MÉDAILLE D'ARGENT GRAND MODULE A L'EXPOSITION ALGÉRIENNE M L 1SB1 

Maladies des Yoies urinaires, de la Goutte et des Rhumatismes 
G U E H I E S P A R L E S 

P I L U L E S J U L E S S I M O N 1 
à ! ' A R E N A R I A R U B R A (d'Afrique) 

Ces p i lu les j o u i s s e n t d e p r o p r i é t é s a c t i v e s e t eff icaces c o n t r e LECATARRHE VÉSICAL a i g u 
ou chronique , p u r u l e n t ou s a n g u i n o l e n t , c o n t r e l a DYSURIE, la CYSTITE, l a CRAVELLE 
URIQUE,LESCOLIQIIESIÎEPHRC'TIQNES)L<I GOUTLE,LES RHUMATISMES, e t c . P r i x : 3 fr. 5 0 la b o i t e 

P H A R M A C I E , J L L,B,S S 1 M 3 » \ , 8 , R U E Î L E L A À A L G Ë B 

et d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . 

FAFIER MOULE rCOLSsMNCHETTESea KT en Papier recouvert de. toile Linge élégant, solide, commode pour tous 
J'RIX EU Br.ÀNClilSbAGH 

EN PAPIER < g i f c g g g - g g ! ^ - 5 = - ' » . RECOUVERTE 
très-solide W & / ~ ^ ^ Т " т " ~ Л d e T o i l e 

la donz. 1.75 H , J ^ < ^ _ l ^ . ^ f U d m z - 2 ! r-
6 . 9fr. g Y 6 i U l t . 

Port-iO'p'tlom чу "i , , ' franco p' 25 fr. 
M a n c h e t t e é l é g a n t e & so l ide POUR HOMMES ET POUR ВАШЕ: 

SE FAIT À 1 ET 2 BOULONS EN 22, 24, 26 , 28 ET 30 'J' 
EnVoi gratui te ! tcn du splendide Cata logue i l lus tré 

Г GRAY. E. МЫ; S™, ÜX des Capucines, Parb 

PRÉCIEUX POUR MALADES & MÉNAGE 
5 MÉDAILLES D'OR 

4 GRANDS DIPLOMES D'EOMEUE 

F X ï f î F R l e f T r L E & ^ I Ù ^ 
LJL\.L\XIUX\ SIGNATURE Q 

EN ENCRE BLEUE 
Se vend chez les Epiciers & Pharmaciens. 

G O U O R O I 
Liqueur normale concentrée de Goudron de Norwôge 

POUR PRÉPARER INSTANTANÉMENT EAU, VINS, BIÈRE & TISANES DE GOUDRON 

ON FLACON SUFFIT POUR SE CONVAINCRA tfe SA SUNÈR/ORITÊ CENTRE: 
Affections chroniques da la POITRINE, des BRONCHES et de la VESSIE 

ÉCOULEMENTS rebelles, Maladies ÉPIDÉBIIQUES. 
2 fr,—PARIS, rue de Rennes, 1 05, et les Pharmacie». 

SPÉCIALITÉ D E MACHINES A V A P E U R ~ F I X E S E T LOCOMOBILES 
I« MACHINE HORIZONTALE MACHINE VERTICALE de | à 20 chevaux MACHINE HORIZONTALE 

M A I S O N J . H E R M A N N ' L A C H A P E L L E 
«J. B O U L E T e t O i e , S U C C e S S e u r S , Ingénieurs-Mécaniciens 

1 4 4 , F A U B O U R G P N S S S O I I U I È R E , P A R I S 

F E R E N C A U S S E 
Liquide, ne constipant раз 

3 f. 5 О L E FLACON 

trouvent : à la M; 

F U M I G A T E U R 
A n t i - A s t h m a t i q u e 
S f. 5 О L A B O I T E 

Médicale ENCAISSE et CANÉSIE, 51, Rue МесдоиаП, Paris 
E T D A N S T O U T E S L E S B O N N E S P H A R M A C I E S 

• C R E S S O N X 

M A I T R E 
I Suc concentré de Plantes 
I toniques, dépuratives. 
Guérit : DARTRES; BOUTON^1 ECZÉMA, 
ULCÈRES, VIRUS, PURIFIE ET FORTIFIE IÙ 

SANG.— Le FLACON 3 fr. 50. 
I O 5 rue de Rennes, PARIS 
6 FI . (pr une cure], FRU?ICO ¡20 Ir. 

Imprimer, centrale de Journaux (Société" anonyme) 
14, rua dea Jeûneurs, Paris, —J.-V. "Wilhem, imp. 
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V E N T E I D E ] 

1 , 0 0 0 P a r t s — 1 , 0 0 0 D e m i - F a r t s — 1 , 0 0 0 D i x i è m e s d e P a r t 

D E L A 

Q U E P O P U L A I R E 
S A S P O R T A S & C i e 

S O C I É T É F I N A N C I È R E E N - C O M M A N D I T E 

DIVISÉE EN 1 0 , 0 0 0 PARTS D'INTÉRÊT, AUX TERMES DES STATUTS PASSÉS DEVANT M* VIAN, NOTAIRE CI PARIS, LE 20 FÉVRIER 1880 

SIÈGE CENTRAL : PARIS, Eus Chauchat, 4 
S u c c u r s a l e s : l ' O I T I S A V - L I O - C O I I T E ( V e n d é e ) , p l a c e d u U n r c h é - a u x - H e r b e N ; L O C H E ( I n d r e - e t - L o i r e ) , 

r u e d u C h â t e a u , 1 8 ; \ I O R T ( D e u x - S è v r e s ) , 1 1 , r u e R i c a i - d ; I t O I » : Y ( S e i n e - I n f . ) , 7, r u e J e a n n e - d ' A r c . 

R R - T — XgHtS>-@ r — • 

E X P O S É 

De toutes les inst i tut ions créées dans l ' intérêt général du public, les Banques et I 0 3 Sociétés financières 
t iennent incontestablement le premier r ang , et l'on peut affirmer que, dans l 'organisation sociale actuelle, 
toute la puissance matériel le, toute la richesse d'un pays, son commerce, son industr ie , sa force même se 
rat tachent à la Finance. 

Nous lui devons les grandes entreprises que nous admirons chaque jour et qui étonneront la postérité ; 
les chemins de fer, les canaux, les grands travaux publics ont reçu leur impulsion première du concours de nos 
établissements de crédit . 

Par l ' intel l igent groupement qu'elles font de l 'épargne et par leur puissante organisation, les Banques 
ont contribué au développement de la richesse publique, en même temps qu'elles ont augmenté dans de larges 
proportions la valeur primitive de leur capital, tout en dis t r ibuant chaque année d ' importants dividendes à 
leurs act ionnaires. 

La B a n q u e p o p u l a i r e fondée depuis plusieurs années jou i t d 'une situation très prospère ; son ti tre est 
un p rog ramme: 

Protéger et servir les intérêts de toits ; contribuer au développement de Vépargne dans toutes les classes 
de la société ; s'intéresser aux affaires commerciales, industrielles et agricoles; faciliter la p>-oduction première 
et encourager les inventions nouvelles, 

Le champ est vaste ! Les moyens d'action sont abondants ! 
La B a n q u e p o p u l a i r e est une institution financière utile à la portée de la généralité de l'épargne . 

française. 

LES PARTS DE LA BANQUE POPULAIRE SONT MISES EN VENTE AU PRIX DE : 
1 , 0 0 0 F r a n c s o l _ . a c i T _ i e P a r t 

S O O — — D e m i - P a r t 

Î O O — — D i x i è m e c i e P a r t , 

E L L E S R A P P O R T E N T 5 0/0 D ' I N T É R Ê T N E T P A R A N 

Payable le 1'" Mars et le i e r Septembre de chaque Année. 

B U L L E T I N D ' A C H A T 

Je soussigné ( 1 ) , _ 

demeurant à — — 

déclare me porter acheteur de (2) . . - _— 

3) : F a r t s d ' i n t é r ê t d e l a B a n q u e ^ P o p u l a i r e . 

Je verse à l'appui de ma demande la somme de Fr. (4) par titre. 

A . . . le 188 

S I G N A T U R E : 

(I) Nom et prénoms . — (2) La quantité en l e t t res . — (3) Indiquer si l'on achète des parts , des demi-parts o u d e s d ix ièmes de part. 
(4) Les versements sont de 1,010 fr. par part, SOO fr. par demi-part , 10l> fr. par d ix ièmo de part. 

R e m p l i r c e B u l l e t i n e t l ' a d r e s s e r , a v e c l e m o n t a n t d e s t i t r e s a c h e t é s , à l a B A N Q U E P O P U L A I R E , 
- 4 , v u e C h a u c h a t , P a r i s ; e t d a n s s e s s u c c u r s a l e s d e F o n t e n a y - l e - C o m t e , X i o c h e s , N i o r t , R o u e n , e t c h e z ses 

A g e n t s e t C o r r e s p o n d a n t s . 
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LA SCIENCE P O P U L A I R 
3 0 M A R S 1882 J O U R N A L H E B D O M A D A I R E I L L U S T R E 3" 
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L Y N X . — Génie civil : L E S FERRY BOATS — L'air, la terre et l'eau : 
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PHIQUES ET ETHNOGRAPHIQUES. — Bibliographie : L'ASTRONOMIE. — 
CHRONIQUE SCIENTIFIQUE ET FAITS DIVERS ETC. 
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98 LA S C l E . N C E POPULAIRE 

P I E R R E D U L O N G 
Pierre-Louis Dulong, célèbre c h i 

miste et physicien français, naqui t 
à Rouen en 1785. A sa sortie de l 'E
cole polytechnique, où il était entré 
à seize ans , il renonça aux avantages 
de sa position pour se livrer à l 'étude 
de la médecine ; mais sur les con
seils de Befthollet, il se voua bientôt 
exclusivement à la chimie et à la 
physique. Thénard s 'at tacha peu de 
temps après Dulong en qualité de 
préparateur , et Eerthollet l 'admit 
au nombre des membres de la fa
meuse société d'Arcueil (1810). 

Dès lors, Dulong ent repr i t ses r e 
cherches sur le ch lore et l ' ammo
niaque, qui devaient le conduire, 
en 1812,, à la découverte du chlorure 
d'azote. Le chlorure d'azote est un 
l iquide j a u n â t r e , oléagineux, qu'on 
obtient en faisant arriver un dou-
r a n t de chlore sur une dissolution 
de ch lohydra ted 'ammoniaque; d'un 
maniement extrêmement dange
reux, il détone avec facili te, au 
contact d'une huile fixe ou du phos
phore par exemple, et malgré lès 
précautions minutieuses prises a u 
jou rd 'hu i dans sa préparat ion, peu 
de chimistes peuvent se vanter d'y 
avoir réussi sans éprouver quelque 
accident. Dulong, qui y avait pris 
na ture l lement moins de soins, fut 
victime d 'une explosion qui fit s au 
ter ses apparei ls , lui enleva deux 
doigts de la main droite et lui creva 
un œi l . 

Aussitôt ré tabl i , Dulong repri t le 
cours de ses expériences. Il décou
vri t l 'acide fa/pophosphoreux en 
1816, et ce fut à cette occasion qu'il 
in t roduis i t dans la nomenclature 
chimique ce préfixe d'hypo, pour 
marquer un degré d'oxygénation 
moindre . Il fît en outre des recher
ches intéressantes sur les diverses 
combinaisons du phosphore et de 
l 'azote avec l 'oxygène. Il repri t , en 
1820, avec Berzélius, F a n a s s e de 
l 'eau, déterminant le poids de l ' é 
quivalent d 'hydrogène, expériences 
qne les deux chimistes poursuivi
rent sur le poids spécifique de beau
coup d'autres gaz. Le procédé de 
Dulong est toujours le plus parfait 

auquel on puisse avoir recours : il 
consiste à faire passer un courant 
d'hydrogène sec sur de l'oxyde de 
cuivre chauffé au rouge et à recuei l 
lir lavapeur d'eau dans un récipient 
contenant de l'acide sulfurique con
centré. On pèse, avant et après l 'o
pérat ion, le tube ot la récipient, 
et l'on a facilement ainsi le poids 
de l 'oxygène, celui de l'eau et par 
conséquent lô poids de l 'hydrogène. 

La théorie de la chaleur at t i ra de 
bonne heure l 'at tention de Dulong, 
et dès 1818, il écrivait avec Petit un 
mémoire sur les lois du refroidisse
ment, resté célèbre, et qui fut cou
ronné par l'Académie des Sciences. 
Les expériences qu'i l fit ensuite 
avec Petit ou avec Despretz le con
duisirent à la découverte de la r e l a 
tion qui existe entre la chaleur spé 
cifique et le poidsatomique des corps 
simples. Ses expériences sur la m e 
sure de la chaleur animale avaient 
un caractère cur ieux : il plaçait un 
lapin, par exemple, dans Une cage 
d'osier; cette cage était suspendue 
dans une caisse de cuivre mince, 
plongée dans une grande masse 
d'eau continuellement agi tés . L'air 
indispensable à la respirat ion, était 
amené d'un gazomètre en quant i té 
déterminée et toujours égale ; les 
produits de la respirat ion étaient 
conduits au dehors, où ils étaient 
recueillis et analysés; le poids de 
toutes les pièces du calorimètre 
(ainsi s'appelle l 'appareil dans l e 
quel avait lieu l 'expériencej était 
évalué en eau. près deux heures 
de ce t ra i tement peu agréable pour 
lui , l ' infortuné lapin était re t i ré de 
l 'appareil, et par l 'élévation de la 
température de l 'eau, on jugeai t de 
la quant i té de chaleur animale dé 
gagée, toutes les corrections néces
saires exécutées avec soin. 

En 1825, l'Académie des Sciences, 
dont il faisait partie depuis p lu 
sieurs anné s, fut chargée par le 
gouvernement de lni fournir les é lé 
ments de la loi des machines à va
peur, c'est à dire qui permissent de 
déterminer scientifiquement la force 
élastique de la vapeur d'eau à des 
températures variées, supérieures 
toutefois à celle de 100 degrés. Du
long fut adjoint à Arago pour p r o 
céder aux expériences nécessaires, 

qui eurent l ieu dans la cour du col
lège Henri IV. Les deux savants gra
duèrent un manomètre à air, com
primé par une colonne de mercure 
dont la hau teur fut portée jusqu'à 
vingt-quatre fois la hau teur de la 
colonne barométr ique; en faisant 
agir la pression de la vapeur sur le 
bain de mercure qui isolait l 'air en
fermé dans l 'appareil , ils purent 
déterminer jusqu'fi environ 212 de
grés les tehsions de la vapeur. 

Dulong avait aussi exécuté avec 
Petit des expériences sur les dilata
tions des liquides et des solides, ex
périences qui les conduisirent à 
l ' invention du thermomètre à poids 
et sur tout a celle du cathêtomètre, 
ins t rument précieux pour mesurer 
avec la plus grande précision les 
très petites différences de, niveau 
entre deux points déterminés. 

Dulong occupait la chaire de 
chimie de l 'Ecole vétérinaire d'Al-
fort lorsqu'i l fut appelé à celle de 
la Faculté des Sciences, en 1832; il 
avait été nommé maître des confé
rences scientifiques à l'Ecole nor
male en 1830. Devenu directeur des 
études à l'Ecole polytechnique et 
secrétaire perpétuel de l'Académie 
des Sciences, eh remplacement de 
Chevrier, il mouru t à Paris en 1838, 
âgé seulement de c inquante- t rois 
ans . 

Il a laissé un grand nombre de m é 
moires, de notes, de ranpor ts , e t c . , 
d isséminésdansles Comptes rendus, 
les Annales de chimie et de physique, 
le Journal de VEcole polytechniqne, 
etc. Nous signalerons toutefois les 
principaux, qui sont, eu chimie : 
Recherches sur la décomposition mu
tuelle des sels solubles et insolu
bles; Mémoire sur unenouvelle subs
tance détonante (le chlorure d'azote); 
Sur la préparation de Voxyde de 
chrome; Combinaisons du phosphore 
avec Voxygène; Combinaisons de l'a
zote avecToxigène; Notes sur la pro
priété que possèdent quelques métaux 
de faciliter les combinaisons des 
fluides électriques, etc. En physique 
on cite, outre son mémoire rédigé 
avec Peti t (1) en 1818, ses Recher^ 

(1) P e t i t , b e a u - f r è r e d ' A r a g o , p h y s i c i e n 
e t c h i m i s t e de g r a n d t a l e n t , d é j à p r e s q u e 
c é l è b r e , m o u r u t p o i t r i n a i r e â v i n g t - n e u f 
a n s (1820). 
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ches sur les lois de dilatation des so
lides, des liquides et des fluides élas
tiques, avec le même; son Rapport 
sur les mesures de sûreté relatives à 
l'emploi des machines à feu ; Re
cherches sur les pouvoirs réfrin
gents des fluides élastiques, sur la 
chaleur spécifique des fluides élasti -
ques, sur la chaleur animale, etc. 

A. 13. 

A C O U S T I Q U E 

L E T I M B R E 

Déjà nous avons eu l'occasion de 
donnera nos lecteurs de la Science 
•populaire,une définition générale du 
mot timbre, pris dans son acception 
soit acoustique, soit musicale. Nous 
allons, dans le présent art icle, é tu 
dier, avec tous les développements 
qu'ils comportent, les phénomènes 
divers chez lesquels la science m o 
derne, armée de puissants moyens 
d'investigation, a découvert l 'or i
gine de cette qualité propre du son. 

L'antiquité ne s'est point , que je 
sache, autrement préoccupée de r e 
chercher la cause d'un phénomène 
qui, pour n'être pas resté inaperçu, 
n'en n'était pas moins, alors, inca 
pable de se prêter au grand travail 
d'unification scientifique rêvé par 
les philosophes de la Grèce. Le 
moyen âge, penché sur ses cornues 
ou perdu dans ses spéculat ions s i 
dérales, empiriste s'il en fut, le 
moyen-âge ne devait rie a apporter 
non plus aune science toute d 'ana
lyse : aussi faut il arr iver aux temps 
contemporains, pour trouver les 
premiers matériaux d 'un aperçu 
historique touchant l 'une des plus 
grandesdécouvertes de la physique 
moderne. 

Dès les commencements de ce s iè
cle (1802), nous voyons Chladni, 
l'un des créateurs de l 'acoustique 
expérimentale, décliner toute com
pétence relativement à l'objet qui 
nous occupe ; bien qu'à la vérité, il 
ait eu comme l ' intuit ion d'une 
théorie qui ne devait éclore que 
soixante ans plus tard. « Les sons, 
dit-il, (1) quand la manière de vi
bration, la vitesse et la force sont 

(1) Tra i té d ' a o o u s t i q u e , p . 46—17. 

les mêmes, ont pour tant quelquefois 
un caractère très différent, qu'on 
appelle le timbre ; il semble dépen
dre de la différente r igidi té et t é 
nacité des corps et de la quali té de 
la matière qui sert a i e s mettre en 
mouvement. Nous ne connaissons 
pas les vraies causes de ces diffé
rents effets, et il n'y a pas encore de 
moyens de les soumettre au c a l o t 
et aux expériences. Cette différence 
du t imbre semble être causée par un 
peu de bruitmêléauson appréciable; 
par exemple dans le chant on entend, 
outre les vibrations de l 'air, le frot
tement de ce fluide sur les organes 
de la voix ; sur le violon, outre les 
vibrations des cordes, on entend le 
frottement de l 'archet sur les cordes 
etc. Peut -ê t re les différentes espè
ces de brui t et do t imbre consis
tent-elles en desmouvementsinégaux 
des parties les plus petites du corps, 
comme ceux par lesquels autrefois 
Lahire, Carré et Musschenbroek 
voulaient expliquer la na ture du 
son. » 

Cependant, Monge, notre grand 
géomètre, avait déjà émis, sur la 
cause du timbre, des vues qui t r a 
çaient évidemment la route à l 'ex
périmentat ion. Voici, à ce propos, 
ce qu'on peut lire dans une Théorie 
acouslico-musicale publiée en 1793 
par A. Suremain-Missery, et citée 
en 1874 par M. Resal, de l ' Insti tut : 
«J 'ai o i ï dire à Monge, de l 'Acadé
mie des Sciences, que ce qui déter
minait tel ou tel t imbre, ce ne de 
vait être que tel ou tel ordre et tel 
ou tel nombre de vibrations des a l i -
quotes de la corde qui produit, un 
son dece t imbre-là ; mais ou je n 'ai 
pas alors bien compris ce célèbre 
géomètre, ou lu i -même se sera 
trompé en ce moment- là , ce que je 
ne dis qu'avec défiance.. . Il me pa
raît cependant que c'était bien cela 
qu 'entendai t Monge, car il ajoutait 
que, si l'on pouvait parvenir à sup
primer les vibrations des aliquotes, 
toutes les cordes sonores, de que l 
que différento matière qu'elles fus
sent, auraient sûrement le même 
t imbre. » 

En 1817, Biot réprenai t , en la 
développant, l 'hypothèse de Monge: 
« Tous les corps vibrants , dit cet a u 
teur, (1) font entendre à la fois, ou

tre leurs sons fondamentaux, une 
série infinie de sons d'une in ten
sité graduel lement décroissante. Ce 
phénomène est pareil à celui des 
sons harmoniques des cordes, mais 
la loi de la série des harmoniques 
est différente pour les différentes 
formes de corps. Ne serai t-ce pas 
cette différence qui produirai t le ca 
ractère particulier du son produit 
par chaque forme de corps, ce qu'on 
appelle le timbre, et qui fait, par 
exemple, que le son d'une corde et 
celui d'un Vase ne produisent pas 
en nous la même sensation ? Ne se
rait-ce pas 1 a dégradation d'intensité 
des harmoniques de chaque série, 
qui nous y ferait trouver agréables 
des accords que nous ne supporte
rions pas s'ils étaient produits par 
des sons é g a u x ; et le t imbre pa r t i 
culier de chaque substance, de bois 
et de métal , par exemple, ne vien
drait-i l pas de l'excès d'intensité 
donné à tel ou tel harmonique ? » 

La science en était encore à ces 
ingénieuses conjectures lorsqu'en 
1863, un professeur de l'Univer.-ité 
do Heidelberg, le savant Helmholtz, 
vint compléter et démontrer dans 
une suite de t ravaux éminents que 
nous analyserons bientôt, la théorie 
entrevue par son i l lustre devan
cier. 

(1) P r é c i s ô l é d e n t a i r e s de p h y s i q u e B S -

p o r i m e n t a l e . 

I L E D . B A I L L Y 

(A suivre.) 

C A R A C T È R E S D E S P R I N C I P A U X S E L S . 

Sulfates. — Ils donnent avec les 
sels de baryte un précipité blanc, 
complètement insoluble, de sulfate 
de baryte. 

Les sulfates de chaux, de s t ron-
t iane, d 'argent , de plomb, de proto-
xyde de mercure sont peu solubles. 

Chauffés, la plupar t se décompo
sent (à l 'exception de ceux des 
métaux alcalins et alcalins-terreux) 
et donnent de l 'acide sulf'urique, si 
la température est relativement 
basse, ou de l 'acide sulfureux et de 
l'oxygène aune forte chaleur; l'oxyde' 
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reste, s'il n'est pas décomposable 
par la chaleur : 

2 ( F e O , S 0 3 ) = F e 2 0 3 + S 0 3 + S 0 2 

Les sulfates calcinés avec du noir 
de fumée, se changent ordinairement 
en sulfures; ainsi , c'est en décom
posant le sulfate de potasse par le 
charbon que l'on obtient une ma
tière pyrophorique (c'est du mono
suif are de potassium 1res divisé); 
cette expérience est connue sous le 
nom de pyrophore de Gay-Lussac. 

Azotates. — Tous les azotates 
neutres sont solubles; chauffés avec 
du charbon, il fusent; calcinés, ils se 
décomposent : le résidu est de 
l'oxyde; à une température modérée, 
ils donnent des azotites. 

Traités par l 'acide sulfurique, en 
présence de la tou rnure de cuivre, 
ils donnent des vapeurs rut i lantes . 
Les traces d'azotate peuvent facile
ment sa reconnaî t re , à la coloration 
rouge qu' i ls communiquent à un 
mélange de sulfata de protoxyde de 
1er et d'acide sulfurique pur . 

Chlorures. - - Ils donnent un pré
cipité bianc cailleboté avec l'azotate 
d ' a rgen t ; il n'y a que les chlorures 
de plomb et de protoxyde de mer
cure qui soient un peu solubles. Le 
chlorure d 'argent est insoluble dans 
l 'eau; il noircit à la lumière et se 
dissout très facilement dans l ' am
moniaque. 

Chauffés avec de l'acide sulfuri
que, ils donnent de l'acide chlorhy-
dr ique ; mais si on a eu le soin 
a'ajouter un peu peu de bioxyde 
de manganèse, on a un abondant 
dégagement de chloie , inconnaissa
ble à son odeur. 

Sulfites. — Les suJfites trai tés par 
les acides donnent de l'acide sulfu
reux. 

Hypsosulfites. — Par les acides, 
• n obtient un dégagement d'acide 

sulfureux et un dépôt de soufre ; 
N a O , S 2 0 2 + HC1 = N a C l + S + S 0 2 + HO 

Carbonates. — Les carbonates 
font effervescence par les acides, 
ils sont insolubles, à l 'exception de 
ceux des métaux a lcal ins ; ces de r 
niers sont indécomposables par la 
chaleur ; 

CaO,C02 + HC1 = CaCl + HO + CO* 

Phosphates. •— Les phosphates 
solubles donnent , avec l 'azotate 
d'argent, un précipité j a u n e ; avec 
le sulfate de magnésie addit ionné 
de chlorhydrate d 'ammoniaque, on 
obtient un précipité cristallin de 
phosphate ammoniaco-magnésien. 

Arséniates. — Us donnent , avec 
l'azotate d 'argent , un précipité 
rouge-brique ; par l 'hydrogène su l 
furé, on obtient, du sulfure d'arsenic 
j aune , soluble dans l 'ammoniaque 
e t l e sulphydrate d 'ammoniaque. 

Arsénites. — Us se comportent 
comme les arséniates, cependant iis 
s'en dis t inguent par le précipité 
jaune qu'ils donnent avec les sels 
d 'argent. 

Silicates. — Les silicates alcalins 
sont seuls solubles et laissent dé 
poser de la silice gélatineuse par les 
acides. 

lodures. — Par l 'azotate d 'argent, 
précipité j aune insoluble dans l 'a-
cideazotique, blanchissant par l 'am
moniaque, C l i H u f l ' é s avec de l'acide 
sulfurique, l 'iode est chassé et se 
volatise, on obtient de belles va 
p e u r s violettes. 

Bromures. — Chauffés avec de 
l'acide sulfurique, ils donnant du 
brome; le précipité que l'on obtient 
par les sels d 'argent est jaun9, peu 
soluble dans l 'ammoniaque. 

Hypochlorites. — Par l 'acide sul 
furique, dégagement de chlore; par 
l'azotate d 'argent , précipité blanc, 
qui noircit immédiatement. 

Chlorates. — Les chlorates ne 
donnent pas de précipité par l 'azo
tate d'argent: par l'acide sulfurique, 
ils donnent de l'acide bypochlonque 
C10 4, gazjaune recotmaissable à son 
odeur. Mélangés avec le soufre, ils 
détonent par le choc ; chauffés, les 
chlorates donnent de l'oxygène, qui 
active la combustion d'une a l lu
mette lorsqu'on la plonge dans l 'é-
prouvette de gaz. 

Borates. — Lis borates donnent, 
p a r l e s acides, de l'acide .borique, 
qui cristall ise; par l'azotate d 'a r -
g e n t o u le chlorure de baryum, ils 
donnent un précipité blanc, soluble 
dans beaucoup d'eau. 

Fluorures. — Chauffés avec de 
l'acide sulfurique, ils donnent de 
l'acide fluorhydrique, qui corrodele 
verre. Ils précipitent en blanc par le 

chlorure de baryum. Si on traite par 
la chaleur u n mélange de fluorure, 
de silice et d'acide sulfurique, ou 
obtient un dégagement de fluorure 
de silicium qui, au contact de l'eau, 
se décompose en acide hydrofluosi-
licique et en silice gélat ineuse: 

3(SiFl2) + 2HO (SiFI, H F1)S -f Si02 

Sulfures.—Traités par l'acide 3 u l -
furique, ils donnent de l'hydrogène 
sulfurique; ils noircissent l'argent 
et le papier d'acétate de plomb. 

G . D o m m e r g u e . 

(A suivra). 

APPLICATION DE L'ÉLECTRICITÉ 

L E S P I L E S S E C O N D A I R E S . 

I.L Trenca a rendu compte à l'Aca
démie des sciences des expériences 
qui ont été récemment faites au 
conservatoire des Arts 1 1 Métiers, 
devant une commission de savant?, 
avec les accumulateurs de M. Ca
mille Faure . 

Les expériences en question 
avaient pour objet de mesurer les 
divers rapports de la force employée 
à l 'excitation do la pile, de la force 
introdui te dans la pile, de la force 
rendue par la pile., du travail défini
t ivement accompli par onze lampes 
électriques du système Maxim. Elles 
ont duré plusieurs jours . On opérait 
sur une pile secondaire, ou accu
mulateur , de t rente-sept éléments. 
Les forces ont été évaluées en kilo-
grammètrcb. La force emmagasinée 
dans la pile a été de 6,945,000 kilo-
grammètres ; pour cela, il avait 
lallu dépenser 9,569,800 kilogram-
mètres ; le travail rendu a été trouvé 
égal à 3,809,000 kilogrammètres. 
Jamais ,demémoire d'électricien, on 
n'avait réussi à faire couler unparei l 
to r ren t de torce. On peut évaluer, 
enfin à fiO 0[0 le iravail utile obtenu. 

Ce sont là, ajoute M. Tresca, des 
conditions extrêmement favorables; 
la perte de 40 0[0, qu'on parviendra 
peut-être à diminuer, jamais à sup
primer, se trouve dès maintenant 
compensée par les avantages pré
cieux de la pile secondaire, laquelle 
fournit un régula teur excellent, et 
rend maniables et transportables à 
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volonté des sources puissantes d 'é 
lectricité. 

Nous apprenons d 'autre par t , 
qu'une société anglaise vient de se 
constituer à Londres pour l 'exploi
tation dans le Royaume-Uni des 
accumulateurs de M. Camille Faure . 
Le capital sera porté par émissions 
successives à la somma de vingt-
cinq millions de francs. L' inventeur 
a reçu en espèces une somme modé
rée ; le reste de ses droits est r ep ré 
senté par des actions de jouissance, 
appelées au partage des bénéfices 
quand les actions de capital auront 
reçu 10 OjO d'intérêt. 

M. Ayrton vient de soumettre les 
intéressants appareils qui vont faire 
le sujet de cette grande exploitation, 
à de nombreuses expériences dont 
les détails ont été soumis à la Société 
i"e physique de Londres. La perte 
produite par l ' emmagasinementdela 
force électrique et sa décharge u l t é 
rieure est véritablement très petite, 
on ne peutl 'êvaluer à plus de 18 0\0, 
et avec des précautions dans la dé 
charge, elle peut descendre à 10 OiO. 
Une expérience faite avec une pile 
contenant 81 livres de plomb oxydé 
adonnél'accumulatiori d'un courant 
dont l'intensité moyenne était de 
18 ampères et qui a duré pendant 
six heures réparties sur trois jours 
consécutifs. Le résul tat peut être 
résumé de la sorte : un ki logramme 
de plomb oxydé peut accumuler une 
force électrique équivalente à l 'éner
gie nécessaire pour l 'élevar à 18 k i 
lomètres de hauteur , ou pour l 'élever 
18,000 fois à un mètre de hauteur , 
ou pour lui donner une vitesse ver
ticale d'un mètre à la seconde pen
dant 18,000 secondes, c 'est-à-dire 
pendant près de six heures . 

Il est inutile de dire que l'on ne 
tient pas compte de la perte néces-
sitéepar latransformation de l 'éner
gie électrique en travail dynamique, 
et du poids des plaques de plomb de 
l'accumulateur, ainsi que de celui du 
liquido qu'il contient et du moteur 
électro-magnétique destiné à la p r c -
duction de la force motrice. 

Le poids de ces différents organes, 
dépendant de la perfection plus ou 
Boins grande de la construction, 
n'est pas susceptible d'évaluation, 
mais il est facile de voir d 'acres ces 

nombres que les accumulateurs sont 
de nature à rendre des services dans 
un grand nombre de circonstances 
différentes, non-seulement au point 
de vue de la lumière, mais encore à 
celui de la production de la force 
motrice. 

A ces premiers renseignement», 
Y Electricité ajoute les suivants, sur 
les expériences déjà exécutées : 

<; Dans son numéro du 6 mars, le 
Times nous apprend que, le samedi 
précédent, on a employé les accu
mulateurs dans des expériences de 
traction préparées dans les ateliers 
de la Compagnie des TramwaysNord 
de Londres, à Leytonstone, et exé
cutées sur la ligue d'Union Road, 
en présence d'un nombreux public. 
La force motrice accumulée dansles 
éléments Faure , dont le poids était 
de 1,500 ki logrammes a été évaluée 
au travail de vingt-cinq chevaux-
vapeur, pendant une heure . D'après 
le Times, elle aurai t suffi pour faire 
marcher le t ramway avec une vitesse 
de 12 kilomètres à l 'heure , pendant 
six heures , avec une charge complète 
de voyageurs. 

« Quoi qu'il en soie de ces chiffres, 
l 'expérience a très bien réussi . Le 
chargementdesaccumula teurs avait 
eu lieu dans l 'atelier de la Compa
gnie, devant les invités. L'apparition 
du t ra in électrique a produit dans le 
quart ier une émotion profonde. 

« Le Times ajoute que les d i 
recteurs de la Compagnie Faure ont 
l ' intention d'employer les accumu
lateurs à l 'éclairage des voitures 
auxquelles ils fourniront la force 
motrice. » 

C'est avec une grande s-itisfaction 
que nous constatons le mouvement 
actif et sérieux provoqué par les 
derniers perfectionnements des gé 
néra teurs d'électricité les plus ca
pables, vraisembablement, de p r o 
duire la lumière et la force à des 
conditions vraiment pratiques. 

J. B. 

L E S F É L I I S r S 

(Suite) 

L ' O C E L O T , L E C H A T I , L E M A R G A Y , L E S E R V A L 

L'Ocelot est le dernier représen

tant de la famille des tigres. Il est 

moins grand que le j aguar , auquel 

il ressemble par la conformation 
générale du corps. Son pelage est 
gris fauve, marqué de taches fauves 
bordées de noir, petites et ovales, 
réunies pour former de grandes mar 
brures obliques d'avant en arr ière ; 
il a une ligne noire sur le dos et le 
ventre blanc ; la queue est longue, 
les oreilles courtes et privées de 
pinceaux de poils. 

De mœurs essentiellement noc 
turnes , il chasse les oiseaux, les 
singes et les petits mammifères; il 
n 'a t taque pas l 'homme et fuit devant 
les chiens lancés à sa poursui te . 
Ses mœurs , au total , se rapprochent 
beaucoup de celles du chat domes
t ique. La femelle est un peu plus 
petite que le mâle ; ses portées sont 
de deux petits. 

On rencontre l'Ocelot dans les fo
rêts épaisses de l 'Amérique centrale 
et méridionale, à peu près dans les 
mêmes contrées que le j a g u a r ; on 
y rencontre aussi d'autres espèces 
plus petites, notamment le Cliati, ou 
chat du Brésil, qui est proprement 
un petit ocelot, mesurant environ 
50 centim. de longueur, aux mœurs 
douces et qui s'apprivoise en consé
quence t rès facilement. Alors il n 'a 
plus guère de points par où il se d i s 
t ingue dn chat domestique, si ce 
n'est sa belle fourrure . 

Il n 'en estpasde]même du Margay 
ou chat t igre , qui habi te également 
l 'Amérique du Sud, pr incipalement 
le Brésil et la Guyane, vivant de vo
laille et de gibier, et qui ne perd j a 
mais ent ièrement son nature l fé
roce en captivité. C'est une espèce 
de petite panthère , au pelage fauve 
marqué de taches noirâtres a l lon
gées en dessus, blanchâtre en des
sous, et à la queue annelée. Ses 
moeurs sont celles du chat sauvage. 

Le chat t igre des fourreurs n 'est 
toutefois pas le margay, mais le Ser
val, ou chat du Cap, originaire de 
l'Afrique austra le , et qui est plus 
grand que le précédent. 

« Le maraputé , que les Portugais 
appellent serval, dit le P . Vincent -
Marie, est un animal sauvage et fé
roce, plus gros que le chat sauvage 
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et un peu plus petit que la civette, 
de laquelle il diffère en ce que sa 
tête est plus ronde et plus grosse r e 
lativement au volume de son corps, 
et que son front para î t creusé dans 
le milieu. II ressemble à la panthère 
oar les couleurs du poil, qui est 
fauve sur la tête, le dos, les flancs, 
et blanc sous le ventre, et aussi par 
les taches qui sont distinctes, é g a -
ment distribuées, et un peu plus pe 
tites que celles de la panthère ; ses 
yeux sont très bri l lants, ses mous
taches fournies de soies longues et 
ra ides ; il a la queue courte , les 
pieds grands et armés d'ongles 
longs et crochus. On le trouve dans 
les montagnes à h l ' Inde : on le voit 
rarement à t e r r e ; il se t ient presque 
toujours sur les arbres, où il fait son 
nid et prend les oiseaux, desquels il 
se nourr i t : il saute aussi légèrement 
qu 'un singe d'un arbre à l 'autre , et 
avec tant d'adresse et d'agilité qu'en 
un ins tan t il parcourt un grand es
pace, et qu' i l ne fait, pour ainsi 
dire, que paraî tre et disparaî t re . Il 
est d'un na ture l féroce : cependant 
il fuit à l 'aspect de l 'homme, à moins 
qu'on ne l ' i r r i te , sur tout en déran
geant sa bauge ; car alors il devient 
furieux, il s 'élance, mord et d é 
chire, à peu près comme la pan
thère . » 

La captivité, les bons ou les m a u 
vais t ra i tements , ne peuvent ni 
dompter, n i adoucir la férocité de 
cet animal . On le chasse au Cap 
principalement pour s'emparer de 
sa fourrure, qui a une assez grande 
valeur. 

Il y a plusieurs espèces de ser
vals ; deux notamment , le Serval ta
rai et le Serval hueruck habi ten t 
l ' Inde. C'est au premier de ces a n i 
maux qu'il faut appliquer la ci ta
t ion qui précède. Le pelage du se 
cond, qui n 'est pas plus gros que 
nos plus peti ts chats domestiques, 
est gris rouge -b run , sauf les parties 
inférieures qui sont b lanches . C'est 
le plus sauvage de tous . 

LES LYNX 

Le Lynx, quoique devenu pour 
quelques au teurs le type d'un genre 

part iculier , a été maintenu dans le 
genre chat par beaucoup d 'autres . 
Il se dist ingue des chats propre
ment dits, à la véri té , par quelques 
caractères assez importants. La dent 
carnassière est chez lui trilobée au 
lieu d'être bilobée; ses oreilles se 
terminent en pointes et sont ornées 
à leurs extrémités d'espèces de pin
ceaux de poils noirs, longs d'environ 
5 centimètres, qui sont tout à fait 
caractéristiques, sa queue n'excède 
pas en longueur le quart de la lon
gueur du corps. 

Autre fois leslynx étaient répandus 
sur toute la surface de l 'Europe ; ils 
y sont fort rares au jourd 'hu i ; on les 
rencontre en plus grand nombre 
dans les contrées septentrionales de 
l'Asie, de l'Afrique et sur tout de l'A
mérique. 

« Le lynx, dont les anciens ont dit 
que la vue était assez perçante pour 
pénétrer les corps opaques, dont 
l 'urine avait la merveilleuse p r o 
priété de devenir un corps solide, 
une pierre précieuse appelée lapis 
lyncurius, est, ditBuffon, un animal 
fabuleux, aussi bien que toutes les 
qualités qu'on lui a t t r ibue . . . 

« Notre lynx ne voit pas au t r a 
vers des murai l les ; mais il est vrai 
qu'il a les yeux bri l lants , le regard 
doux, l'air agréable et gai . Son ur ine 
ne fait par des pierres précieuses, 
mais seulement il la recouvre do 
terre , comme font les chats , aux
quels il ressemble beaucoup et dont 
il a les mœurs et même la propreté. 
Il n 'a rien du loup qu 'une espèce de 
hurlement qui, se faisantentendre de 
loin, a dû tromper les chasseurs, et 
leur faire croire qu'ils entendaient 
un loup, Cela seul a peut-ê t re suffi 
pour lui faire donner le nom de loup, 
auquel , pour le dist inguer du vrai 
loup, les chasseurs auront ajouté 
l 'épithète de cervier, parce qu'il a t 
taque les cerfs; ou plutôt parce que 
sa peau est variée de taches à peu 
près comme celle des jeunes cerfs, 
lorsqu'ils ont la livrée. 

«Lelynx est moins grosque le loup 
et plus bas sur ses j a m b e s ; il est 
communément do la grandeur d'un 

renard . Il diffère de la panthère et 
de l'once par les caractères sui
vants : il a le poil plus long, les ta
ches moins vives et mal terminées, 
les oreilles bien plus grandes et sur
montées à leur extrémité d'un pin
ceau de poils noirs , la queue beau
coup plus courte et noire à l'extré
mité, le tour des yeux blanc, et l'air 
de la face plus agréable et moins 
féroce. La robe du mâle est mieux 
marquée que celle de la femelle : il 
ne court pas de suite comme le loup, 
il marche et saute comme le chat. 
Il vit de chasse, et poursuit son gi
bier jusqu 'à la cime des arbres; les 
chats sauvages, les martres, les her
mines, les écureuils ne peuvent lui 
échapper: il saisit aussi les oiseaux; 
il attend les cerfs, les chevreuils, les 
lièvres au passage, et s 'élance des
sus ; il los prend à l a gorge ; et lors
qu'il s'est rendu maî t re de sa vic
time, il en suce le sang et lui ouvre 
la tête pour manger la cervelle, 
après quoi souvent il l 'abandonne 
pour en chercher une autre : rare
ment il retourne à sa première proie; 
et "c'est ce qui a fait dire que, de tous 
les animaux, le lynx étai t celui qui 
avait le moins de mémoire. Son poil 
change de couleur suivant les cli
mats etla saison; les fourrures d'hi
ver sont plus belles, meilleures et 
plus fournies que celles de l'été. Sa 
chair, comme celle de tous les ani
maux de proie, n 'est pas bonne à 
manger . » 

Le défaut de mémoire attribué au 
loup-cervier parait plus sérieux que 
ne le ferait supposer cette citation. 
Boitard rapporte que, dans sa jeu
nesse, les vieillards des Pyrénéos se 
souvenaient encore d 'avoirvu quel
ques lynx, et qu'i ls en raccontaient 
des choses effroyables : « Cet ani
mal féroce suivait les voyageurs 
égarés, et ne manquai t jamais de 
les dévorer s 'ils venaient à tomber. 
Il les fascinait avec ses yeux et les 
rendai t muets . Pendant l 'obscurité 
de la nui t , il pénétrai t dans les ci
metières pour déterrer les cadavres. 
Il eût été bien plus dangereux eB-
core s'il n'eut pas manqué totalement 
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de mémoire, au point que. lorsqu'il 
suivait une personno à la piste, la 
moindre diversion lui faisait ou
blier et sa poursuite et sa victime, 
qui parvenait ainsi à lui échapper.» 

Mais si la mémoire lui fait dé
faut, ses sens en revanche sont mer
veilleusement développés; sa vue 
perçante est passée en proverbe., il 
entend de fort loin et son o lo'-at est 
incomparablement plus fin que ce
lui des autres chats. Il a une voix 
éclatante qui ressemble au h u r l e 
ment du chien. 

Le lynx n'habite que les régions 
montagneuses, au fond des forêts 
les plus sombres et les plus épaisses, 
ou dans des endroits déserts et ro 
cheux où il peut se ré 'ug ier au be
soin dans les cavernes, dans les 
hautes herbes, les tai l l is ou les 
fourrés. Il se retire souvent aussi 
dans les terriers de renard ou de 
blaireau. C'est un des carnassiers 
lesplus nuisibles, par la quanti té 
de gibier qu'il dét rui t . Il chasse le 
chevreuil, le cerf, le renne, voire 
l'élan ; il rampe jusqu 'à bonne por 
tée de sa victime et s'élance sur elle 
en trois bonds prodigieux. Le mal 
heur, c'est qu'il ne sa contente pas 
de la proie nécessaire à sa n o u r r i 
ture et paraît tuer pour le p l a i s i r : 
Bechstein, en effet, raconte qu'en 
Thuringe, un lynx tua trente mou
tons en une nui t . 

Les portées du lynx sont de deux 
ou trois p e t i t s . Pris j eune , cet an i 
mal s'apprivoise aisément. 

L&lynx pradé, qui habite l 'Italie 
méridionale, l 'Espagne, la Grèce, 
la Turquie, n 'a que 0, m. 80 c. de 
longueur , plus la queue qui mesure 
0, m. 15 c. Il se dist ingue en outre 
du lynx commun par des favoris 
très longs et les taches noires a l 
longées dont est marquée sa robe 
d'un roux vif. 

Le lynx'du Canada at teint quel
quefois 1 mètre : sa fourrure, plus 
courte, est plus épaisse que celle da 
son congénère européon. Il habite 
le nord de l 'Amérique, au bord des 
grands lacs, au nord et à l 'est des 
Montagnes rocheuses et jusqu 'à la 

baie d'IIudson,ainsi quola Laponie, 
la Suède, la Norwège, etc. Il n 'a t 
taque que les petits mammifères et 
les oiseaux ; il fuitdevant les chiens 
et évite soigneusement l 'homme. 

Nous signalerons encore le lynx 
botté, qui habita l&s contrées mon
tagneuses de l'Afrique orientale. 11 
a 0 m . 6 5 c . de longueur et la queue 
à peu près moitié inoins longue. Le 
lynx des marais, qui habite les fo
rêts marécageuses des bords do la 
mer Caspienne et de la mer d'Aral 
celles de la Perse, de l'Egypt et da 
l'Abyssinie. Il n 'a également que 
0 m. 65 c. do longueur , senourr i t 
de petits mammifères et d'oiseaux 
et fuit l 'homme. Le caracal que l'on 
considère comme le lynx des a n 
ciens, et auquel il faudrait rappor
ter tout co qu'ils ont at tr ibué de 
merveilleux à cet animal , a été par 
la plupar t des auteurs élevé à la d i -
gn i iéde type d'un genre à part. 

A peu près da la tail le du renard, 
le caracal a le poil d'un roux v i 
neux uniforme en dessus, la poi
tr ine est fauve et le ventre blanc ; 
le poilest plus court et plus rude 
que e t lui nés lynx, la queue est 
plus longue et d'une couleur u n i 
forme, le museau plus allongé ; 
quelques variétés, notamment le 
caracal d'Alger, n 'ont point de pin
ceau aux oreilles. Il se distingue 
encore des lynx en co qu'il habitelcs 
climats les p lu schaud t . 11 se trouve 
avec le lion, l'once et la panthère 
dans les contrées chaudes de l'Asie 
et de l'Afrique septentrionale, et 
vit souvent de leurs restes. « Il s 'é
loigne de la panthère , dit Buffon, 
parce qu'elle exerce ses cruautés 
lors même qu'elle est pleinement 
rassasiée ; mais il suit le lion, qui, 
dès qu'il est repu, no fait de mal à 
personne : le caracal profite des dé 
bris de sa table, quelquefois même 
il l 'a^compngne d'assez près, parce 
que, gr impant légèrement sur les 
arbres, il ne craint pas la colère du 
lion, qui ne pourrai t l'y suivre 
comme le lait la panthère . C'est par 
toutes ces raisons que Ton a dit du 
caracal qu'il étai t le guide où le 

pourvoyeur du l i o n ; que celui-ci , 
dont l 'odorat n'est pas fin, s'en ser
vait pour éventer de loin les autres 
animaux, dont il par tageai t ensuite 
avec lui la dépouille. 

« Le caracal est de la g randeur 
d'un renard, mais il est beaucoup 
plus féroce et plus for t : on l'a vu 
assaillir, déchirer et mettre à mort 
en peu d'instants un chien d'assez 
grande taille, qui, combattant pour 
sa vie, se défendait de toutes ses 
forces. 

Il ne s'apprivoise que très difficile
ment : cependant, lorsqu'il est pris 
j eune , et ensuite élevé avec soin, on 
peut le dresser à la chasse, qu'il 
aime naturel lement , et à laquelle il 
réussit très bien, pqUrvu qu'on ait 
l 'attention de n« jamais le lâcher 
que contre des animaux qui lui soient 
inférieurs et qui ne puissent lui 
résister; aut rement il se rebute , et 
refuse le service dès qu'il y a du 
danger . On s'en sert aux Indes pour 
prendre les lièvres, les lapins et 
même les grands oiseaux qu'il su r 
prend et saisit avec une adresse s in 
gulière. » 

Ici se termine notre revue des 
Fél ins . Quelques genres n 'ont sans 
doute pas été l'objet d'une descr ip
tion bien minut ieuse , et nous avons 
sauté quelques types insignifiants 
pour nous étendre davantage sur les 
principaux; maisi l ne fallait pasnon 
plus prolonger démesurément cette 
étude et nous avons fait pour le 
mieux. 

Quant au chat domestique, nous 
nous en étions occupé spécialement 
tout d'abord (voi p. 267, VA année), 
et malgré sa gentil lesse, nous ne 
saurions y revenir main tenant . 

H. G. 

G É N I E C I V I L . 

LES F P R R Y - B O A T S . 

Lorsqu'un cours d'eau très large, 
Un lac, un bras de mer coupe une 
ligne ferrée, et qu'il f a u t renoncer à 
je ter un pont sur l 'abîme ou à percer 
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L B S j A É L i N s . — L y n x d u C a n a d a ( p . 103, c o l . 1). 

un tunnel dessous, on embarque les 
trains sur des bateaux construits 
ad hoc qui les font franchir l'obsta
cle, et l'on a alors des floating rail
ways (chemins de fer flottants) ou 
ferry-boats (trains-bateaux). 

Parmi les combinaisons diverses 
imaginées ou tentées dans ces der

niers temps pour la traversée rapide 
de la Manche ou plutôt pour dimi
nuer le plus possible la durée du 
voyage de Paris à Londres, on n'a 
pas oublié peut-être le projet de 
M. Dupuy de Lôme, dans lequel 
figurait l'emploi d'un ferry-boat de 
150 mètres de long sur 25 mètres de 

large, aménagé de manière à pouvoir 
recevoir dans ses flancs énormes un 
train de marchandises d'un côté et 
un train de voyageurs de l'autre. 
Ce projet n'a pas eu de suite, et c'est 
peut-être fâcheux : la Grande-Bre
tagne serait du moins restée une 
île. 
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L'application de ce système avait 
dès lors donné de bons résultats en 
Amérique et en Angleterre même; 
use généralise aujourd'hui en Eu
rope, notamment en Allemagne, où, 
il y a quelques années à peine, on 
l'appliquait à la traversée du lac de 
Constance, mettant ainsi en relations 

directes les chemins de fer de Ba
vière et de Wurtemberg avec les 
lignes de la Suisse. « Ce ferry-boat, 
dit un journal, est le plus grand de 
tous ceux que l'on a installés en 
Europe. Il peut emporter douze 
wagons disposés sur deux files de 
rails. Le bateau a 70 mètres de lon

gueur sur 12 mètres de largeur. Son 
tirant d'eau est de 1 mètre 70 centi
mètres et ses roues de 7 mètres de 
diamètre. II est divisé, par cloisons 
étanches, en neut compartiments. 
Lorsque le chargement n'a pas un 
poids suifisant pour que le bateau 
s'enfonce au niveau de la voie ferrée, 
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on ouvre un des compart iments, qui 
s'emplit d 'eau jusqu 'à ce que la 
l igne de flottaison atteigne la h a u 
teur convenable. » 

Dans ce système, quand le t ra in 
arr ive à l 'extrémité de la l igne en 
deçà de la nappe d'eau à traverser, 
on le débarrasse de sa locomotive; et 
sur l 'autre rive, il retrouve une m a 
chine touto chauffée qui l 'entraîne 
à sa dest inat ion. On fait mieux en 
Amérique au jourd 'hui , et la Revue 
générale des Chemins de fer s igna
lait il y a quelque temps les perfec
t ionnements apportés à la construc-n 
tion et à l 'emploi des ferry-boats da 
l 'autre côté de l 'Atlantique. 

« Il ne s'agit plus, disait potrê 
confrère, de t ranspor ter quelques 
wagons, mais bien des t r ams entiers 
avec leurs locomotives sous vapety?-
L'initiative de cette œuvre in téres
sante appar t ient à une Compagnie 
qui n 'en est plus à compter aved les 
projets audacieux, à la Compagnie 
du Grand Central Paciflô^ Ellô a 
construit le Solano, aujourd 'hui en 
service régul ier à l 'embouchure du 
Sacramento, dans la baie de CarqUi-
nez, en Californie. Cet immense 
ferry-hoat t ranspor te les t ra ins de 
Benicia à Port-Costa j laYoie de (aï1 

est ainsi prolongée en quelque sorte 
jusqu ' à San-Franciscoj 

« La longueur totale de Solano est 
de 129 mètres 29; la la rgeur de }a 
plate-forme, de 36 mèt res ; le tiranl, 
d'eau, de 2 mètres ; le tonnage, de 
3,600 tonnes. Les roues propulsives 
ont près de 10 mètres da d iamètre ; 
elles sont indépendantes l 'une de 
l 'autre , et chacune d'elle est mise en 
mouvement par une machine à va 
peur verticale à balancier de la force 
de 2,000 chevaux. Les machines sont 
installées sur les côtés et laissent 
entra elles un grand espace libre 
suffisant pour l 'emplacement de qua
tre voies. On peut loger sur le Solano 
quarante-hui t wagons de marchan 
dises avec leur locomotives, ou bien 
v ingt -quat re voitures de voyageurs 
dont la longueur , comme on le sait, 
est bien plus grande que celle de 
nos wagons d'Europe. Les p la tes -

formes d'abordage sur chaque quai 
ont 34 mètres de longueur ; elles 
peuvent glisser sur elles-mêmes de 
façon à rel ier la terre ferme au b a 
teau ; leurs mouvements s'afïectuent 
à l 'aide de moteurs hydraul iques. 
Les t ra ins sont ainsi directement 
embarqués sans qu'il soit besoin de 
les décomposer et de détacher la 
locomotive. Ce ferry-boat vraiment 
remarquable fonctionne avec la plus 
grande régular i té . » 

Vous voyez bien que l'idée de 
M. Dupuy de Lôine était prat ique, — 
et que c'est nous qui ne le sommes 
pas. P . C. 

L ' A I E , L A T E R R E E T L ' E A U 

Description des principales merveil
les du globe et des phénomènes 
naturels les plus curieux. 

CHAPITRE XII 

MONTAGNES ET GLACIERS 

IV 

Í - 6 B N E I G E S É T E R N E L L E S . L E S G L A C I E R S . 

(Suite) 

Outre cette loi constante de l 'é ta-
gemin t des flores sur le flanc des 
montagnes, il faut compter aveu 
l 'exposition : l 'exposition au nord 
présente naturel lement Une végé
tation différente de celle qui jouil 
(lo l 'exposition au midi. Il faut enfin 
s 'at tendre à ce que les g rands bou
leversements dont la montagne est 
le théât re assez fréquemment, a p 
portent dans les régions tempérées 
ou même chaudes des spécimens de 
la flore septentrionale déplacée par 
quelque éboulement. Mais tout dé 
paysés qu'ils sont, il est rare qu'ils 
survivent bien longtemps à pareille 
catastrophe. 

Dès la fin de l 'été, l 'atmosphère 
refroidie condense eu neige les va
peurs des montagnes . Cette neige 
tombe sur les versants, assez bas, et 
les couvre sans voiler ni même a t 
ténuer les formes nettes et variées 
de la roche., et elle disparaît B I E N T Ô T 

sous l 'action des rayons du soleil, 

remontant jusqu 'à la limite où ces 
rayons ne sont plus assez puissants 
pour la fondre. Mais il en va autre
ment dans la saison des froids. Les 
formes part iculières de la monta
gne que la neige épaisse recouvre 
n'existent plus ; saillies, creux, 
dentelures , aiguil les ont disparu 
sous la couche de neige qui se dé
veloppe en gracieuses ondulations 
comme un épais tapis étendu avec 
précaution pour les garant i r contre 
les influences extérieures. On ne 
voit que contours adoucis, d'une 
harmonie saisissante, d'uneextrême 
pureté de l ignes, sauf, çà et là, des 
escarpements de roches gigantes
ques sur lesquels la neige a glissé 
et qui se dressent tout noirs, tran
chant brusquement sur la blan
cheur immaculée qui les entoure; 
sauf aussi, au milieu des crevasses 
et des fondrières comblées, les pré
cipices vert igineux où roulent avec 
fracas les avalanches . 

Dans cette terrible saison, la 
neige, qui couvre les sommets et 
les cirques supér ieurs , en épais
seurs au" milieu desquelles dispa
raîtrait une cathédrale, s'étend jus
qu 'aux vallées, en efface les villa
ges, qu'elle ensevelit sous son im
mense l inceul , percé seulement de 
place en place par un rocher, par 
un bouquet d'arbres aux branches 
dénudées et noires, et fait, en dépit 
de son éclat, une sorte de nécropole 
d'un paysage si pittoresque et si 
r iant , lorsqu'il est éclairé par les 
chauds rayons d'un soleil brillant, 
qu'elle réfléchit encore sur les hau
tes cimes. 

Le glacier du Rhône, qui est un 
des plus beaux spécimens de ce 
que l'on appelle lo glacier en éven
tai l , prend naissance sur le versant 
du Galenstock; il s 'étend, pour ainsi 
dire, sans limites sur le versantqu'il 
couvre tout entier, en p renan t une 
forme à peu près circulaire. Le 
mouvement en avant du glacier vers 
la plaine a déterminé des crevasses 
profondes, découpant dans la paroi 
glacée des lames qui rappellent as
sez bien les lames d'un gigantesque 
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éventail. A la voir de la vallée, le 
névé de la surface du glacier paraît 
comme empilé en une masse con
fuse, craquelée et fendillée par l 'ac
tion des météores, et affectant les 
formes les plus fantastiques, Les 
blocs aigus qui émergent de cette 
confusion, sont appelées séracs. Le 
fond du glacier peut être traver&é 
aisément, quoique semé ça et là de 
larges crevasses, généralement 
jemplies d'une eau bleu-sombre qui 
coule à quelques pieds de la surface, 
lesquelles crevasses ont souvent une 
étendue considérable et consti tuent 
ainsi un danger très sérieux pour 
l'explorateur. 

Un des plus beaux glaciers de la 
Suisse, le glacier de Grindehvald, 
dans l'Oberland bernois, est ainsi 
décrit par M. G. Altman : « Le v i l 
lage de Grindelwald est si tué dans 
une gorge de montagne longue et 
étroite; delà on aperçoit le glacier, 
mais pour le voir dans toute son 
étendue, il faut monter plus hau t . 
On découvre alors un des plus 
beaux spectacles que l'on puisse 
imaginer. C'est une mer de glace 
ou une étendue immense d'eau con
gelée qui descend dans le vallon en 
suivant la pente d 'une hau te m o n 
tagne. Il part de ce réservoir glacé 
un amas prodigieux de pyramides 
formant une espèce de nappe qui 
occupe toute la largeur du vallon, 
c'est-à-dire environ 800 mètres, et 
qui est bordée des deux côtés par 
des montagnes élevées, couvertes de 
verdure et d'une forêt de sapins j u s 
qu'à une certaine hau teur . Cet amas 
de pyramides ressemble à une mer 
agitée par les vents dont les flots 
auraient subitement été saisis par 
la gelée; ou plutôt on voit un a m 
phithéâtre formé par un assemblage 
immense de monticules de glace, 
d'une couleur bleuâtre, dont chacun 
aurait 40 pieds de hauteur . Le coup 
d'œil est d'une beauté merveilleuse. 
Rien n'est sur tout comparable à 
l'effet qu'il produit , lorsqu'en été, 
le soleil vient darder ses rayons sur 
ce groupe de pyramides bril lantes. 
Alors tout le glacier commence à 

fumer et je t te un éclat que les yeux 
ont peine à soutenir. » 

La Mer de glace est certainement 
le glacier le plus fréquenté de l 'un i 
vers, quoiqu'il le fût bien peu avant 
le commencement de ce siècle. La 
description détaillée en est à peu 
près inut i le , après los indications 
que nous avons données déjà et que 
compléteront celles que nous avons 
réservées comme ayant un caractère 
général . 

Nous parlions tout à l 'heure des 
crevasses d'une étendue considérable 
qui sil lonnent les glaciers et en ren
dent l 'exploration dangereuse. Une 
crevasse de la Mer de glace a été e s 
timée mesurer plus de 600 mètres de 
longueur . C'est au fond de ces vér i 
tables précipices de glace que se 
t rouvent ces cascades intér ieures 
appelées moulins. Elles sont a l i 
mentées par l 'eau provenant des 
pluies et de la fonte des neiges qui 
couvrent la surface du glacier . Des 
petits ruisseaux formés par ces eaux 
se réunissent en une seule rivière 
qui coule à la surface jusqu 'à ce 
qu'elle rencontre une crevasse; alors 
elle s'y précipite, agrandissant peu 
à peu l'orifice du canal qu'elle s'«st 
formé et qui finit par prendre l 'as
pect d 'un pui ts d'uno profondeur 
presque insondable . Il y a dans la 
mer de glace un moulin de cette 
sorte d'une profondeur de plus de 
350 mètres ; sur la rive droite du 
glacier du Rhône, au point où il r en
contre la roche, il s'est également 
formé un très beau spécimen de ces 
cataractes des glaciers. 

Quelquefois, quand le lit d'un g l a 
cier élevé s ' incline brusquement , 
une cataracte de glace, ent ra înant 
des blocs énormes, se je t te dans le 
précipice ainsi formé, offrant le 
spectacle d'un des plus merveilleux 
phénomènes des montagnes. Il 
existe une magnifique cataracte de 
glace produite de cette manière 
dans le glacier inférieur de Grindel
wald et un autre dans la Mer de 
glace. 

Des accidents terr ibles sont fré
quemment produits par l 'ouverture 

soudaine, sous les pas des ascension
nistes, de l'orifice d 'une profonde 
crevasse,etles guides les plus expéri
mentés ne réussissent pas toujours à 
s'en préserver, car ces accidents sont 
quelquefois dus à des causes secon
daires, toujours nouvelles et par con
séquent impossibles à prévoir. 

A la fin de l'été de 1875, deux de 
ces funestes accidents eurent l ieu à 
quelques jours d'intervalle au Gr in
delwald, le premier sur le glacier 
supérieur, le second sur le glacier 
inférieur . 

Le 9 septembre, un guide nommé 
Roth accompagnait au glacier infé
r ieur du Grindelwald un monsieur et 
une dame. Une pierre roulant a t 
teignit Roth à la tê te , de telle sorte 
qu'il tomba dans une crevasse du 
glacier, profonde de 400 pieds en
viron. 

Une heure plus ta id , le torrent de 
la Lutchine entra îna jusqu 'à la l u 
mière du jour le cadavre, affreuse
ment mutilé et presque complète
ment dépouillé de ses vêtements, du 
malheureux Roth. 

L'extrémité la plus abaissée d'un 
glacier est ordinai rement escarpée ; 
quelquefois ses bords se découpent 
assez nets , mais le plus souvent ils 
sont tail ladés de fentes qui s 'éten
dent dans la masse et que l 'action du 
soleil et de l 'air pétr i t à la longue 
en pyramides ou autres formes b i 
zarres. Quant aux cours d'eau for
més par la fonte des glaces et gros--
sis de l 'eau des moulins, i l ss 'échap-
pent quelquefois par une étroite ou
verture qu'ils ont pratiquée au pied 
du glacier, mais généralement par 
une espèce do grot te ou caverne 
creusée dans la masse. Eq été, après 
des pluies abondantes, la neige et 
la glace qui bordent ces ouvertures 
s'amollissent, se désagrègent et s 'é
croulent en quanti tés considéra
bles ; modifiant capricieusement la 
forme de la caverne et élargissant 
l'orifice qui donne passage aux 
eaux. L'effet produi t par ces caver
nes de glace ét incelant aux rayons 
du soleil, est d'une beauté merveil
leuse. La masse souillée de la creûte 
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extérieure contraste v igoureuse 
ment avec le blanc pur de la couche 
intér ieure et l'éclat particulier de la 
glace, renvoyant des reflets verts et 
bleus. On peut pénétrer jusqu 'à une 
certaine profondeur dansces grot tes 
féeriques, en admirer les bri l lantes 
et gigantesques stalactites, les p a 
rois t ransparentes , aux reflets chan
geants ; mais l 'entreprise n'est pas 
toujours sans dauger . La caverne 
ténébreuse où le Gange prend sa 
source, est l'objet d'une vénération 
part icul ière de la part des pèlerins 
hindous, qui la visitent avec un 
sentiment de crainte respectueuse 
bien concevable. 

On appelle moraines des masses 
de débris de roche, de cailloux et de 
terre charriées par le glacier dans 
son t ra je t vers les régions inférieu
res de la montagne. Ces débris, qui 
tombent des escarpements supé
rieurs sur le lit du glacier ou que 
lui-même arrache aux parois de Ja 
montagne qu'il descend, s 'entassent 
sur ses bords et cheminent avec lui . 
Si, sous l'influence d'une tempéra
ture t rop douce, le glacier se f .nd 
en quelque point d« son ét«ndu< !, 
la charge de pierres qui s'y trouvait 
amoncelée s'écroule en désordre et 
va former barrage dans la vallée. 
Mais, après plusieurs années d 'une 
tempéra ture favorable, si le glacier 
s'accroît en étendue, il pousse ces 
moraines quelquefois fort loin, ou, 
après une fonte nouvelle, il les laisse 
isolées a u n e assez grande distance. 

C'est ainsi qu'on trouve sur le ver
sant du Jura de ces blocs isolé-*, a p 
portés là, à une hau teur d'au moins 
mille mètres au-dessus du niveau 
de la mer, par un glacier immense, 
le glacier du Rhône évidemment, 
dont l 'extrémité opposée s'attachait 
au banc des Alpes ; car ce sont 
des blocs de granit qui ne peuvent 
appartenir à la chaîne du Jura, for
mée exclusivement de roches ca l 
caires. Par tout d'ailleurs où se ren
contrent de ces moraines de blocs 
épars, car les autres changent de 
na ture ou se dissimulent avec le 
temps, on peut être assuré que le 

glacier a passé là, à une époque ou 
à l ' a u t r e ; car il avance ou recule 
suivant le temps : il avance, comme 
nous avons dit, p^r un temps sec et 
froid continu et il recule par un 
temps humide et relativement chaud; 
et sa trace peut être suivie, comme 
celle d 'une armée en déroute, par 
les dégâts qu'i l fait et les ruines 
qu'il laisse derrière lu i . En Suisse, 
le phénomène est bien facile à cons
tater. Suivant l 'état de la saison, le 
glacier avance, renversant arbres, 
chalets, tout ce qui se trouve sur son 
passage ; ou bien il recule, laissant 
comme traces de son passage un sol 
désormais stérile, couvert de mo
raines, c 'est-à-dire de blocs de ro 
chers, de pierres et de sable. 

A propos de ce phénomène mul 
tiple, le Bund àe Borne donnait r é 
comment d'intére.-sants détails sur 
les études dont les glaciers des Al
pes, et en part iculier le glacier du 
Rhône, ont été l'objet dans ces der-
n ieresannées . A. B. 

(A suivre) 

N O U V E L L E S 

G É O G R A P H I Q U E S ET E T \ 0 G R A P i l I Q l E 

AFRIQUE 

Nous avons annoncé, d'après p lu -
sbui r - journaux, la mort du P. De-
pelchin. Nous étions heureusement 
mal informés. Précis historique, 
revue belge, dément cette nouvelle. 
Des lettres de Tati , en date du 16 
décembre 1881, parvenues à la r e 
vue, mandent qu'à cette époque tout 
allait bien dans la mission du Zam
b e s e , et que le P . Depelchin se p r é 
parait à partir pour Kimberley, afin 
d'y a t tendre les nouveaux mission
naires qui lui sont envoyés d 'Eu
rope. 

D'après une dépêche d'Aden, d a 
tée du 11 mars , un vapeur, venant 
de l 'établissement français d'Obock, 
sur la mer Rouge, aura i t apporté la 
nouvelle de l 'assassinat de M. Ar -

noux, le principal commerçant de 
cette région. Les survivants de la 
colonie aura ient abandonné Obock. 

M. Arnoux, né à Nice, était établi 
depuis longtemps au Schoa (Abys-
sinie). Il faisait le commerce entre 
le Schoa et la l i t toral, et, si la nou
velle est exacte, il a dû être tué par 
les indigènes de la t r ibu des Somalis 
qui ont souvent pillé ses caravanes. 

M. Arnoux voulait établir un 
courant d'échanges entre l'Europe 
et le Schoa; il avait une première 
fois échoué, ses marchandises ayant 
été pillées à la côte par le pacha 
Abou-Beker; il comprit donc qu'il 
lui fallait, avant tout , posséder sur 
la mer un point où il pût embar
quer et débarquer les produits des
tinés aux échanges sans craindre 
les exactions des na ture ls . En con
séquence, il s'adressa au gouverne
ment français qui, depuis long
temps, possédait la baie d'Obock, 
en face d'Aden, et demanda la per
mission de s'y établir . Il l 'obtint, et 
sans aucun secours officiel, partit 
pour Obock. 

Au moment de partir, il écrivait 
la let tre suivante, que l'Italie a pu
bliée : 

« A bord du Saghalien, en vue 
de Naples, le 31 mars 1881. 

« Il m'a été impossible de me ren
dre à Rome avant de par t i r pour 
Obock comme je vous l'avaispromis, 
et j e le regrette vivement. . Le temps 
me manque pour entrer dans les 
détails, mais je vous écrirai tout au 
long de lS-bas. 

« L'expédition se compose de 
quatorze personnes, dix messieurs, 
quatre dames, y compris ma fille 
qui m'accompagne; j ' a i la préten
tion de conduire cette expédition et 
l 'entreprise d'une manière prudente, 
exemplaire et, en même temps éton
nante au point de vue de ceque l'on 
a vu jusqu ' à ce j ou r ; j e me trompe, 
ce n 'est pas une prétention, mais 
bien une persuasion et ma ferme 
volonté. Je veux prouver queje suis 
à la hau teu r de la mission que je me 
suis imposée. Aujourd'hui je ne 
suis plus seul et isolé, j e laisse der -
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rière moi des sympathies et des a p 
puis des plus honorables; le jour où 
j'aurai donné les premiers résultats., 
notre Compagnie, toute microsco -
pique qu'elle est, deviendra puis 
sante. 

Les compagnons qui me suivent 
sont tous d'honorables et courageux 
Français, trois d'entre eux sont m a 
riés, et leurs jeunes femmes les su i 
vent avec confiance et courage, 
comme ma fille suit son père. Je veux 
avoir le mérite de faire connaî t re la 
vertu, la bonne harmonie et la vraie 
civilisation dans les contrées afri
caines, qui ne connaissent que le 
mauvais côté do notre civilisation. Je 
ne me dissimule pas que j ?assurne une 
grande responsabité, mais vous serez 
à même dé juge r ce que peut faire 
un homme, car j e vous promets de 
vous tenir régul ièrement au cou
rant de tous les événements de cette 
nouvelle expédition. 

p . ARNOUX. 

L'assassinat de M. Arnoux est a t 
tribué à une vengeance personnelle. 

L'ÉMIGRATION EN RUSSIE 

La stat 'stique officielle de l ' émi
gration dans l 'empire des tsars vient 
d'être publiée. D'après le relevé 
pour les années 1871-80, il est part i 
pour l 'étranger, 2,807,000 Russes, et 
il en est arrivé du dehors 2,455,000. 
Différence pour cette période décen
nale 352,000, sans compter ceux qui 
ont émigré sans autorisat ion spé
ciale et qui doivent former un 
nombre considérab'e. C'est donc, 
en moyenne, un total annuel de 
35,200 émigrés, appar tenant en gé
néral aux classes aisées En r e 
vanche, une quant i té d 'étrangers 
viennent s'établir en Russie et 
réussissent à s'y enrichir . Parmi ces 
derniers on compte sur tout beau
coup d'Allemands (il en est ent ré 
406,000 en 1880) qui exercent la 
profession de marchands, d ' indus
triels, deviennent employés des che
mins de fer, etc., tout en res :ant su 
jets allemands et, par conséquent, 
exempts des lourds impôts qui frap
pent les indigènes. P . C. 

BIBLIOGRAPHIE 

L ' A S T R O N O M I E . — M . Camille F L A M 

M A R I O N vient d'avoir l 'heureuse idée 
de créer, à la librairie G A U T H I E R -

V I L L A R S , une Revue mensuelle d 'As
tronomie et de Physique, destinée à 
t'iiiir tous les amis de la science au 
courant des découvertes et des pro
grès réalisés dans la connaissance 
de l 'Univers. M. Flammarion est 
aidé dans cette œuvre par les p r i n 
cipaux astro" ornes du monde. 

Le premier numéro vient de pa
raî t re (chez tous les libraires). Il 
sera envoyé en spécimen à toute 
personnequi en fera la demande à 
l 'éditeur, quai des August ins , 55, 
Paris . 

Sommaire 

A nos lecteurs : Kotre programme.— 
L'Observatoire de Paris (2 figures, 
représentant l 'Observatoire en 
1672et en 1883).— Les Comètes 
(1 figure : marche de la dernière 
grande Comète dans l 'espace).— 
Paysages lunaire (1 figure). — 
Académie des Sciences (Commu
nications relatives à l 'Astronomie 
et à la Physique générale : I / a -
baissement de l a m e r à Antibes). 
— Nouvelles de la Science. — Va
riétés : Le prochain passage de 
Vènup. Chute d 'un uranol i the . 
Découverte de nouvellesplanètes. 
Comètes visibles à l'oeil nu . — L e 
ciel en mars 1882 : Observations 
intéressantes à laire (5 figures). 
Le journa l I ' A S T R O N O M I E paraî t ra 

le 1 e r de chaque mois par fascicule 
de 40 pages (Abonnement : 12 fr. 
par an), et donnera a ins i régul ière
ment le tableau vivant des conquêtes 
de la Science. 

CIIROMQUE SCIENTIFIQUE 

E T F A I T S D I V E R S 

L'électricité et les chemins de fer. 
— La compagnie des chemins de 
fer de l 'Est a laie ces jours-c i d ' in
téressants essais. Un train d'expé
rience a circulé entre Paris et Gretz 

uuni des applications les plus r é 
centes et les plus perfectionnées de 
l'électricité. Tous les wagons 
avaient entre eux des communica
tions électriques, tous les compar
timents des treize voitures qui com
posaient le t ra in étaient éclairés 
par des lampes électriques. 

Cette dernière expérience est plus 
vaste que toutes celles qui ont été 
tentées, même en Angleterre. Il s 'a
gissait en effet, ici, d 'un t ra in dans 
des conditions d'exploitation cou
rante . Le frein continu électrique, 
que la Compagnie de l'Est n 'a cessé 
de perfectionner avec persévérance, 
semble être définitivement en t ré 
dans la période pra t ique . Les i n 
génieurs de la Compagnie, M . Ré -
gray, ingéuieur en chef, à leur tète, 
et quelques journal is tes spéciaux 
assistaient à ces expériences. 

Les câbles sous-marins. — M. 
Wilfrid de Fonvielle, rédacteur en 
chef de Y Electricité, a écrit à M. de 
Fieyciuet pour lui demander s'il 
comptait donner suite à la proposi
tion d^jà acceptée par MM. Bar thé
lémy St-Hilaire et Gambetta, re la
tivement à la constitution de la p ro 
priété des câbles sous-marins . 

M . le ministre des affaires é t r a n 
gères a répondu que des lettres 
adressées aux différentes puissan
ces marit imes, pour les inviter à 
prendre part à un congrès in te rna
tional où ces questions seraient r é 
glées par voie de convention d i 
plomatique, étaient parties depuis 
plusieurs j ou r s . 

Vibrations des plaques. — L'Aca
démie des Sciences a reçu commu
nication d'une curieuse expérience 
d'acoustique eyéeutée par M. Vau-
tier, de Lyon. 

L 'expérimentateur a pris pour 
point de départ cette expérience bien 
connue : Si on place normalement 
à un j e t de vapeur ou de gaz, et à 
une certaine distance de l'orifice du 
tube, une plaque métall ique, on 
constate qu'elle est al ternativement 
repoussée et at t i rée, et que de là 
résul tent des vibrations qui se r é 
solvent en un son assez faible. M. 
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Vautier , par des dispositions ingé 
nieuses, est parvenu à faire émettre 
à volonté, à la plaque,, dans des con
ditions parfaitement réalisables et 
constantes, un son correspondant 
à 7,250 vibrat ions de seconde. Un 
mécanisme inscr ipteur adapté à la 
plaque permet par suite de figurer 
graphiquement lj7250 par seconde. 

Le "permanganate de potasse et la 
morsnre des serpents. — Comme 
nous Pavions fait pressentir , la com
mission chargée par l 'Académie d 'é
tudier l 'ant idote, pré tendu infai l 
lible, proposé par M. de Lacerda 
contre la morsure des serpents v e 
nimeux, fait des réserves considé
rables. 

M. Vulpian, dans son rapport , 
constate les propriétés an t i sep t i 
ques du pe rmangana te ; il croit 
qu'en l ' injectant sans retard dans le 
trajet de la piqûre, on peut neu t ra 
liser l'effet du venin. Mais si un i n 
tervalle de quelques heures s'écoule 
entre l 'accident et l ' injection, celle-
ci doit le plus souvent rester ineffi
cace. En effet, le venin pénètre a s 
sez rapidement, par imbibit ion ou 
par effraction dans les t issus, tandis 
que la solution, après s*être étendue 
en plaque mince et circonscrite 
dans le t issu cel lulaire , pénètre dif
ficilement dans les muscles et ne 
tarde pas à se décomposer, c 'est-à-
dire à devenir inerte , à moins qu'elle 
ne détermine des abcès. 

Quant à injecter la solution dans 
les veines, cela peut intoxiquer pas 
sagèrement les grands an imaux et 
provoquer chez les petits des acc i 
dents promptement mortels. Le t r a i 
tement , en ce. cas, devient dange 
reux ou inut i le ; car si le venin a 
été mêlé au sang, les symptômes g é 
néraux se sont manifestés, et l 'issue 
de la lu t te entre le poison et l 'or
ganisme ne saurai t guère être mo
difiée par l ' intervention du perman
ganate . 

Les guérisons annoncées par M. 
de Lacerda pourraient être a t t r i 
buées, en par t ie , à ce que les piqûres 
de serpents ne sont pas toujours 
mortelles au Brésil. Enfin, les ex

périences de la commission ne per 
mettent pas de conseiller d'une ma
nière générale l 'emploi dos in jec
tions de permanganate de potasse 
contre les morsures des serpents 
venimeux. 

Photographie astronomique. — M. 
I luggins vient d'obtenir une p h o 
tographie de la nébuleuse d'Orion. 
La photographie du spectre prouve 
que, dans l a r ég ion ultra-violet te , il 
existe des raies autres que celles de 
l 'hydrogène. M. I luggins y a r e 
connu la présence de l'azote 

Electro-magnétisme. — M. du 
Moncel poursuit ses recherches sur 
les courants d ' induction par lui dé
nommés « courants d ' interversions 
polaires. » Il montre à l'Académie 
des sciences qu'en dehors des induc
tions étudiées généralement , il en 
est une qui résulte des interver
sions de polarités magnétiques et 
qui se manifesta au sein d'une h é 
lice fixe soumise à l 'action d'un a i 
mant inducteur lorsqu'on fait p a s 
ser à travers la bobine une tige de 
fer. Sous l'influence de l ' inducteur, 
la t ige a sans cesse les polarités 
renversées, bien que la polarité de 
la tige reste constante au sein de 
la bobine ; mais, grâce au relève
ment successif des l igues de force 
magnét ique, l'effet d ' induction p r o 
duit au sein de labobine est le même 
que celui produit par le déplace
ment d'une bobine de la l igne n e u 
tre à l 'un des pôles d 'un aimant 
permanent . Ces courants sont très 
énergiques et jouent un grand rôle 
dans les machines Gramme qui , en 
outre, réunissent les inductions r é 
sultant du déplacement des bo
bines au sein d'un champ magnét i -
quo et suivant l'axe d'un noyau ma
gnétisé. Les courants d'interversions 
polaires n'ont pas les mêmes carac
tères que les courants dus au dépla
cement des bobines sur une tige 
magnétisée, car ils se produisent 
tout le temps du mouvement de la 
tige et dans le même sens, tandis 
que quand on déplace la bobine le 
long d'une tige magnétisée, on a 
deux courants de sens contraire qui 
naissent au moment du passage de 
la bobine dans chaque moitié de la 
t ige. 

La société d'acclimatation. — L» 
bureau de la société d'acclimatation 
est formé comme suit pour l'année 
1882-1883. 

Président, M. H. Bouley, de l'Ins
t i tu t ; vice-présidents, MM. E. Cos-
son, de l ' Ins t i tu t ; de Quatrefages, 
de l ' Insti tut ; le comte d'Eprémesnil, 
le marquis de Sinety; secrétaire gé
néral , M. A. Geoffroy-St-IIilaire; 
secrétaires, MM. Dupin ? Maurice 
Girard, Ravoret Wat te l , Flury-Hé-
ra rd ; trésorier, M. Saint-Yves Mé-
nard. 

Une nouvelle comète. — Une nou
velle comète à été découverte à 
Boston, dans la nui t du 19 au 20. 
Elle a été observée le 21 à Vienne 
et le 22 à Paris par M. Bigourdan; 
elle est située, près de Véga. la 
bii l lante étoile de la Lyre qui brille 
au sud-est vers minui t . 

Son éclat est celui d'une étoile de 
8 a g randeur , et par conséquent elle 
est visible à l 'œil nu . 

La nébulosité mesure environ 1 
minute de diamètre, et l'on aper
çoit une petite queue bien droite 
égale au t iers du diamètre de la 
lune . 

J . B . 

COXYUSSAWiS ITILES 

T R A I T E M E N T D U R H U M E D E C E R V E A U 

Dans un journal de New-York, 
M. I. L. Prout propose contre le 
coryza ou rhume de cerveau, l'em
ploi du perchlorure de fer, dont il 
a, d i t - i l , obtenu fréquemment leo 
meilleurs effets. 

Une cuiller à café d 'une disso
lution de te in ture do perchlorure 
de fer, dans part ie égale de glycé
r ine, mêlée à un ver re d'eau, voilà 
qui peut suffire. Au bout d'une de
mi-heure on r emarque une amélio
ration sensible dans les symptômes; 
mais si le coryza ne cède pas à cette 
médication a u bout de deux ou 
trois heures , en répétant l 'expé
rience une fois, deux fois au be
soin, on peut compter en être dé
barrassé. 

Le Gérant : A . J O L L T . 
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LÀ SCIENCE POPULAIRE i l l 

Monsieur CHABLE , m é d e c i n s p é c i a l , 
sonna depuis quarante a n s p o u r s o n e x 
is ta i traitement dépurat i f , e n v o i e a v e c 
ton ordonnança les r e m è d e s n é c e s s a i r e s à 
a gnérison des m a l a d i e s c o n t a g i e u s e s des 
leai sexes, dartres, v i r u s , d o u l e u r s d e la 
ressieet des reins, u r i n e s i r r i t é e s , g r a -
relle, pertes, etc. — C o n s u l t a t i o n s , d e 1 à 
5 tara, au 1 e r é tage , o u lu i é c r i r e 36 , r u e 
Vmanne, Paris. 

O U G U E S 
„«d«unebDut. GASTRALGIES, DYSPEPSIES, fiRAVELLE 
V r?pas fn. itrp — ..ii.ii • • . m . » . i i . l i I i . i ^ i . i . 

L E D O C T E U R C H O F F E 
Otïre gratui tement à t o u s n o s l e c t e u r s l a 
7 8 ilion de s o n T r a i t e î l e TCécipeiue p r a t i 
que.dans Icquelil e x p o s e s a m é t n o d V c o n s a c r é e 
par 10 années de s u c c è s d a n s l e s h ô p i t a u x , 
pour lî guérisou d>S m a l a d i e s c h r o n i q u e s d e 
tous les o r g a n e s , e t d e s h e r n i e s , h é m o r r o ï 
de*, goutte, p h t i s i e , a s t h m e , c a n c e r , o b é s i t é , 
iiuluiiics de v e s s i e et d e m a t r i c e , e t c , A d r e s 
ser les demandes , q u a i S ' - M i c h e l , 2 7 , P a r i s . 

Pour tout ce qui concerne la publi
cité dans les Journaux populaires, 
^'adresser à M. d e C h a u f f o u r , ré
gisseur, rue du Château-d'Eau, 48. 

fcompagnie Parisienne de Toitures 

, L ' U R B A I N E 

K IÉTÉ AXOXYMR : CAPITAL 1 8 , 0 0 0 , 0 0 0 

1) iant ét r e porto à » 5 m i n i o n s de f r a n c s 

(J isiwi il l'asiEiiililee générale du 27 janvier ISSÏ) 
2(1 SeCJlL ; 24, RUS IÏÏ QIUTRE-SEPTEMBRE A PARIS 

I Slilnts dqijse riiez M. SECOND, notaire à Paru 

'iO,000 ACTIONS DE 500 FRANCS 
Fr \enantde l 'augmentat ion du Capital soc ia l 

SONT OFFERTES AU PUBLIC 

r !U\AJ.U$o\ DE BANQUE IÏKMU EE I.AMOXTA 

Au p r i x de 530 francs 
i\ïitiu;MKNT l i b é r é e s (Jouissance du 

1" janvier 1SSS 

( l O O f r . e u s o u s c r i v a n t ) 
I d . i I e s j S O O f r . à l a r é p a r t i t i o n 5 » » fr. 

( 2 3 0 fr. l e 1 e r j u i n \ 

i f r . âOpar titre seront bonifiés à tort 
flJiek'iirqin libérera à la répartition. 

L T H H . 1 I . \ E est la C o m p a g n i e p r é f é r é e 
» public. Tout Par i s c o n n a î t e t r e c h e r c h e 

"•il toitures jaunes e t s e s chapeaux blancs. 

D puis sa créat ion , la C o m p a g n i e n'a 
<• ^d'augmenter le n o m b r e d î se s v o i t u r e s . 

I T B B . I I . V K p o s s è d e a u j o u r d ' h u i 
t.iig coupés et v i c t o r i a s , 1 7 6 v o i t u r e s 
di?erses et une une c a v a l e r i e d e 3 , 7 G 7 
cheTaui. 

Sesdénôts sont a u n o m b r e de u e u f e t c o u 
lent une superficie d ' e n v i r o n 6 0 , 0 0 0 
mnreg carrés ; i ls f i gurent à l 'actif , 
constructions et t o r r a i n s c o m p r i s , p o u r 
1 1 , 1 3 7 , 3 8 3 f r , 

Les r e c e t t e s de l ' e x p l o i t a t i o n g r a n d i s s e n t 
c h a q u e a n n é e ; la m o y e n n e q u i , e n 1879, 
é t a i t d e l 4 . 5 7 oar j o u r n é e d e v o i t u r e , 
s'est é l e v é e , en 1831, à 1 6 . 5 5 , s o i t e n 
d e u x a n s Une a u g m e n t a t i o n de 1 3 0 [ 0 . 

E n c o u r a g é s par i e g r a n d s u c c è s de l e u r 
e n t r e p r i s e , les A c t i o n n a i r e s o n t r é s o l u , l e 
2 7 j a n v i e r d e r n i e r , d ' é l e v e r le c a p i t a l j u s 
qu'à c o n c u r r e n c e de 8 » m i l l i o n s de fr . 

L ' e x p é r i e n c e d é m o n t r e q u e , p l u s l ' e x 
p l o i t a t i o n de I / l I t K A 1 \ S', s e d é v e l o p p e , 
p l u s e l l e d e v i e n t f r u c t u e u s e . L e n o u v e a u 
c a p i t a l a u g m e n t e r a e n c o r e l a p r o s p é r i t é 
de la C°. 

L e s A c t i o n s m i s e s à ia d i s p o s i t i o n d u 
p u b l i c p r o v i e n n e n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e 
c a p i t a l v o t é e pour c r é e r d e n o u v e a u x 
d é p ô t s e t m e t t r e e n c i r c u l a t i o n d e n o u 
v e l l e s v o i t u r e s . 

E l l e s c o n s t i t u e n t u n p l a c e m e n t d e s p l u s 
s o l i d e s à caU*e d e l ' i m p o r t a n c e d u m a t é r i e l 
e t d e s i m m e u b l e s d e I / L R I I A - I X I O . 

Les r e c e t t e s des v o i t u r e s l e u r g a r a n 
t i s s e n t des d i v i d e n d e s q u e l 'on e s t i m e 
d e v o i r a t t e i n d r e b i e n t ô t 4 0 à 4 5 fr. p a r 
a c t i o n . 

Offertes a u p u b l i e à S S O F r . j o u i s s a n c e 
d u 1 e r j a n v i e r 1882, l e s a c t i o n s d e l'Urbaine 
a r r i v e r o n t p r o m p t e m e n t à des c o u r s p l u s 
é l e v é s . 

1 / 1 I t l t A I \ I < : f o n c t i o n n e au g r a n d j o u r ! 
t o u t l e m o n d e p e u t v i s i t e r s e s d é p ô t s , 
c o n s t a t e r son s u c c è s , e t se c o n v a i n c r e q u e 
n u l l e affaire p a r i s i e n n e n o m é r i t e m i e u x 
la p r é f é r e n c e d o n t e l l e j o u i t a u p r è s du 
p u b . i c e t d e s c a p i t a l i s t e s , 

LES D E M A N D E S SONT R E Ç U E S 

L e s 31 M a r s e t 1 e r A v r i l 1882 

A P A R I S , chez M. H E N R I d e L A M O N T A 

Banquier , 59, rue T a i t b o u t ; 

A l T r l m i n e , 24 , r n o d u 4 S e p t e m b r e ; 

D a n s lea D é p a r t e m e n t , c h e z M i l 

l e s b a n q u i e r s e t A g e n t s d e c h a n g e C o r r e s 

p o n d a n t s de M . H e n r i d e L u m o n t a . 

LES COUPONS SONT PAYES EX JANVIER ET JUILLET 

On peut souscrire, dès à présent, par 
Correspondance. 

Lea formal i t é s p o u r l ' admis s ion à la cote off iciel le 
o n t é té r e m p l i e s . 

Coqueluches 
Bronchites 
Insomnies 

PAÏITS, 22 & 19, RiTK Brouot 

s C R E S S O N 5 

M A I T R E 

S u c c o n c e n t r é d e P l a n t e s 
t o n i q u e s , d è p u r a t i v e s . 

Guérit: Dartres, Bouton*, Eczéma, 
Ulcères, Virus, 'purifie eî fortifie /9 

Sang.— Le Flacon : 3 fr. LO. 
1 0 5 r u e d é R e n n e s , P A R I S 
b h'i. (p r une cure), franco ;20 lu 

Liqueur normale concentrée de Goudron de Norwége 
Pour préparer Instantanément EAU, VINS, BIÈRE & TISANES de Gcudrûn 

Un flacon suffit peur ne convaincre ds sa supériorité cùntte ; 
Affections chioniqaes da la POITRINE, des BRONCHES et de la VESSIE 

ÉCOULEMENTS rebelles, Maladies ÉPIDÉKIQDES. 

2 lr.—PAÎîIS, rue de Bennes, A 0 5 , et les Pharmacies. 

COLS ̂ MANCHETTES en PAPIER BOULÉ 
lit en Papirr recouvert de tuil* 

Lingo elegant, solide, commode pour t o a s 
SRiX DU BLÀISClnaSAGR 

HTCOUVEETE 

de Toile 

Ii doux. 2 fr. 

6 • l i f r . 

G R A Y 
t» PAPIEH 

très-solide 

la dont 1.75 

« > 9fr. 

15 . i6fr. 

Port 40'p'douz 

M a n c h e t t e é l é g a n t e & so l ide ponr Hommes et pour Dame 
Se fait H et 2 boutons en 22, 24, 26, 28 et 30 T 

Envoi gratu i te ! f c o da splendide Cata logue i l lus tré 

MOBfiRAY.LMEY4Ci',Srl,431b
ddesCapucine8,Parb 

=~" = " =~~ franco p' 25 fr. 

Récompense nationals 

(ie 16,600 fr. 
HitAîtUl'OK.etc 

A P É R I T I F & F O R T I F I A N T 

Procura su sang les globules ranges nui en font 
la richesse et la force. 

C R O I S S A N C E S p i F F I C I L E B , 
S A N G P A U V R E , A N É M I E , 

L Y M P H A T I 8 M E , S C R O F J J L E S , E T Q . 

PARIS, 22 A 10, RUE OnOUgT, ET LES PMARMAfllM 

PRÉCIEUX POUR MALADES & MÉNAGE 
5 M É D A I L L E S D ' O R 

4 G R A N D S D I P L O M E S D ' H O O T T E O E 

le fac-simils 
de la 

signature 
EN E N C R E B L E U B 

Se venfl chez les Epiciers 4 Pharmaciens. 

E X I G E R ' 

Compagnie parisienne de Voitures 

L / U R B A I N E 
S o c i é t é a n o n y m e : Capi ta l 1 8 , 0 0 0 , 0 0 0 

de f r a n c s . 

M M . l e s p o r t e u r s d 'Obl iga t ions s o n t i n 
f o r m é s quo le c o u p o n d ' in t érê t n° 3 , à 
é c h é a n c e d u l P r a v r i l 1882, s e r a p a y é à 
p a r t i r d u d i t j o u r , a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s : 

A u p o r t e u r : 11 f r . 6 5 - N o r n i D a t i v e s : 121 .125 

Chez M. H E N R I de LAMONTA 

banquier, 59, rue Taitbout à Paris. 

CASINO M U N I P A L 

DE LA Y I L L E DE N I C E 
MM. l e s p o r t e u r s d ' A c t i o n s e t d ' O b l i g a 

t i o n s s o n t i n f o r m é s q u e ie c o u p o n d ' i n 
t é r ê t , v e n a n t à é c h é a n c e le 1 e r a v r i l 1882, 
s e r a p a y é à p a r t i r d u d i t j o u r , a u x c o n d i 
t i o n s s u i v a n t e s : 

A c t . a u p o r t e u r : 1 1 , 6 2 5 - N o m i n a t i v e s : 12,125 
O n l . a u p o r t e u r : 9 , 2 7 5 - N o m i n a t i v e s : Ö.70 

Chez M. H E N R I d e L A M O N T A 

banquier, 59, rue Taitbout à Paris 

I r a p r i m . c e n t r a l e de J o u r n a u x (Soc ié té a n o n y m e ) . 
14. r u e (les J e û n e u r s , Paria.r-i.-Y. wilhem,imp.) 

Impr. avec leâ encres de la maison Schne ider . 
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G R A N D D E P O T 

D E 

PORCELAINES, FAÏENCES ET CRISTAUX 
2 1 , : R A I E 3 D R O " U . O T , E N F A C E L E F i g a r o , I E ^ A - I E L I S 

LÀ P R E M I È R E MAISON de F R A N C E pour S E R V I C E S de TABLE et de DESSERT 

DEMANDEZ LE CATALOGUE-ALBUM ILLUSTRÉ DE CINQ CENTS MODÈLES EN CHROMO LITHOGRAPHIE AVEC L'HISTORIAUE DE LA FAÏENCE ET DE K VERRAIT 

O U V E R T U R E D ' U N E S U C C U R S A L E , 3 3 , R U E S A I N T - F E R R É O L , À M A R S E I L L E 

S P É C I A L I T É D E M A C H I N E S A V A P E U R l\z F I X E S E T L O C O M O B I L E S 

CD. M A C H I N E H O R I Z O N T A L E 

I ,ocomobi le o u sur p a t i n s 
Chaud ière à flamme d i r e c t e 

d e S à 5 0 c h e v a u x 

M A C H I N E V E R T I C A L E D E I A 2 0 C H E V A U X 

I 
O 

M a c h i n e s s o n t prê tes 

à livrei; 

M A C H I N E H O R I Z O N T A L E £ 

L o c o m o b i l e ou sur patins 2 
Chaud ière à r e t o u r d<̂  FLMNME ,„ 

de Q à S O chevaux _ 

E n v o i 

f ranco 

des P r o s p e c t u s 

d é t a i l l é s 

A . S O N J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 

J . B O U L E T E T O I E , S U C O E S S E I I R S , Ingénieurs-Mécaniciens 
1 4 4 , F A U B O U R G - P O I S S O N N I È R E , L ' A T T I S 

m m m m m 
P R É C I E U X P O U R M A L A D E S & M É N A G E 

5 M É D A I L L E S D'OR 

4 G E A N D S D I P L O M E S D ' H O N K E U E 

LE FAC-SIMILÉ 
DE LA EXIGER SIGNATURE 

K N S N C R B B L E U S 

SE VEND CHEZ LES EPICIERS & PHARMACIENS. 

M E D A I L L E D ' A R G E N T GRAND MODULE A L ' E X P O S I T I O N A L G E R I E N N E D'AVRIL 1881 

M A L A D I E S D E S V O I E S U R I N A I R E S , D E L À G O U T T E E T D E S R H U M A T I S M E S 

GUERIES PAR L E S 

P I L U L E S J U L E S S I M O N ! 
à L ' A R E N A R I A R U B R A (d'Afrique) 

CESPILULES JOUISSENT DE PROPRIÉTÉS ACTIVES ETEFFICACES CONTRE LE Catarrhe resicnluÀpa 
OU CHRONIQUE, PURULENT OU SANGUINOLENT,CONTRE LA Dysurie, LA Cystite, LA GmreUeuri-
que, LES Coliques ne'p/irëtiques, LA Goutte,LE9IIHUMATISM.es,eto.Vvin : 3 F R . 60LA.BOITC. 

L ' I I A R M I I C I E J L I . I ; S S I M O * , JS, R U E D E L U L Y R E , « A I . G I ' J T 

et d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . , 
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9 , B O U L E V A R D P O I S S O N N I E R E , 9 , P A R I S 

(AU COIN DE LA RUE DU SENTIER) 

Magasins les plus Vastes é les Mieux Assortis 
L UN TE TE RIE, OPTIQUE, MATHÉMATIQUE, HORLOGERIE, BIJOUTERIE, 

ORFÈVRERIE, ARGENT ET MÉTAL BLANC, BRONZE, MARBRE, IMITATION, 

SUSPENSION, LUSTRE, LAMPE, GARNITURE DE FOYER. 

AU-DESSOUS DIS PRIA COWIS 
(Envoi franco des Tarifs-Albums sur demande affranchie) 
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LA 
6 AVRIL 1882 

P O P U L 
J O U R N A L H E B D O M A D A I R E I L L U S T R E 3« AJJLRF» 

№ 1 1 3 . — r>rix : 1 5 centimes Rédacteur en chef : Adolphe B I T A R D BUREAUX : 4 8 , R U B D U C B A T E A U - D ' E A U 

^ B O N N E M E N T G . — PARIS, nn an, S FR.; six MOIS, 4 FR. — D É P A R T E M E N T S , TIN AN, Î O FR.; SIX MOIS, E5 FR. — É T R A N G E R , UN AN, l e FR 

SOMMAIRE. — T E X T E . — Hypatie. — Physique. La chaleur: THER
momètres et p y r o m è f res — Chimie : Potassium. — La soirée de 
l'Observatoire. — dénie Civil : Le Tunnel sous la Manche. — 
Météorologie : Influence d e l ' é l e c t r i c i t é atmosphérique sur L'OR
ganisme. — Nouvelles géographiques et ethnographiques. — 

! Chronique scientifique et faits divers. —Connaissances utiies, etc. 

ILLUSTRATIONS. — Hypatie: Ils l'assommèrent dans l'église, avec 
des pots cassés, des pierres, etc — Physique: Le pyromètre DE 
Brovgniart. — La soirée de l'Observatoire. Quelques-uns des 
appareils exposés : L E bateau électrique de M. Trouvé ; appareils 
servant aux expériences de M. Dumontpallier et DE M . Charcot; 
les bijoux électriques, etc. (10 fig.) 
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H Y P A T I E 

Hypatie.fille de Théon,philosophe 
et mathématicien célèbre d'Alexan
drie, naqui t vers la fin du qua
trième siècle de l'ère actuel le , et fut 
élève de son père. Douée d 'une ra re 
pénétrat ion, elle y jo igna i t une si 
grande ardeur de s ' instruire, qu'elle 
consacrait non-seulement les j o u r 
nées tout entières, mais encore une 
par t ie des nui t s à l 'étude. Elle fit, 
grâce à co système, de tels progrès 
dans la philosophie, la géométrie, 
l 'astronomie et les mathémat iques , 
qu'elle fut bientôt considérée comme 
la personne la plus savante de son 
t emps . 

Pour se perfectionner dans la 
philosophie, Hypatie s© rendi t â 
Athènes et y s u m t les leçons des 
maîtres les plus fameux, notamment 
de Plu tarque le j eune et de sa fille 
Asclépigénie. De re tour à Alexan
drie, la fille de Théon, devancée par 
sa renommée, ent repr i t de donner à 
son tour des leçons. On lui donna 
la chaire de professeur que le cé lè
bre Photin avai t occupée, Elle suc 
céda ainsi à cette longue liste d ' i l 
lustres professeurs qu i , depuis deux 
siècles, avaient rendu l'école d'A
lexandrie l ' une des plus célèbres de 
l 'univers. Sa réputa t ion «e répandi t 
par tout , e t ses leçons euren t un tel 
succès, que de toutes les contrées de 
l'Asie et de la Grèce, on accourai t 
pour l ' en tendre . Cette distinction 
flatteuse, qu i étai t alors sans exem
ple, engagea Hypatie à redoubler de 
zèle pou r remplir d ignement ses 
fonctions. 

Soerate le Scholastique nous a 
conservé des détails sur la m é 
thode qu'el le suivait dans ses cours]: 
on voit qu'elle commençait par l ' en
seignement des mathématiques et 
qu'elle en faisait ensuite des appl i 
cations aux différentes sciences réu
nies sous le nom de philosophie ; 
elle s 'attachait toujours à un p r in 
cipe évident, et en déduisait les 
ct/nsrëquences par une marche p ro 

gressive. Son éloquence était douce 
et persuasive ; et elle ne parlai t j a 
mais en publie sans s'y être préparée. 
Elle compta au nombre de ses dis
ciples plusieurs hommes célèbres, 
entre autres Synésius, dépuis évo
que de Ptolémaïs, qui l 'appelle, dans 
une lettre qu'il lui éc r iva i t , « sa 
mère, sa sœur, sa dame, sa b i en 
faitrice». Hypatie unissai t aux dons 
de l 'esprit toutes les qual i tés-exté
r ieures et les vertus de son sexe. 
Elle étai tvêtue simplement, et s 'en
veloppait souvent d 'un mant°au à 
la façon des philosophes. Quoique 
d'une rare beau té , sa conduite fut 
toujours à l 'abri du plus léger 
soupçon ; on raconte qu 'un de ses 
élèves conçut pour elle un amour si 
violent, qu'il mit tout en usage pour 
avoir ses faveurs, mais elle ne r é 
pondit jamais aux instances de ce 
jeune homme que par des ra i son
nements philosophiques ; elle é loi
gna constamment toute idée d 'une 
liaison qui l 'aurait distraite de son 
goût pour les sciences. Elle savait 
a insi contenir dans les bornes du 
respect les jeunes gens qui se mon
tra ient sensibles à ses charmes." 

Tous les préfets d'Egypte r echer 
chèrent son amit ié ; Oreste, gouver
neur d'Alexandrie, sur tout , admirai t 
les talents d'IIypatie et lui deman
dait souvent des conseils. 

Un si rare mérite, tant de qualités 
précieuses, exilèrent la jalousie. 
Comme Saint-Cyrille et le préfet 
Oreste étaient brouillés,et que celui -
ci ne voulait pas se raccommoder 
avec le patr iarche, le peuple crut que 
c'était par le conseil d'IIypatie, qui 
était païenne comme lui . La popu
lace conçut contre elle une ha ine 
implacable, qui s 'aigrit de plus en 
p lus . 

Quelques séditieux, conduits par 
un licteur nommé Pierre, guet ter n t 
Hypatie, l 'arrêtèrent dans le temps 
qu'elle se rendai t à l'école, la for
cèrent de descendre de son char, et 
la t ra înèrent à l 'église nommée la 
Césarie, où, après l 'avoir dépouillée 
deses habi ts , ils l 'assommèrent avec 
des pots rassôs, des pierres et des 

débris de tuiles.La rage de ces scé
lérats ne fut point assouvie par la 
mort do cette fomma illustre ; ils 
mirent son corps en pièces, le por
tèrent dans les rues d'Alexandrie 
et le brûlèrent dans un lieu nommé 
Cinaron. 

« Cette action, dit encore Soerate, 
att ira un grand reproche à Cyrille 
et à l 'église d'Alexandrie : car ces 
violences sont tout à fait éloignées 
du christ ianisme ». Puis i l ajoute : 
«Celase passa la quatrième année 
du patr iarchat de Cyrille, sous l e 
X a consulat d 'Honorius et le VI e d e 
Théodose, au mo-is de mars , pen
dant les jeûnes , c 'est-à-dire le ca
rême, de l'an 415.» 

La malheureuse avait à peu près 
t rente-cinq ans. 

Hypatie avait composé plusieurs 
ouyrages, qui nesont pas venus jus
qu'à nous. Ils ont péri dansl'incendie 
de la bibliothèque d'Alexandrie ; i l 
y avait dans le nombre un Commen
taire sur Diophante ; un Canon astro
nomique et un Commentaire sur les 
comiques d'Apollonius de Perga. On 
ne connaît pas même les titres des 
autres ouvrages. 

On trouve dans les œuvres com
plètes de Synésius, publiées pa" 
Pet an (Paris, 1612, in-f°), sept lettres 
qu'il écrivait à Hypat ie ; mais on 
regret te la perte de ses réponses, qui 
éclaireraient des faits dont, faute de 
documents, on n 'aura jamais qu'une 
connaissance imparfaite. 

Dans une de ces let tres, Synésius 
demande à Hypatie de lu i construire 
un hydroscopium dont il a besoin 
pour déterminer la densité des eaux 
dont il fait usage, l 'état de sa santé 
exigeant des soins minut ieux. Il 
décrit ainsi l ' instrument en question, 
qui est évidemment une sorte de 
pèse-liqueurs : « C'est un tube cylin
drique sur lequel sont marquées des 
l ignes transversales indiquant j u s 
qu'à quelle profondeur le tube s'en
fonce dans la l iqueur ; et pour que 
le tube reste dans uneposi l ion verti
cale, on fixe à son extrémité infé
r ieure un peti t poidsconiqueappelé 
baryllion. » 
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On p e ' t aussi consulter sur 
llypatie : De ffypatia philosopha, de 
Wernsdori (Wittemberg, 1747-1748, 
in-4n), quatre dissertations sur l ' i l 
lustre fille de Théon. 

V I C T O R C H A B E R T . 

PHYSIQUE 

L A C H A L E U R 

III. — Thermomètres et pyromëtres 

Pour montrer combien sont puis 
sants les effets dus à la dilatation 
des corps sous l'influence de la cha
leur, j ' a i rappelé l 'expérience de 
M. Tommassi ; j e pourraisencoro en 
citer d'autres, qui p rouvera ien téga-
lement que cette force de dilatation 
existe aussi bien dans les liquides 
que dans les gaz : lorsqu'on rempli t 
un ballon en verre d'un gaz quel
conque, et que l'on in t rodui t dans 
l'intérieur de la t ige capillaire que 
l'on a soudée après ce ballon, un pe
tit index liquide, si la température 
varie, on voit très sensiblement la 
petite gouttelette liquido se p rome
ner dans le tube thermométr ique , et 
il serait alors possible, si la p res 
sion extérieure ne variait pas, de 
considérer l ' ins trument ainsi formé 
co nme un appareil très propre à in
diquer les variations de t empéra -
fure. 

Mais l 'atmosphère dans laquelle 
nous vivons subit à chaque moment 
des perturbations telles, qu'il nous 
serait impossible de comparer entre 
elles les hauteurs de l ' index liquide 
dont je viens de parler , à moins 
d'effectuer à chaque observation une 
opération qui ramenât les indica
tions à celles que fournirait l ' ins
trument au moment où on l 'avait 
gradué pour la première fois. 

Il faut donc isoler complètement 
la substance de l 'a tmosphère et r e 
jeter l'emploi des gaz comme subs 
tance thermométrique , quoique ces 
derniers donnent les meil leurs r é 
sultats au point de vue de leur 
grande, dilatabili té. M. Rôgnault 
construisit cependant un t h e r m o 

mètre à air , et, en effectuant les 
opérations dont j ' a i parlé plus haut , 
il s'en servait pour mesurer de très 
hautes températures . Un the rmomè-
tre analogue fonctionne, du reste, à 
la manufacture de Sèvres et sert à 
donner des évaluations r igoureuses 
sur la température des fours. 

Il existe aussi des thermomètres 
qui peuvent noter des températures 
très élevées, mais ils portent alors 
le nom de pyromMres, et sont fon
dés sur le principe du re t ra i t que 
subissent les argiles lorsqu'on les 
soumet à une forte t empéra ture . 
Nous parlons, du reste, plus loin, 
des pyromètres . 

Pour en revenir au thermomètre 
à air, son emploi nécessi tant p lu 
sieurs corrections, un emplacement 
trop considérable pour qu'il soit 
a t t r ibué à un ins t rument d 'un usage 
minime pour tous, on en rejette 
l 'usage journal ier , et on se confie 
aux indications suffisamment justes 
du thermomètre ordinaire, que je 
vais décrire. 

On construit au jourd 'hu ides ther -
momètres d 'appartement affectant 
les formes les plus variées, les uns 
sont contournés en hélice et se t e r 
minent par une t ige graduée, fixée à 
une planchette horizontale ou ver
ticale ; d 'autres ont un simple r é 
servoir, sphérique ou cylindrique. 
On en fait même quelques-uns dont 
la part ie basse se subdivise en deux 
petits réservoirs, faisant saillie sur 
la planchette où ils sont fixés avec 
la t ige graduée, par des at taches 
plus ou moins décorées. Mtus toutes 
ces formes diverses, toutes ces d is
positions plus ou moins bizarres, ne 
changent rien au principe et à la 
constitution du thermomètre à l i -
l iquide, qui se compose essent ie l le
ment d'un réservoir en verre souf
flé ou soudé à l 'extrémité d 'un tube 
épais, dont le diamètre intér ieur 
est très petit. Pour remplir l 'appa
reil , on chauffe légèrement le r é 
servoir, l 'air se d i l a te ; puis , p lon
geant l 'extrémité ouverte de la tige 
clans un verre contenant de l'alcool 
ou du mercure, on ne tarde pas à 

voir s'élever une colonne liquide 
qui pénètre dansl 'ampoule , mais ne 
la remplit pas complètement. Pour 
terminer le remplissage dupetit r é 
servoir, on le chauffe encore jusqu 'à 
ce que le l iquide, introdui t précé
demment , entre en ébulli t ion ; les 
vapeurs du liquide chassent et e n 
t ra înent avec elles l'air qui restait 
dans le réservoir, et si on plonge 
rapidement la tige ouverte dans le 
liquide thermométr ique qui se 
trouve à proximité, celui-ci monte 
dans l 'ampoule combler le vide pro
duit par la condensation des va 
peurs . 

Si l 'opération est bien faite, la 
boule doit être remplie entièrement 
après quatre ou cinq opérations 
analogues à celle que je viens d ' in
diquer. 

Pour fermer l ' instrument , on 
chauffe le réservoir jusqu 'à ce que 
la colonne thermomètr ique atteigne 
l 'extrémité ouverte et commence à 
s'écouler; alors on fond avec un cha-
lumeau cette petite extrémité, et le 
petit tube capillaire se ferme; la co
lonne l iquide redescend et laisse le 
vide au-dessous d'elle. 

Quanta la graduat ion, elle dépend 
du système adopté. Nous avons dit 
déjà qu'on avait admis trois échelles 
thermoméfriques. L'échelle centi
grade, V'échelle Réaumur etl 'échelle 
Fahrenheit. 

Les deux premières ont le même 
point pour 0 de la graduat ion, ce 
point étant déterminé par la fusion 
de la glace. 

Si on place le centigrade dans la 
vapeur d'eau bouil lante, à la p r e s 
sion de 760 mil. , la colonne s 'arrête 
en un point où l'on marque 100» et 
on divise l'espace qui sépare le 
point zéro et le point cent en cent 
parties égales. Pour le Réaumur , on 
marque 80 au lieu de 100. 

Pour le Fahrenhei t , au zéro des 
deux premiers on marquerai t 32, et 
au point 100 ou 80 du centigrade ou 
du Réaumur, on marquerai t 212. 

Voici du reste le tableau compa
râ t f des trois échelles the rmomé
tr iques : 
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C e n t i g r a d o R é a u m u r F a h r e n h e i t 

l ' e a u b o a t à 100° 80° 212-

l a g l a c e fond à 0" 0' 32" 

Occupons-nous main tenant de la 
construction des thermomètres à 
maxima et à minima, dont nous a l 
lons d'alsord indiquer l 'usage. 

Lorsque la température passe par 
différentes valeurs, dans le cours 
d 'une nui t , par exemple, i l r e u t ê t r e 
in téressant de déterminer la tem
pérature la plus basso durant cette 
nu i t , et pour cela, s'il fallait surveil
ler constamment le thermomètre , 
l 'opération serait presque aussi dé 
nuée d'issue sérieuse qu'elle serait 
fatigante et peu pra t ique . 

Pour que l 'appareil fixe lu i -même 
cette temperature minima, on in t ro 
duit dans la tige capillaire, avant 
de fermer le thermomètre comme je 
l'ai indiqué, un petit index de fer 
doux, en forme de clou à deux têtes, 
et pour l 'empêcher de tomber dans 
le réservoir, on colle, avec de la 
cire, un cheveu qui , ens 'appl iquant 
légèrement sur les parois du tube, 
y m a i n t i e n t r i n d e x . 

Ce thermomètre à minima, étant 
construit avec de l'alcool, il s'ensuit 
que l'iLdex métall ique ne peut flot
ter à la surface de la colonne, mais 
il peut , par contre, être entraîné par 
le l iquide, à cause de l 'at traction 
moléculaire, et descendre avec le 
niveau de la colonne. Il descendra 
aussi bas que le niveau sera l u i -
même descendu, et ne pourra pas 
remonter . L'extrémité supérieure 
du peti t clou indiquera donc l ' en
droit où a séjourné le niveau le 
moins élevé du l iquide, et on aura 
par cela même la tempéra ture m i n i 
ma. Pour remonter cet index, il suf
fira de promener le long de la t ige 
du thermomètre un petit a imant , 
dont l 'act ion magnét ique se fera 
sentir, à travers le verre, sur le fer 
de l ' index, que l'on recouvre au be
soin, pour le préserver de l 'oxyda
t ion, d'une couche d'émail, le ve r 
nis é tant soluble dans l 'alcool. 

Ce thermomètre, dontla construc
t ion est fort délicate,at tendu qu'il ne 
fautpas donner à l ' index un trop 

grand poids, est généralement fixé 
sur une planchette disposée h o r i 
zontalement, afin de combattre l 'ac
tion de la pesanteur qui, en ag i s 
sant sur l ' index, tend toujours à le 
faire glisser plus bas. Cette disposi
tion horizontale est, du reste, appl i 
quée au thermomètre à maxima, 
dont voici la description : 

Si, à la surface du liquide the rmo-
métrique, nous mettons un flotteur 
glissant, comme dans le cas précé
dent, à la surface in terne du tube 
capillaire et n 'é tant pas mouil lé par 
le l iquide thermométr ique , il est 
évident que, si la température s'a
baisse, la colonne, en redescendant, 
laissera au-dessous d'elle ce petit 
index flotteur. Pour réaliser la con
dition de non-adhérence du liquide 
pour l ' index, on tait usage d 'un l i 
quide plus lourd que le flotteur et 
ne le mouil lant pas : le mercure 
vient ici très à propos; il permet do 
faire usage d'un flotteur en fer, que 
l'on pourra , comme dans le cas p ré 
cédent, ramener à la surface de la 
colonne à l'aide d 'un a imant . 

Ces doux thermomètres sont a t t a 
chés sur une même planchet te , que 
l'on dispose horizontalement. 

Il existe d'autres thermomètres à 
maxima et à minima, mais leur des
cription nous entra înerai t trop lo in; 
nous pourrons , du reste, les t ra i ter 
séparément ; ceux que j e viens 
d'indiquer sont du plus fréquent 
usage, et leur maniement es t lep lus 
simple. 

On a construit aussi des t he rmo-
mètras basés sur l 'accroissement des 
solides ; cette disposition permet de 
rejeter l 'enveloppe et de placer d i 
rectement la substance t h e r m o m é 
tr ique dans le milieu dont on cher 
che la t empéra tu re ; à ce sujet, j e 
renverrai mes lecteurs au numéro 
71 du jou rna l , où j ' a i t ra i té cette 
question à propos du thermomètre 
métal l ique. 

Les hautes températures , qu'on 
observe dans les fours à poteries, 
sont relevées, comme nous l 'avons 
dit, au moyen d'appareils spéciaux 
connus sous le nom de pyromètres. 

Lorsque l 'argile sèche est soumise à 
uue très haute température, il s'o
père le phénomène du retrait, et, 
contrairement aux résultats quel'ou 
observe lorsque la chaleur agit sur 
les corps, c 'est-à-dire contrairement 
à la dilatat ion, on constate une di
minut ion dans les d imens ion du 
du bloc argi leux. 

Ce principe du retrait étant con
nu, voici comment fonctionne l'ap
pareil : 

Sur un tableau de fonte sont 
fixées deux règles faisant entreelles 
un certain angle , entre leurs bords 
internes pout circuler un petit tronc 
de cône en terre réfractaire ; l'une 
des deux règles possède des divi
sions, dont les degrés les plus 
hauts sont marqués du côté du som
met de l 'angle qu'elles font entre 
elles. 

Lorsqu'on veut évaluer, la tempé
ra ture d 'un four, on y introduit le 
bloc d'orgile, et lorsqu'il a bien pris 
la température du milieu, on le fait 
glisser entre ces deux règles ; là où 
il s 'arrête, on lit sur la règle divi
sée le numéro de la graduation dé
terminée par comparaison, et on a 
la tempéra ture avec cette approxi
mat ion suffisante pour ce genre de 
recherche. 

Lorsque le bloc était froid, il n'en
t rai t presqee pas entre les deux rè
gles, et main tenan t on peut le 
pousser bien plus avant entre elles. 
Ce pyromètre, inventé par Wedg-
wood, fut instal lé par lui dans sa fa
br ique de porcelaine, et on en fit 
longtemps usage ; il est encore em
ployé dans presque toutes les fon
deries. 

Nous possédons de M. douillet un 
pyromètre à air, t rès sensible ; et 
c'est àMM. Deville et Toost qu'est 
dû le thermomètre à vapeur d'iode, 
employé par eux, dans l'évaluation 
des hau tes températures ; ce dernier 
ins t rument donne des résultats 
d 'une précision encore supérieure à 
ceux que l'on obtient avec les pré
cédents. 

E , F R O G E R - D E L A P I E R R E . 
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C H I M I E 

(Su i te ) 

POTASSIUM 

Ce métal a été isolé par Davy en 
1807, en décomposant la potasse par 
la pile. Il prit nn fragment de po
tasse humecté d'un peu d'eau, y 
creusa une petite coupelle dans 
laquelle il mit un peu de mercure, 
et le posa sur une lame de platine 
communiquant avec le pôle positif 
d'une pile, le conducteur négatif 
plongeant dans le m e r 
cure: F'alcali se décom
posa, le potassium mis 
en liberté s 'unit au mé
tal liquide et Davy ob
tint ainsi un amalgame 
dont il put chasser le 
mercure, en le chauf
fant dans une a tmos
phère d'hydrogène. La 
méthode était donc trou
vée; ce savant l 'appl i
qua à la soude, à la ba 
ryte, à la strontiane, à P H Y S I Q U E 

la chaux et il eut ainsi 
la gloire d'isoler le so
dium, le baryum, le s t ront ium et le 
calcium. Le potassium était alors 
une curiosité de laboratoire, on 
n'en obtenait que très peu ; aussi 
cette préparation n'était-elle pas 
pratique. 

La découverte du procédé industriel 
ètaitréservée àBrunner . Gay-Lussac 
etThénard avaient tenté , en 1808, la 
décomposition de la potasse par le 
fer chauffé au rouge, mais la con
duite de l 'opération étai t très diffi
cile et les réactions ne pouvaient 
pas être expliquées; les savants 
adoptaient peur formule : 

3 Fe + 2(KO, HO) = 2K -[- Fe3 CM + 2H 

Procédé Brvnner, modifié par 
Donny et Mareska. — Pour pré
parer le potassium, on décompose 
le carbonate de potasse par le char
bon ; p.our cela, on chauffe forte
ment, dans une bouteille de fer (qui 
sert à t ransporter le mercure), le 

produit de la calcination du tar t re ; 
il se dégage de l'oxyde de carbone 
et des vapeurs de potassium, que 
l'on condense dans une boîte plate 
de tôle offrant une grande surface de 
refroidissement; quand la boîte est 
pleine, on la détache et on la r e m 
place par une a u t r e ; on enlève le 
potassium, et on le conserve sous 
l 'huile de naphte : 

KO, COS + 2C = 3CO + K 

Pour purifier le potassium ainsi 
obtenu, on le distille dans un cou
rant d 'hydrogène. 

iiiiiiM«mi»iiiiiii[iimimiMii« 

La chaleur: P y r o m è t r e de B r o n g n i a r t (p . 115, co l . 2). 

Propriétés physiques. — Le potas 
sium est u n corps solide, mou 
comme de la cire, facilement rayé 
par l 'ongle; il possède l'éclat de 
l 'argent lorsqu'on vient de le décou
per, mais il s 'altère rapidement à 
l 'air. Sa densité est 0°,865, il fond à 
62° et distille au rouge . 

Propriétés chimiques. — Le potas
sium décompose l 'eau à la tempéra
ture ordinaire, il se dégage de l 'hy
drogène qui brûle et de la potasse 
qui se dissout ; c'est le seul métal 
qui s'oxyde dans l 'oxygène sec. 

' Ce métal est un réducteur exces
sivement énergique; il décompose 
les chlorures de magnésium, d ' a lu 
minium, etc. 

Usages. — Dans l ' industrie il n 'a 
aucun usage. 

P O T A S S E KO,HO 

La potasse caustique s'obtient en 
décomposant à l 'ébullit ion une d i s 

solution de carbonate do potasse 
par un lait de chaux; il se précipite 
du carbonate de chaux, on ajoute 
toujours de l 'eau, qui s'évapore, afin 
que la liqueur soit très étendue ; on 
laisse reposer, on décante, on éva
pore rapidement , on fond la potasse 
et on la coule en plaques pour 
l 'usage. 

Pour avoir de la potasse pure, on 
dissout la potasse à la chaux dans 
l 'alcool, on décante la part ie supé 
r ieure qui surnage en une couche 
contenant les impuretés , on r e 

cueille l'alcool en g r a n 
de partie endist i l lant 
dans une cornue, puis 
on fond dans une m a r 
mite en a r g e n t ; o n ob-

X t ient ainsi de la potasse 
dite à ralcool. 

Propriétés physiques 
f et chimiques. — C'est 

un corps solide, blanc, 
déliquescent; la potasse 
se dissout dans l 'eau 
avec élévation de tempé
ra ture et donne KO,5HO. 
Cette base est excessive
ment énergique; à Pair 

elle se carbonate peu à peu, elle 
détrui t les t issus, de là son nom de 
pierre à cautère 

Usages. — La potasse a de nom
breux usages : Elle sert à faire les 
savons mous. En médecine, on l ' em
ploie comme pierre à cautère . Dans 
les laboratoires , elle sert à préci
piter certains oxydes ou à a t taquer 
les silicates au creuset d 'argent, 
afin de les rendre solubles. 

S U L F U R E S D E POTASSIUM 

Nous en connaissons cinq : 
1° Le Monosulfure KS 
2° Le Bisulfure KS 2 

3° Le Trisulfure KS 3 

4° Le Tétrasulfure KS 4 

5° Le Pentasulfure KS 5 

M O N O S U L F U R E D E POTASSIUM 

^ Le monosulfure de potassium 
donne, en dissolution, une l iqueur 
incolore qui , au contact de l 'air, 
devient j aune^ par suite de la for-
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mation de carbonate de potasse et 
d'un polysulfure. 

On l 'obtient en par tageant en 
deux parts une dissolution de p o 
tasse: on en sature une par l 'hydro
gène sulfuré, il se forme du sulfhy-
drate de sulfure, que l'on ramène à 
l 'état de monosulfure en ajoutant à 
la l iqueur la part réservée d'alcali : 

K S , H S - f KO.IIO = 2(KS) T 2(HO). 

Les sulfures alcalins (monosul
fures) sont très employés dans 
l 'analyse chimique, car ils donnent 
des précipités colorés avec les d i s 
solutions métall iques. 

Dans les cours, en par lant de ce 
corps, on fait toujours l 'expérience 
du pyrophore de Gay-Lussac. Voici 
en quoi elle consiste : 

On calcine dans une cornue un 
mélange de sulfate de potasse et de 
charbon, on obtient ainsi du raono-
solfure si divisé, qu'au contact de 
l 'oxygène de l 'air, il brûle : il est 
pyrophorique. 

C H L O R U R E D E POTASSIUM K CL. 

Le chlorure de potassium se r e n 
contre dans la na tu re , soit dans les 
eaux de la mer, soit en Prusse, à 
Stassfurt, où il forme dos dépôts 
importants que l'on exploite. 

I l cristallise en cubes incolores 
très solubles dans l 'eau. 

Dans l ' industr ie , le chlorure de 
potassium est le point de départ de 
la fabrication des sels de potasse. 

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

Ces deux sels s 'extrayent des eaux 
mères des soudes de varech. Us 
sont cristallisés en cubes, indécom
posables par la chaleur, très solubles 
dans l 'eau. 

Ces deux composés sont très em
ployés en médecine. 

G a s t o n D o m m e r g u e . 

(A suivre). 

L A S O I R É E 

D E L ' O B S E R V A T O I R E 

M. le contre-amiral Mouchez a 
continué cette année les heureuses 
t radi t ions établies depuis quelque 

temps à l'Observatoire. Le 13 mars 
dernier, il réunissai t dans une soi
rée l'élite du monde savant et du 
monde officiel; n o u s y a v o n s remar
qué: MM. Paye, Bréguet, Larrey, de 
l ' Inst i tut ; Mar ié -Davy , Gariel , 
Angot, Léon Jauber t ; puis quelques 
journal is tes : MM. Hospitalier, Tis-
sandi?r, Casalonga, l 'abbé Vale t te ; 
des députés: MM. Laisant, Barodet, 
Paul Bert, Bouvier ; des ministres : 
MM. de Freycinet, Tirarcl, le géné
ral Billot. L'ambassadeur de Chine 
est venu au commencement . 

Cette soirée se composait de deux 
parties dis t inctes . La première 
part ie comprenait deux conférences 
scientifiques : l 'une de M. Wolf, 
sur la constitution chimique des 
astres révélée par l 'analyse de leur 
lumière ; l 'autre de M. G. Tissandier, 
sur l 'électricité appliquée aux usages 
domestiques ; la seconde part ie étai t 
réservée aux danses. 

En outre des conférences, des 
salles avaient été réservées pour une 
exposition d'appareils et d'objets 
concernant les sciences; il y avait 
même des audit ions téléphoniques. 
Dans un des salons so trouvait l'élec— 
trophone Maiche, qui nous a permis 
d 'entendre un flûtiste jouan t à deux 
cents mètres de distance environ. 
Dans une autre salle, la compagnie 
des téléphones avait instal lé des 
récepteurs Ader, qui correspon
daient avec l 'orchestra de la salle 
de danse ; on pouvait suivre ainsi , 
loin des danseurs , toutes les notes 
musicales que faisait entendre l 'or
chestre. M. Mercadier exposait son 
appareil radiophonique, un pho to 
phone à sélénium. M.Bourdon nous 
montrai t différents ins t ruments de 
mécanique. Les murs d 'une des 
salles étaient tapissés du panorama 
photographique des Alpes. Nous 
avons vulà un échanti l lon des terres 
que l'on retire des galeries creusées 
pour le tunnel sous la Manche. 
M. Tissandier exposait le moteur et 
l 'hélice d'un aérostat dirigeable. 
La fanfare Ader se fit entendre plu
sieurs fois, au grand é tonnement de 
l 'ambassade chinoise. 

L'exposition de M. Trouvé était 
sans contredit , la plus importante. 
On y voyait son bateau mû par un 
moteur électiqtte ; nous donnons à 
ce sujet des gravures le représen
tant ainsi que le moteur, n'ayant pu 
le faire lorsque nous les avons 
décrits dans notre revue de l'exposi
tion d 'électr ici té; (fig. 1, 2, 3,) on y 
voyait encore le polyscope, que nous 
avons décrit , avec figures à l'appui, 
dans le n° 101 do la Science populaire; 
puis , les appareils à régulateur des 
intermittences, décrits également 
dans un des numéros précédents; le 
condensateur parlant , de M. Dunand; 
enfin, les appareils dont se . sert 
M. Dumont Pallier dans les expé
riences que nous avons racontées 
dans le n° 109 de es jou rna l . Nous 
allons en quelques mots en donner 
la description. 

Cet ins t rument comme on le voit 
à l ' inspection de la figure 4, est à 
chariot; par conséquent, les courants 
indui ts s'y graduent facilement. La 
bobine M inductr ice est fixe et agit 
d 'autant plus fortement sur N et N' 
que celles-ci la recouvrent plus 
ent ièrement ; l ' apptre i l comporte 
deux échelles, dont l 'une est gra
duée en centimètres et dont l'autre 
est une échelle physiologique. Le 
zéro part du point de support de la 
bobine M. La partie la plus intéres
sante de cet appareil est l ' interrup
teur des intermittences (voir le 
n° 105 de la,Science populaire). Cet 
ins t rument , qui est dessiné fig. 4, 
fait part ie du grand appareil d'elec-
trothérapie qui se trouve au labora
toire de M. Charcot, à la Salpétrière, 
lequel est représenté fig. 5. Il a 
l'aspect d'un meuble élégant s'ou-
vrant comme un piano, et se com
pose: 1° de 60 éléments Trouvé-
C'allaud au sulfate de cuivre ; 2° d'un 
commutateur F, à deux manettes, 
permettant de grouper à volonté et 
d'user régul ièrement tous les élé
ments de la bat ter ie ; 3° d'un galva
nomètre ; 4° d 'un inverseur de cou
ran t ; 5° d 'un appareil induit à cha
riot décrit ci-dessus, d 'un deuxième 
commutateur b à plusieurs direc-
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tions Ce derni< r permet d'obtenir de 
l'appareil,alternative ment ou simul
tanément, sans pe^te de temps, des 
courants constants et continus, des 
courants induits , sans changer de 
place les réophores. La fig. 6 donno 
l'aspect de ce commutateur pour 
trois directions. 

L'appareil que nous venons de 
décrire est rendu plus portatif en 
remplaçant l ' in terrupteur à mouve
ment d'horlogerie par le second 
interrupteur décrit dans le n° 105. 
La fig. 7, donne l 'ensemble de cet 
ap pared. 

M. Trouvé a montré aussi aux 
spectateurs les bijoux électriques 
dont nous dn'iiTiou-i la reproduction 
(fig. 8, 9 et 10) et une courte des
cription. 

On ne saurait rien imaginer de 
plus gracieux, do plus coquet que 
ces petites figurines animées par 
une pile l i l iputienne.la pile h e r m é 
tique (décrite dans un numéro pré
cédent], cachée dans la poche du 
gilet. La tête de mort, représentée 
sur la fig. 8, est en or, avec pe in 
ture sur émail ; elle a des yeux en 
diamants et une mâchoire articulée. 
C'est un bijou qui se porte à la cra
vate. Le l -pm, aussi en or, est assis 
et tient dans ses pattes de devant 
deux baguettes avec lesquelles il 
exécute un rou lementsur un timbre 
miscroscopique d'or : encore un 
bijou de cravate. Un fil conducteur 
invisible relie l'objet avec la petite 
pil hermétique,dclagrusseur d'une-
cigarette, qui so cache toujours 
dans la poche du gilet . 

Supposons que vous portiez un de 
ces bijoux sous le menton, un ami 
vous arrête dans la rua et na ture l le 
ment sa vue so porte sur la tête de 
mort ou sur le lapin. Vous glissez 
un d o i ^ t d a ' i s la poche dé votre gilet, 
ia pile fonctionne, et aussitôt latêto 
de mort roula des yeux étincelants 
et grince des dents ; ou bien lé petit 
lapin se m e t a travailler comme un 
timbalier de l'Opéra. 

Rien de plus amusant , de plus 
comique. L'inconvénient, c'est que 
la porteur du bijou ne peut jouir de 

la vue de son excentricité; mai* il se » 
rat t rape en l isant son tr iomphe sur 
la jhysionomie étonnée des p e r -
sonnesquine so' i tpas dans le secret. 

La pièce capitale,l 'oiseau en d i a 
mants, que n o t s avons associé dans 
notre gravure avec la tête de mort 
et le lapin, n'est plus un bijou de 
cravate, mais une riche parure 
animée et destinée à orner la tête 
d 'une jolie femme dans un de ces 
tournois parisiens où la grâce, l 'élé
gance, la richesse et la beauté te 
t rouvent réunis comme à l 'envi. 

Quels regards de convoitise tmn-
b T o n t sur notre privilégiée,lorsque, 
touchant du bout du doig, un petit 
contact invisible, elle fera ins tanta
nément de son oiseau un véritable 
essaim d'étincelles voltigeantes, qui 
s 'arrêtera à sa volonté, pour repren
dre ensuite un nouvel essor quand 
il lui plaira. C'estqu'en effet l 'oiseau, 
comme la tête de mort et le lapin, 
se trouve en rapport avec la petite 
pile hermétique dissimiluée clans 
une tresse de l à chevelure. . . 

La salle de con féi ence était éclai
rée au gaz et à la lumière électri
que. C'était la Compagnie lyon
naise qui, avec des foyers Brush, 
i l luminai t la salle. Un petit salon 
voisin do cette salle était éclairé 
par des lampes à incandescence 
Swan, alimentées par des accumu
lateurs Faure, de la Société Force 
et Lumière. 

A dix heures du soir, presque 
tous les invités étant arrivés, M. 
Wolf prit la parole ; les premiers 
mo's qu'il prononce sont perdus 
dans le murmure confus que p ro 
d u i s e n t 1,500 aud teurs , qui cher 
chent à se caser de leur mieux pour 
bien voir et bi^n en tendre ; mais 
nous savons, par le programme, que 
M . Wo f va parler de la Constitution 
chimique des astres, révélée par l'a
nalyse de leur lumière. 

Cependant, au bout de quelques 
instants , un calme relatif s'étaolit, 
grâce à la comète de l 'année der
nière, qui vient soudainement faire 
une apparition sur l'écran à projec
tions ; le soleil,la lune et les étoiles 
se mettent aussi delà partie, et pas 
sant dextrement des mains de M. 

Duboscq dans l 'appareil doprojec 
t ion, at t i rent tous les regards et ob
t iennent un silence qui laisse enfin 
parvenir à nos oreilles la voix un peu 
faible, mais cependant bien claire, 
de M. Wolf. Nous ne voulons pas 
donner en détail toute la conférence 
du savant astronome, cola nous e n 
t ra înera i t trop loin : disons seule
ment que, projetant successivement 
les spectres de la lumiè; e du soleil, 
puis ceux de quelques corps simples 
portés à la température de volat i l i 
sation dans l 'arc voltaïque, ens ite 
co'.nparaiivem<-nt les spectres des 
principales étoiles, a in- i qu^ des 
cornâtes, M. Wolf montre les lignes 
caractéristiques de chacun de ces 
spectres, et il arrive ainsi à en dé
duire la composition chimique des 
différents astres et à déterminer 
pour ainsi dire leur âge relatif. 

Assurément les phénomènes delà 
nature ravissent toujours l 'œil du 
savant qui les contemple, mais les 
merveilleuses splendeurs que nous 
révèle l 'analyse spectrale sont de 
celles qui ne peuvent laisser indif
férent le regard du plus ignorant , 
et en contemplant ces gammes de 
couleurs à ia fois si vives et si bien 
fondues, nous nous disions que, 
pour si fraîches et si br i l lantes que 
fussent Us toilettes de la partie fé
minine de l 'auditoire distingué qui 
écoutait M. Wolf, jamais l ' industrie 
de l 'homme n'a pu rivaliser d'éclat 
ni de pureté avec le pinceau de la 
Lumière . 

M.Wolf a eu, â un moment donné, 
un magnifique mouvement ; il ve
nait de montrer les résultats de l 'a
nalyse spectrale des corps célestes 
comparés aux éléments terrestres, 
lorsqu'il s'est exprimé à peu près 
dans ces termes : « Nous entourons 
de gloire et do respect le nom et 
la mémoire de Champollion, ce sa
vant qui nous a appris à lire avec 
cert i tude les hiéroglyphes gravés 
par les anciens égyptiens sur leurs 
monuments , et que l'on avait j u s 
qu'alors regardés comme indé 
chiffrables ; cela n'est que j u s 
tice. Or, n 'est-i l pas jus te d 'en
tourer d'un respect aussi r e l i 
gieux et d'une gloire aussi grande, 
les noms de K I Ü C H O W et B U N S E N , de 
H U G G I N S , du P . S E C C H I et de M. J A N S -
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S E N 1 , ces savants qui nous ont appris 
par l 'analyse spectrale, à l ire, avec 
non moins de certi tude, le* carac
tères ineffaçables tracés par le doigt 
de D I E U dans la lufnièredes astres.» 

Les conclusions de la conférence 
de M. Wolf nous ont paru être 
celles-ci : De même que les hommes, 
les astres ont une histoire qui s'é
tend de leur origine à leur fin ; ils 
naissenl à l 'état de nébuleuses, qui 
paraissent ne consister qu'en amas 
immenses de gaz portés à une t em
pérature effrayante. Après avoir 
parcouru les espaces pendant une 
durée incommensurable pour nous , 
ces astres refroidis passent à l 'état 
de soleils plus ou moins condensés 
et colorés, dont nous avons des 
spécimens dans les étoiles diverses ; 
ils sont constitués par un noyau so
lide ou l iquide, entouré d'une a t 
mosphère encore à l 'état do vapeur 
incandescente. Enfin il semble que, 
ces soleils se refroidissant de plus 
en plus, un jour viendra où ils ne 
pourront plus entretenir la chaleur 
et la vie sur leurs planètes, et les 
mondes paraissent destinés à s 'en
dormir successivement dans le froid 
glacial d 'un sommeil éternel I ! ! 

A la suite de cette conférence, et 
sur )a demande de plusieurs per
sonnes, M. Trouvé répète l 'expé
rience de ses poissons lumineux 
éclairés dans leur intér ieur , et tout 
vivants, par la lumière électrique ; 
nous avons raconté cette expérience 
dans le n° 101, inut i le donc d'y i n 
sister plus longtemps. 

Il était déjà tard et bien que la 
nu i t lût longue, la partie juvénile 
de l'assemblée (la jeunesse a beau 
être savante, elle est toujours vo
lage) semblait soupirer après des 
distractions plus mouvementées que 
des théories scientifiques ; aussi M. 
Gaston Tissandier, qui devait faire 
une seconde conférence sur l 'é lec
tricité appliquée aux usages domes
t iques, v in t - i l annoncer que ladite 
conférence était retardée à . . . l ' année 
prochaine. Aussitôt, l ' innombrable 
essaim, de science et de beauté se 
répand dans les salons, afin de don
ner un coup d'oeil aux appareils qui 
fonctionnent à l'envi et dont nous 
avons parlé au commencement de 
cet art icle. Cette soirée fort agréa

ble se continua j usqu'à l 'aurore, par 
des danses et un cotillon magnifi
que : un buffet entre tenu par la 
magnificence du m a u r e de la ma i 
son, offrait à tous des glaces et des 
sorbets. Un souper termina cette 
nuit de science et de plaisir. 

A . H A M O N . 

G É N I E C I V I L 

L E T U N N E L S O U S L A M A N C H E 

Malgré l 'opposition dont il est 
l'objet de la part de quelques-unes 
des plus hautes autori tés mil i taires 
de la Grande-Bretagne, le tunnel 
pourra i t bion aboutir à la fin ; en 
tout cas les t ravaux se poursuivent 
( lu côté de la riv., anglaise) et ¥11-
lustrated London News publie sur 
ces t ravaux les intéressants détails 
qui suivent : 

« ])'après le projet adopté, le t u n 
nel doit se t rouver à la base d'un 
banc de craie grise imperméable, 
qui repose sur la formation du gaul t , 
également imperméable ; au-dessus 
de la craie grise, on rencontre la 
craie blanche, fissurée et t rès aqui-
fère; en dessous du gault , le grès 
vert inférieur, également aquifère ; 
les géologues pensent que la couche 
de craie grise qui se retrouve sur la 
côte française se cont inue sans i n 
terrupt ion sous le détroit, et c'est 
sur cette hypothèse, qui a été cor
roborée par un grand nombre da 

| sondages, que le projet actuel a été 
basé. 

» Afin de ménager au tunnel une 
voûte solide suffisamment épaisse, 
celui-ci se trouve à une profondeur 
d'une cinquantaine de mètres sous 
la mer ; pour descendre à ce niveau, 
il faudra un tunnel d'accès en panto 
légère, qui sera situé sous la terre 
ferme et devra également rester 
dans la craie grise qui affleure près 
de Douvres. 

» Jusqu'ici , on a creusé au bord 
de la mer, au pied du Shake
speare Cliff, entre Folkestone et 
Douvres, un puits qui a t te int à une 

profondeur de 48 mètres le banc de 
craie grise dans lequel doit être 
percé le tunnel ; un cuve!âge en 
bois ret ient l 'eau de la craie blanche 
traversée par le puits ; du pied de 
celui-ci, part une galerie de direc
tion qui mesure déjà 1,200 mètres 
d 'al longement et qui a uno section 
circulaire de 2 m 10 de diamètre. 
Cette galerie est parfaitement ven-
tillôe et éclairée par un certain nom
bre de lampes électriques. Le per
cement s'exécute au moyen de la 
machine Beaumont. 

» La partie essentielle de la ma
chine Beaumont est constituée par 
deux bras armés de couteaux, en 
acier et fixés à angle droit à un ar
bre horizontal porté sur un affût. 
Un moteur à air comprimé imprime 
un mouvement do rotation à l'ar
bre ; ce mouvement entraîne les 
dtmx bras armés de couteaux, qui 
sont appuyés contre lé front de la 
galerie. A chaque révolution, les 
couteaux enlèvent une tranche de 
quelques mil l imètres sur toute la 
section de la galerie ; l 'épaisseur de 
cette t ranche est déterminée par 
l 'avancement de l'outiL qui est de 
7 à S millimètres par t o u r ; cet avan
cement est produit par un manchon 
fileté qui serf en quelque sorte de 
porte-out i l . 

» Toute la machine est portée par 
un affût roulant sur rails et mesu
rant 10 mètres de long ; une chaîne 
à godets amène les débris du front 
de tail le à l 'arrière de l'affût, où elle 
les déverse dans des wagonnets . 

» La machine fait deux ou trois 
tours par minute , ce qui correspond 
à un avancement de 0 m 02 environ. 
On se propose de construire une 
machine qui ferait 5 révolutions 
par minute avec une progression de 
0 m 01 par tour . 

» Actuellement, l 'avancement se
rai t de 90 mètres par semaine, ce 
qui permettrai t de percer 4 lp2 ki 
lomètres par an ; la la rgeur du dé
troit é tan tde 30ki lomètres environ, 
les galeries parties des deux rives 
arr iveraient à se rejoindre en 
3 1|2 ans. 
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» Pour élargir le tunne l , on se 
propose de se servir d'une machine 
du même type, qui enlèverait une 
surface annulaire large de 1 mètre, 
ce qui porterait à plus de 4 mètres 
le diamètre du souterrain . Cette 
seconde machine présentera i t au 
centre un creux do même diamètre 
que la galerie de direction, afin de 
permettre le passage des déblais de 
cette dernière. 

» Le tunnel serait revêtu d'un 
muraillement en béton de 0m6û d 'é
paisseur; la traction se ferait au 
moyen de locomotives à air com
primé. » 

Quant à ce qui se fait sur la rive 
française, il nous faut avouer que 
les renseignements nous font abso
lument défaut. 

J . B. 

M É T É O R O L O G I E 

I N F L U E N C E S D E L ' É L E C T R I C I T É A T 

M O S P H E R I Q U E S U R L ' O R G A N I S M E 

L'atmosphère, dans son état n o r 
mal, est un immense réservoir d 'é 
lectricité positive. De nombreux 
courants la parcourent sans cesse, 
selon des lois régulières, peu t - ê t r e , 
car toutes les expériences de phy 
sique ne sont quo la miniature de 
cellîs faites par la na ture . Cette 
électricité est le résul ta t de mille 
actions particulières^ d'uno foule 
de phénomènes physiques dont la 
source est toute locale : mouve
ments, pression, frottement-, t em
pérature, évaporation aqueuse, vé
gétation, chutes de pluie, échanges 
entre l'air et le sol, compositions et 
décompositions des corps, respira
tion des animaux et mille autres 
encore. Elle varie d'ailleurs selon 
les climats, la la t i tude, l 'al t i tude, 
et possède une influence plus ou 
moins grande sur notre organisme. 

Il nous convient donc, puisque 
nous devons vivre dans un tel mi
lieu, d'étudier l t s effets si variés de 
l'électricité sur la santé, d ' indiquer 

les conditions pathologiques qui 
rendent plus sensible à l 'accumu
lation de ce fluide, et de nous p r é 
munir contre la rupture do son 
équilibre par des préservatifs spé
ciaux. Ses effets ne so font pas t o u 
jours sentir spontanément, mais 
lentement, au contra i re ; c'est pour
quoi l 'hygiène intervient alors plus 
spécialement que la médecine p r o 
prement dite. Si nous ne pouvons 
couper le mal à sa racine et nous 
soustraire complètement à son ac
tion, nous pouvons toutefois en a t 
ténuer considérablement les consé
quences. 

X Beaucoup de per tonnes sont, de 
par leur consti tut ion, de véritables 
électromètres. Généralement d'une 
na ture délicate, faible et nerveuse, 
les moindres variations dans la 
composition électrique de l 'air, et 
même les moindres variations d'un 
météore que lconque , leur font 
éprouver une suite de sensations 
plus ou moins pénibles : agitation 
fébrile, malaise général , angoisse 
inexplicable, tels sont les pr inc i 
paux symptômes extérieurs qu'elles 
laissent voir sous cette influence. 
Elles pressentent même la nature 
du temps. Il est facile de juger com
bien sont considérables les désa
gréments qu'occasionne ainsi l 'é
lectricité. C'est en apparence un 
mal presque moral, mais un mal 
dont on ne peut arrêter le cours, 
car il a son essence dans l 'évolution 
même des phénomènes naturels . 
Nous pourrons en at ténuer les ef
fets, le conjurer jusqu 'à un certain 
point , mais l 'anéantir , — jamais . 
C'est même un mal héréditaire et 
qui persista d 'autant plus dans les 
familles qu'il est augmenté par l 'a
daptat ion. 

Un autre effet de l 'électricité, mais 
un effet que nous ressentons à peu 
près tous , c'est celui qui résulte do 
la présence d'un nuage orageux. On 
est essouflé, i r r i t é ; aucune posi 
tion ne semble commode; on dit 
alors que le temps est lourd. (Pro
bablement parce qu ' i lya diminution 
de pression!.. .) Cet accablement 

général persiste tan t que le nuage 
reste suspendu, et il ne prend fin 
qu'avec la cessation de l'influence 
électrique. Par exception, quelques 
natures fortes, très peu impression
nables, ne paraissent pas gênées, 
mais elles sont excessivement r a 
res . 

Les effets les plus considérables 
du fluide électrique so produisent 
sur tout pendant les orages. Alors, 
quand les éléments sont déchaînés, 
que les éclairs s i l lonnent les nues , 
que le tonnerre gronde, que la fou
dre éclate et qu 'aucune cause ne 
peut contrebalancer son ac t ion , 
l 'électricité agit en maîtresse. Ses 
effets sont alors plutôt malfaisants 
quo bienfaisants. 

De nombreuses observations ont 
prouvé qu 'une foule d'épidémies ont 
éclaté à la suite d'un orage. 

Le choléra semble se propager 
pr incipalement ainsi . Il conviont 
donc alors, et plus que jamais , d 'ob
server s tr ictement les règles do 
l 'hygiène , car ce météore peut 
marquer le début d'une épidémie. 

L'électricité oçageuse, qui est 
ainsi capable de faire naî t re uue 
maladie, possède encore une plus 
grande influence sur les ma la 
dies ex'stantes. Quelques-unes, qui 
semblaient se guér i r , redoublent de 
gravi té ; les rechutes sont presque 
immanquables ; les asthmatiques et 
les personnes atteintes de maladies 
de cœur respirent bien plus diffici
lement ; les malades alités ' on t v i 
vement impressionnés; les person
nes at teintes de névralgie se p la i 
g n e n t ; les blessures, très anc ien
nes même, peuvent se rouvrir ou 
causer des élancements terr ibles ; 
les' personnes at teintes de r h u m a 
tisme souffrent comme si leurs j o i n 
tures étaient at te intes , e t c . . Devant 
de tels effets, il est facile de com
prendre l ' importanco qu'il y a de ne 
commettre aucune imprudence, de 
surveiller, de soigner plus a t t en t i 
vement les malades pendant toute 
la durée du météore. 

Si là se b -ruaient les effets de 
l 'orage, il y aurai t déjà assez à souf-
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frir; mais la foudre peut encore 
occasionner bien des accidents. On 
a outré , il est vrai , le nombre des 
victimes qu'elle a faites; il est ce
pendant de toute précaution de ne 
pas se tenir sous les arbres pendant 
la manifestation du phénomène, 
d'éviter les corps bons conduc
teurs , tels que les métaux, la suie, 
les églises sans para tonner re , les 
arbres, l 'homme même. Les person
nes qui , cependant, en éprouvent 
une trop grande frayeur n 'auront 
qu'à se revêtir de soie et elles seront 
sûrement épargnées, ou encore à se 
t en i r dans le voisinage d'un para
tonner re . Les services rendus j u s 
qu'à ce j o u r par cet uti le appareil , 
que Frankl in imagina à la fin du 
siècle dernier , sont trop évidents 
pour que nous essayions de les r a p 
peler. 

C'est à la fin des orages que l 'a t 
mosphère est très chargée d'ozone 
ou oxygène électrisé. Mais co gaz 
est plutôt bienfaisant. Il relève les 
forces, excite à l 'appéti t , fournit 
aux malades des aliments mieux 
préparés. Ainsi, la na ture a eu soin 
de placer les bienfaits de l 'é lectr i
cité atmosphérique à côté de ses 
méfaits. Mais quel impuissant p a l 
liatif que l'ozone ! Et même, un air 
qui en serait trop chargé devien
drait excitant et déterminerai t des 
affections inf lammatoires , — la 
grippe, no tamment ! 

Disons enfin que l 'orage peut faire 
disparaître certaines maladies r é 
gnantes , bien que ce fait ne se soit 
produit que très ra rement . 

Telles sont donc, en résumé, les 
actions de l 'électricité sur notre or 
ganisme : elles sont nombreuses et 
surtout fâcheuses ! 

F . C A N D . 

N O U V E L L E S G É O G R A P H I Q U E S 

ET ETHNOGRAPHIQUES 

VOYAGE CHEZ LES TURCOMANS 

Sur les pas de l 'expédition com
mandée par le général Skobolef 
contre les Akhal-Tekkès, des explo
ra teurs russes se précipitaient déjà 

pour étudier les régions conquises 
et celles du voisinage, c 'est-à-dire 
les steppes qui s 'étendent au nord 
du Khorassan. Une communicat ion 
du colonel Venukof à la Société de 
Géographie, nous fournit quelques 
renseignements intéressants sur le 
voyage d'un de ces explorateurs, 
M. Lessar. 

M. Lessar, parti d'Askabad, a 
parcouru près de 500 ki lomètres, 
visi tant Tchaatcha, puis Séraks et 
enfin Mechhed. Entre les deux p r e 
mières de ces villes et à 90 k i lomè
tres d'Askabad, on r énètre dans 
une région à peu près inconnue et 
en partie dépendante des Tekkès de 
Merv. M. Lessar y a trouvé les r u i 
nes de la forteresse Kara-Khan, 
dont le nom seul prouve qu'elle avait 
appar tenu à un des khans de Merv. 
A. 20 kilomètres de Kaahka, notre 
voyageur a rencont ré u n village de 
Tekkes, Khodjamed, très rapproché 
des montagnes , dont les habi tants 
s'occupent d 'agricul ture. 

Passé Douchak, on rencontre une 
plaine immense dont le sol est 
fouillé par des porcs-ôpics, qui sont 
fort nombreux et dont les a igu i l 
les sont disséminées par tout . On y 
trouve également de grandes four
milières de termites . Ces insectes 
vivent dans tous le pays entre Ted-
jent et la mer Caspienne, où sou
vent ils dévorent le bois qui entre 
dans la construction des maisons. 
Jusqu'à présent , ils ne se sont pas 
at taqués aux traverses du chemin 
de fer, ce qui t ient sans doute à la 
trépidation causée par le passage 
des t ra ins . 

En approchant davantage de 
Tchaatcha, M. Lessar a rencontré 
un grand nombre d'arbrisseaux et 
pas mal do gibier, tel que sangl iers , 
faisans, etc. 

Les habitants de Tchaatcha s 'oc
cupent de la cul ture du coton. De 
ce village, notre voyageur se rendit 
à Kélat. Jusqu'à Séraks , ce n'est 
absolument qu 'une vaste steppe 
dépourvue d 'eau; on n'y rencontre 
d'autre localité habitée que Ké-
laour, où l'on a creusé un fossé 

pour recueill ir les pluies. A trente 
kilomètres de Tchaatcha, la route 
est traversée pa r l e chemin qui relie 
Mechhed à Merv. On traverse, avant 
d 'at teindre Séraks, une forêt d'ar
brisseaux, puis une steppe couverte 
de broussail les. 

Séraks est une forteresse, qu'oc
cupe un batail lon d'infanterie per
sane. Les champs et les jardins se 
trouvent au mil ieu de la ville. Les 
environs sont fréquemment dévas
tés par les Tekkès; aussi les Persans 
n 'osent-i ls s 'aventurer extra muros. 
Le commandant lu i -même est tou
jours accompagné d'une escorte. 
Les murs sont hauts et épais; 
néanmoins , à l 'approche de la nuit, 
les sentinelles se cachent derrière 
des tourelles, au nombre de vingt-
quatre , qui les garant issent contre 
les a t taques des Turcomans. Séraks 
possède plusieurs puits ; en outre, 
il est arrosé par un canal qui prend 
naissance à Tedjent, à 14 kilomètres 
de la ville. 

D'après les nivellements exécutés 
par le voyageur russe, la différence 
de niveau entre la vallée du Ted
jen t et la mer Caspienne serait in
signifiante. 

STATISTIQUE DE LA POPULATION 

DE LA CAPITALE DU JAPON 

D'après le recensement qui vient 
d'être fait à Tokio (ci-devant Yédo), 
la capitale du Japon compterait ac
tuel lement 1,064,331 habitants , ce 
qui dépasse de 104,210 le chiffre 
donné en 1881, par M. Elisée Re
clus, pour la population da tout le 
dépar tement de Tokio-fou. Parmi 
ces habi tan ts de la capitale de Mi
kado on trouve 91 femmes par cha
que centaine d'hommes. Les maria
ges y sont assez rares , car leur 
nombre ne dépasse pas 6,5 pour 
1,000 habi tants par an . En revan 
che, les enfants jouissent de meil
leure santé que dans n'importa 
quelle capitale de l 'Europe. A Ber
l in , par exemple, où le total de la 
populat ion est presque le même 
qu 'à Tokio, sur chaque mille de 
nouveau-nés , 308 meurent avant 
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d'atteindre P a g e de douzo mois, et 
à Tokio cette mortalité s'arrête sur 
le chiffre de 190. 

L'accroissement naturel de la po 
pulation est très rapide dans la ca
pitale du Japon, car il y a 27,9 n o u 
veau-nés et seulement 23,3 morts 
sur 1,000 habitants par an. 

Cetto statistique de la population 
de Tokio nous offre un intérêt part i -
culier ,en ce que c 'est lapremière fois 
que la comparaison an thropolog i 
que des grandes villes de l 'extrême 
Orient avec celles de l 'Europe nous 
est rendue possible, grâce aux r en 
seignements qu'elle contient. 

EXPLORATION ETHNOGRAPHIQUE 

DU KACHMYR 

M. de Ujfalvy a rendu compte à 
la Société de Géographie de son 
voyage dans l 'Himalaya occidental 
et les monts Kara Soram, et du r é 
sul ta t de ses observations parmi les 

Fig. S, a et 10 : J o u e t s é l e c t r i q u e s ipage 119, col . 1). 

peuplades qu'il y a eu occasion de 
visiter. 

M. de Ujfalv-y a étudié d'une ma
nière toute spéciale les moeurs 
des Baltis et des Koulous, et il en a 
rapporté des détails amusants , à 
côté de plus sérieux, naturel lement . 

Les Baltis, jusqu ' ic i considérés 
comme Tibétains (Mongols), notre 
compatriote les t ient pour Aryens. 

Le trait curieux des mœurs des 
Koulous, mais que M. de Ujfalvy 
n'a pas inventé, ne lui en déplaise, 
c'est qu'au lieu de la polygamie, qui 
est pratiquée dans un grand nom
bre de peuplades — et l'on pourrai t 
presque ajouter dans toutes les par
ties du monde, — c'est ici la po
lyandrie qui est en usage. 

Notre voyagenr raconte à ce pro
pos une assez jolie anecdote kou-
loue, dont nous n'avons aucune ra i 

son de révoquer en doute l ' au then
ticité : 

« Un jour , une jeune et belle 
Koulous traversait avec ses maris 
une rivière (les gens du pays pas
sent les cours d'eau sur des outres 
faites de peaux de bœufs), et se 
trouvait en danger de mort . Le to r 
rent l 'entraînait ; elle allait dispa
raî tre, quand un fonctionnaire a n 
glais , témoin du drame, auquel les 
maris assistaient résignés, sinon 
indifférents, s'élance au secours de 
la malheureuse qui se noie. Vigou
reux nageur, le fonctionnaire a n 
glais réussit à sauver la belle Kou-
loue, et, avec un sentiment de légi
time et hère satisfaction, l 'apporte 
et la remet à ses époux. Ceux-ci 
manifestaient leur joie de l 'événe
ment. Mais la cause de leur bon
heur ne saurai t se deviner. Us e n 

tourent le courageux sauveteur et 
lui demandent une pension, — j ' a l 
lais dire une indemnité. « Si tu t ' i n 
téresses au tan t à la femme, d i 
sa ient- i l s , tu ne saurais être indif
férent pour ses mari?. » 

M. de Ujfalvy a rapporté de son 
voyage une grande quanti té de b i 
joux, d'étoffes, de vases, d'ustensi
les de toute sorte, qu'on pourra 
voir bientôt au musée duTrocadér^. 

P. C. 

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 
et Faits divers 

L'aviation. — M. Marey a écri t de 
Naples à l'Académie dos sciences, 
qu'il vient de résoudre un problème 
important concernant l 'étude du 
mécanisme du voUchez les oiseaux. 
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A l'aide de renseignements qu'il a 
obtenus de ses confrères, notam
ment da M. Janssen, et grâce au 
concours du revolver photogra
phique, qui permet de prendre des 
images instantanées des objets en 
mouvement, il est parvenu, après 
avoir t r iomphé d'obstacles nom
breux, a réaliser une série d'images 
d'oiseaux pendaut le vol ; il a même 
pu réussir à rendre sensible l'acte 
accompli duran t 1(500B de seconde. 
Ces images, disposées à la suite les 
unes des autres dans l 'appareil bien 
connu sous le nom de Phcnak i s t i -
tope, produiront une illusion en 
parfaite concordance avec le mouve
ment et les at t i tudes de l 'oiseau. 

En fournissant ainsi le moyen 
d'étudier dans ses moindres détails 
le mécanisme du vol, M. Marey a 
mis entre les mains des physiolo
gistes et des mécaniciens un ins t ru 
ment précieux et capable de provo
quer plus d'une découverte. 

Nouveau procédé pour la trempe 
de Vacier. — M. J. B. Dumas, secré
taire perpétuel de 1'A.cadémie des 
sciences, a donné connaissance à 
ses collègues, dans les termes su i 
vants , d 'une communicat ion impor
tante relative à la trempe de l 'acier : 

« La transformation du fer en 
acier, di t - i l , est demeurée jusqu 'à 
ce jour entourée d'une sorte de mys
tère, qui afavorisé l'éclosion de bien 
des systèmes et de bien des théories. 
Les résultats des expériences les 
plus récentes laissaient entrevoir la 
possibilité d 'une transfusion dans 
le charbon de la vapeur du fer, et 
de la vapeur du charbon dans la 
masse métal l ique. Il me semblait 
qu'il y avait dans ce point de départ 
qnelque moyen de se rendre compte 
des propriétés nouvelles acquises 
par le fer, dont la substance deve
nait ainsi moins poreuse, plus ho 
mogène. La communication que je 
vais faire à l'Académie n 'avait donc 
pas lieu de me surprendre . 

« Un ancien élève de l'École cen
trale , M. Clêoiandeau, nous an 
nonce qu'il a découvert pour la 
t rempe de l 'acier un procédé n o u 

veau, susceptiblo de recevoir des 
applications importantes et de s u s 
citer dos progrès de plus d 'une sorte. 
Il prend un barreau d'acier, le 
chauffe au rouge cerise, l 'enferme 
dans un espace qui le contient exac
tement, puis le soumet à une b rus 
que et énorme compression obtenue 
par la presse hydraul ique. On laisse 
refroidir le barreau en place, et 
quand on le ret ire, on s'aperçoit 
qu'on a une masse d'acier très for
tement trempé., ayant acquis la pu is 
sance coercitive qui le rend propre 
à devenir un aimant puissant. Yoici 
des aimants fabriqués de cette m a 
nière: leur résistance est très remar
quable. On les emploie déjà pour les 
téléphones. L'acier trempé par com
pression fait d'exellents et fins ou
t i ls . Enfin, la compression pouvant 
se mesurer, on modifiera le -degré 
de la trempe suivant les besoins. 11 
y a là une découverte féconde. » 

Une étape de la lunette astrono
mique. — Avant de faire part ie de 
la Convention, Gilbert Homme, ma
thématicien dist ingué, avait passé 
quelque temps en Russie, comme 
précepteur du fils du comte Strogo-
noff, qu'il avait même amené à 
Paris au moment de la Révolution 
et dont il prenai t tout le chemin de 
faire un ardent révolut ionnaire , 
lorsque, le tzar ayant été avisé, l 'é
lève fut enlevé par son ordre des 
mains dangereuses d'un tel précep
teur. 

Pendant son séjour en Russie,, 
Romme avait réuni de nombreux et 
curieux documents qui se t rouvent 
aujourd 'hui à Rioni, dans lespapiers 
qu'il a laissés et qu'on s'occupe de 
classer pour une publication future. 

M. Faye a reçu par l ' i n te rmé
diaire de M. Truchot une pièce p ro 
venant de cette collection. C'est une 
lettre non datée, mais évidemment 
antérieure à 1S70. Elle est du cé 
lèbre Nicolas Fouss, savant physi 
cien et mathématicien, contempo
rain d 'Euler] elle est adressée à un 
personnage russe, qualifié Excel
lence, sans doute un ministre , et 
répond à certaines questions re la 

tives à la possibilité de construire 
une lunette astronomique de très 
fortes dimensions (la Russie a tou
jours rêvé de gigantesqu s instru
ments : elle vient de commander 
une lunet te de 30 pouces). Fouss 
rapporte un entret ien avec Euler 
sur les forts grossissements^ discute 
les limites que la pratique impose à 
ces chimères et s'arrête à la penséo 
de réaliser un grossissement de 
400 fois. Il donne avec une remar
quable exactitude tous les calculs 
relatifs à l'objectif, qui devrait êfre 
de 16 pouces, et aux six oculaires. 

Or, en 1848 et en 1850, nous en 
étions encore, dans la pratique, à la 
lunette de 9 pouces, et il est désor
mais incontestable que les savants 
du dix-huitième siècle avaient dé
terminé avec précision tous les élé
ments de la lunette de 16 pouces. Il 
es-t vrai que nous avons bien rapide
ment regagné le temps perdu. 

Nouveaux hôtes à la ménagerie des 
reptiles du Muséum. — Le muséum 
d'histoire naturel le vient de rece
voir des reptiles fort rares, et qui ne 
se trouvent aujourd 'hui que sur un 
petit îlot de l 'archipel des îles du 
Cap-Vert : l'îlot Branco. Ces reptiles 
appart iennent à un genre particu
lier et ils ont reçu des zoologistes 
le nom de Macroscincus Coclei. Ils 
sont intermédiaires , par leurs carac
tères, aux iguanes dont ils ont les 
dents et aux scinques dont ils ont 
les écailles. 

Jusque dans ces dernières années, 
cette espèce n'était connue que 
par une peau rapportée autrefois 
du musée d'Ajuda, par Etienne 
Geoffroy Saint-Hilaire . On peut en 
voir main t nant 12 exemplaires vi
vants , dans la ménagerie des rep
tiles ; ils ont été rapportés par M. la 
l ieutenant de vaisseau Delaunay, 
qui a été aidé, clans la difficile mis
sion que le Muséum lui avait don
née, par M. l 'amiral Perr ier d'Hau-
terive, commandant de l'escadre 
d ' instruction. 

Lé Télélogue. — M. Gaumet a pré
senté a la Société de géographie 
son télélogue, dont nous avons dé-
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jà entretenu nos lecteurs, et dont 
Fauteur poursuit la .vulgarisation 
avec une persévérance qui finira 
sans doute par lui assurer le succès. 

Cet appareil est fort simple : Un 
grand album de 40 centimètres sur 
30 environ. Au lieu d'être blanches, 
les pages en sont noires. Sur ce fond 
se détachent en blanc, avec un éclat 
métallique, les lettres de l 'a lphabet 
et les chiffres. Deux albums placés 
sur deux hauteurs opposées, et m a 
nœuvres sans difficulté, même par 
des enfants, permet tent de corres
pondre à sept, hui t et neuf k i lo 
mètres. Une jumelle ordinaire suf
fit pour dist inguer les caractères ; 
ils restent visibles par les temps 
sombres. 

M.Gaumeta mis ,avecsesa lbums, 
les forts qui environnent Paris et 
Langrcs en relat ion entre eux et 
avec le corps de place. Il pense que 
son têlêlogue rendra des services en 
campagne et pourra remplacer les 
lignes télégraphiques d'intérêt p r i 
vé, dont la construction est coû
teuse et que l 'État n'accorde pas 
aisément. 

Les œuvres de Fermât. — La 
Chambre a pris récemment en con
sidération une proposition de loi 
présentée par MM. Paul Bert, I lervé-
Mangon, etc. , ayant pour objet la 
publication aux frais de l 'État des 
œuvres de Fermât, l ' i l lustre m a t h é 
maticien, rival de Descartes. Espé
rons qu'elle n'en demeurera pas là, 

)£ Un, succédané du café et du thé (?). 
— Une graine de plante africaine, 
dont les cotylédons contiennent de 
la caféine et du t ann in , la pola, a 
été étudiée par M. Schlagdenhauf-
fen, ~de Nancy. La pola, que les 
Arabes emploient pour corriger 
l'eau de mauvaise qualité paraî t sus
ceptible de rendre des services à 
côté du thé et du café. 

Casoars parisiens. — Nous rece
vons la nouvelle que les casoars 
du Jardin d'Acclimatation viennent 
pour la seconde fois de mener à bien 
l'incubation de leurs oeufs : Douze 
jeunes sont ôclbs, et c'est merveille 

de voir cette nomhreuse famille de 
poulets, gros comme des dindes con
duire par le père. Les soins assidus, 
la sollicitude toujours en éveil de 
ce gigantesque et maladroit oiseau 
pour ses peti ts , sont curieux à ob 
server. 

L'éclairage électrique à bord des 
navires. — A la suite des expériences 
de lumière électrique entreprises à 
bord de YAmiral-Duperré, dans le 
port da Toulon, et en présence des 
excellents ;ésul tats obtenus, le m i 
nistre de la mar ine a décidé qu'à 
l 'avenir tous les cuirassés d'escadre 
seraient éclairés in tér ieurement à 
l 'aide de la lumière électrique. 

J . B . 

C O N N A I S S A N C E S U T I L E S 

PERCEMENT DU VERRE 

Un opticien américain recom
mande la méthode suivante : 

On prépare une solution sa tu rée 
de camphre dans de l 'huile de t é r é 
benth ine ; on prend ensuite une 
vri l leen formede lance; onlachauffe 
à blanc et on la plonge dans un bain 
de mercure , ce qui lu i donne uno 
dureté extraordinaire . Aiguisée et 
trempée dans la solution ci-dessus, 
la vril le entre dans le verre »:omme 
dans du bois. En ayant soin d 'hu
mecter constammont avec le liquide 
le point a t taqué, le travail avance 
rapidement et on n 'a que rarement 
besoin d 'aiguiser la vri l le . 

TERCEMENT ET TAILLE DU VERRE ET DR 

LA PORCELAINE . 

Ceci est un procédé industr iel , 
imaginé par des manufactur iers de 
Chemnitz (Saxe) : 

Ils couvrent de poussière de dia
mant des disques en métal anglais 
de 15 à 25 mil l imètres de diamètre 
et les montent sur un arbre de tour 
animé d'un mouvement de rotation 
rapide, de manière à tai l ler le verre 
ou la porcelaine en quelques 
secondes, suivant un dessin donné. 
Au moyen de cylindres construits 
sur le même principe, on peut faire 
rapidement des trous exactement 

ronds L'usure de l 'outil est imper 

ceptible. 

EXTINCTION DES INCENDIES PAR LA 

V A P E U R D'EAU 

Un des meil leurs modes d 'ext inc
tion des incendies consiste à p ro 
jeter de la vapeur d'eau à l ' intérieur 
des édifices enflammés, après fer
meture de toutes les issues. Ce pro
cédé a été employé avec succès par 
de nombreuses usines possédant des 
générateurs toujours en pression. 
On propose également d'en faire 
usage pour l 'extinction des incendies 
de théâtres de la façon suivante : 

Une chaudière serait tenue en 
pression pendant toute la durée des 
représentat ions, et communiquerai t 
avec des tuyaux de vapeur placés 
dans tous les endroits dangereux. 
Sur chacun de ces tuyaux serait 
placé un robinet de dis tr ibut ion 
maintenu fermé par un levier, lequel 
serait poussé à s 'ouvrirsous l 'action 
d'un fort ressort, contrebalancé par 
l 'a t tache d 'une cordelette hui lée , 
paraffinée et rendue à dessin très 
combustible. Le feu venant à se 
déclarer brûlerai t rapidement la 
cordelette, et le ressort ouvrirai t 
aussitôt le robinet. Quelques m i 
nutes suffisent pour maîtr iser un 
fort incendie, et cela sans être obligé 
de l ' inonder avec des masses d'eau 
qui descendent dans les sous-sols, 
ru inent les fondations et causant 
souvent l'effondrement des édifices. 

OMOBONO 
• — • • ' . —• -

Le Gérard : A . J O L L T . 

• — - - L„.„— ' . - - _JJ!WW» 

L E D O C T E U R C H O F F É 
Offre g r a t u i t e m e n t à tous nos l ec teurs la 
7 m a é ! i t ion de s o n T r a i t é d e J l é d e c i n e p r a t i 
q u e , dans lequel il expose sa métnod.: consacrée 
par 10 années de s u c c è s dans les hôpi taux, 
pour la g u é r i s o n d ' S m a l a d i e s c h r o n i q u e s d e 
t o u s l e s o r g a n e s , et des h e r n i e s , h é m o r r o ï 
d e s , g o u t t e , p h t i s i e , a s t h m e , c a n c e r , o b é s i t é , 
m a l a d i e s d e v e s s i e et de m a t r i c e , etc. A d r e s 
ser les demandes , quai S'-Michel , 27, Par is . 

M o n s i e u r CHABLE , m é d e c i n s p é c i a l , 
c o n n u d e p u i s q u a r a n t e a n s p o u r s o n e x 
c e l l e n t t r a i t e m e n t dépurat i f , e n v o i e a v e c 
s o n o r d o n n a n c e . l u s r e m è d e s n é c e s s a i r e s â 
l a g u é r i s o n des m a l a d i e s c o n t a g i e u s e s des 
d e u x s e x o s , d a r t r e s , v i r u s , d o u l e u r s d e la 
v e s s i e e t d e s r e i n s , u r i n e s i r r i t é e s , g r a -
v e l l e , p e r t e s , e t c . — C o n s u l t a t i o n s , de 1 à 
5 h e u r e s , a u 1 e r é t a g e , o u lu i é c r i r e 36, r u e 
V i v ï p n n e . P a r i s . 

I p Ô t f G U E i î é » 
r a ^ ™

 H Q"' GASTRALGIES, DYSPEPSIES, GRATELLE 
- g ? - - - ; i ? " , r " ' " ' » ^ ! 1 * ^ l , ™ " ™ M M M ' ^ t 
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o m n t o i r e n e r a ! 
9 , B O U L E V A R D P O I S S O N N I E R E , 9 , P A R I S 

(AU COIN DB L A RUK DU SENTIER) 

Magasins les plus Vastes á les Mieux Assortis § 
LUNTETERIE, OPTIQUE, MATHÉMATIQUE, HORLOGERIE, BIJOUTERIE, 

ORFÈVRERIE, ARGENT ET MÉTAL BLANC,' BRONZE, MARBRE, IMITATION, 

• i SUSPENSION, LUSTRE, LAMPE, GARNITURE DE FOYER. • ' 

0 
R S 

5»S 

5<D 

il]-DËSSOUS DES P M corns! 
(Envoi franco des Tarifs-Albuins sur demande affranchie) 

G R A N D D É P Ô T 

D E " 

PORCELAINES, FAÏENCES ET CRISTAUX 
. „ . . S 1 , 3 S / U . E I D R O T J I Q " L R E N . F A C E L E Fifjciro, P \ A . I R , I Ê 3 

LA P R E M I È R E MAISON de F R A N C E p o u r ' S E R V I C E S de TABLE et de DESSERT 

Demandez le CATALOGUE-ALBUM illustré de cinq cents modèles en chromo-lithographie avec l'historique de la F'aïence et de ia Verrerie 

O U V E R T U R E D ' U N E S U C C U R S A L E , 3 3 , R U E S A I N T - F E R R É O L , À M A R S E I L L E 

S P É C I A L I T É D E M A C H I N E S . A . V A P E U R l h F I X E S E T L O C O M O B I L E S 

G M A C H I N E H O R I Z O N T A L E 
PI. 

PS 
m I . ocomobi le o u s u r p a t i n s 
ST1 Chaud ière à flamme directe* 
°i \ d e S à S O c h e v a u x 

M A C H I N E V E R T I C A L E D E I A 20 C H E V A U X 

Toute s 

c e s 

M a c h i n e s sont prê tas 

à l ivrer 

M A C H I N E H O R I Z O N T A L E £ 

TiOcomobile o u s u r pat ins ¡5 
C h a u d i è r e à re tour de flamme 

d e S à 5 0 c h e v a u x 

E n v o i 

f ranco 

d e s P r o s p e c t u s 

d é t a i l l é s 

M A . S O N J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 

J . B O U L E T E T » O I E , S U C C E S S Ê U R S , Ingénieurs-Mécaniciens 
1 4 4 , f a u b o u r g P o i s s o n n i è r e , P A R I S 

P R É C I E U X P O U R M A L A D E S & M É N A G E 

5 MÉDAILLES D'OR 
4 G E A H D S D I P L O M E S D ' H O F N E Ï Ï E 

F V T P R T I lefaG-simile, 

L A . L U L I X \ signature 

EN ENCKK B L B U B 

S E VEND CHEZ LES EPICIERS & PHARMACIENS. 

C O L S S M A N C H E T T E S EN P A P I E R M O U L É 
Et en Papier reconvert de TNILA 

Linge élégant, solide, commode pour t o n 

TB.1Í DU BLAHCBiSSAOl 
8IC0ÏÏYERTI 

de Toils 
H doni. 2 fr. 
S • Ufr. 

LA • 21fr. 
FRANI» p' 25 fr. 

GRAY 
EN PAPIER 

très-solide 
Ii doni. I . 7 5 

6 > Str. 
l ì . 16 fr. 
Port 40*p'düoz 

M A N C H E T T E ELEGANTE & SOLIDE P«i HUB«« ri pom Haatsj 

Se fait a i et 2 boulons en 22 , S4, S6, SS et 30 •/-
E N V O I GRATUIT et f c° it splendide CATALOGUE ILLUSTRE 

r GRAÏ. E . MEYiC'% S", 4 3 , B D DES CAPUCINES, PARI; 

l°3 du D ì * 0 ] 

Coqueluches 

l°3 du D ì * 0 ] Bronchites 

Insomnies 

PARIS, 22 & 19, rue _Droiîot 

IMPRIMER, CENTRALE DE JOURNAUX (SOCIÉTÉ ANONYME 
14, RUE DE» JEÛNEURS, P A R I S , . — J . - V . 'WIUIEM, IMP. 

lœpr. avec les encres DE la maison Schneider 

C S 
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CE P O P U L A I R E 
13 AVRIL 1882 J O U R N A L H E B D O M A D A I R E I L L U S T R E 3' A N N É B 

N » 1 1 3 . — Fris. : l a c e n t i m e s Rédacteur en chef : ADOLPHE B I T A R D BUREAUX : 4 8 , E C H D U C H A T E A U - D ' E A U 

A b o n n e m e n t s . — P A R I S , n i an, £3 fr.; six moia, 4 ft. — D É P A R T E M E N T S , un an, Î O fr.; six mois, B f r . - É T R A N G E R , un an, l S f r 

S O M M A I R E . — T E X T S . — Nicéphore Niepc.e e t l'invention de la 
photographie. — Acoustique. : le timbre {-.uite). — Astronomie : 
Jle-cure, révolution, passnges . etc — Le Génie dus bêtes : M a m 
mifères constructeurs. — La Télégraphie électrique, s e s débuts à 
Paris. — L'Air, la Terre et l'Eau : N e i g e s et g laciers . — Viti
culture : Les v ignes à racines tuberculeuses . — Arts industriels: 
Calques sur toile. — Chronique scientifique et faits rlivers. — 

Connaissances utiles, etc., etc. 
ILLUSTRATIONS. — JVicéphore Nlepce. — Premières expériences 

héliographiques. — Acoustique : Diagrammes des vibration» 
sonores (2 fig). — Le Génie des bêtes : Castors et leurs cons
tructions. — L'Ondatra, ou rat musqué d'Amérique, et sa hutte. 
— Le Coypou. 

isjicii'ipas N i ß m a s . — PMit\ièt'd3 experiences d,a photographie p . 130, col. 1) 
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KICÉPf lORE iMEPCE 

ET L'INTENTION DE LA FLTOTOGRAPniE 

Joseph-Nicépliore Niepce, l ' in
venteur désormais incontesté de 
la photographie , naqui t à Chalon-
sur-Saône en 1765, d 'un père con
sei l ler du roi et receveur des consi
gnat ions au bail l iage deChâlon. Il 
s 'enrôla en 1792, et reçut le grade 
de sous- l ieutenant dans un régiment 
d'infanterie avec lequel il fit la 
campagne d 'I tal ie . Eu 1794, tou te 
fois, il en t ra dans l 'administrat ion 
du distr ict de Nice ; il conserva ses 
fonctions jusqu 'en 1801, et se re t i ra 
alors dans sa ville natale pour se 
l ivrer exclusivement aux recherches 
scientifiques pour lesquelles il avait 
toujours eu un penchant décidé. 

11 s'occupa d'abord, avec son frère 
a îné, Claude Niepce, d ' inventions 
mécaniques, qui lui va lurent les 
félicitations et les encouragements 
de Carnot, puis de chimie agricole ; 
sesrecherches sur la lécule colorante 
du pastel, notamment , a t t i rèrent 
l 'at tention de la commission chargée 
spécialement de l 'examen des s u b s 
tances t inctoriales . Mais sa grande 
découverte de la photographie , ou 
plutôt de Y héliographie, comme il 
l 'appelait , a fait oublier &es premiers 
t ravaux scientifiques : il est vrai 
qu'elle l a i coûta vingt années de sa 
vie, sa fortune, e tquo, par surcroît , 
la gloire lu i en a été longtemps 
déniée. 

C'est l ' invention de la l i thogra 
phie qui at t i ra l 'at tention de Niepce 
vers u n ordre de recherches au bout 
desquelles cette grande découverte 
l 'a t tendait . On sait de combien de 
tentatives de perfectionnement la 
l i thographie , à peine inventée, fut 
l'objet ; Niepce fu t l 'un des laborieux 
chercheurs attelés à cette idée : dès 

1812, il remplaçai t par une planche 
d'étain la pierre de Senefelder ; en 
1813, l ' idée lu i venai t de r em
placer la crayon l i thographique par 
la lumière. Cette idée devait paraî tre 
i r rémédiablement folle à ses contem

porains, cependant il y avait des 
précédents, et sans se dissimuler les 
énormes difficultés de l 'entreprise, 
du moins Niepce ne marchai t pas 
tout à fait à tâ tons dans les tônèbres . 

On connaissait depuis longtemps 
la propriété du chlorure d 'argent , 
blanc dans l 'obscurité, de passer 
rapidement au violet puis au violet 
noir, exposé à la lumière. Il 
était donc naturel de penser à la 
possibilité d'obtenir des si lhouettes 
d'objets quelconques sur des su r 
faces recouvertes de chlorure d 'ar
gent dont les parties soustrai tes à 
l'influence de la lumière par l ' in
terposition de l'objet à dessiner, 
resteraient blanches, tandis que les 
autres noirciraient. Des expériences 
avaient été faites par divers savants, 
notamment par Charles, en France 
et par Davy, en Angleterre ; les 
expériences avaient réussi jusqu 'à 
un certain point : sitôt que le dessin 
était expo&é à la lumière, les parties 
blanches devenaient noires comme 
le reste, et il n 'y avait bientôt plus 
de dessin du t o u t ; de sorte qu'on 
obtenait bien une image, mais t o u t -
à fait fugitive. 

Il restait donc à trouver le moyen 
de fixer l ' image dessinée par la 
lumière sur la plaque sensibilisée. 
Niepce chercha. 

Outre le chlorure d'argent, le bro
mure et l ' iodurc d 'argent possèdent 
également cette propriété de noircir 
sous l 'action de la lumière; il y a 
aussi l 'asphalte, ou bi tume de Judée 
qui, au contraire de ces sels mé ta l 
liques, de noir qu'il est na tu re l l e 
ment, devient blanc, ou du moins 
grisâtre par l 'exposition à la lumière. 
Niepce découvrit que l'essenca de 
lavande, qui dissout le bi tume de 
Judée non impressionné par la 
lumière, étai t sans action sur 
l 'autre. En conséquence, il pri t une 
plaque de cuivre a rgen té , la recou
vrit de bi tume de Judée et la fixaau 
foyer de la chambre obscure, en face 
de l'objet dont il voulait re tenir 
l ' image. 

Lorsqu'il ret i rai t sa plaque de la 
chambre obscure, la couche de 

bi tume de Judée présentait des 
parties blanches résul tant de l'im
pression de la lumière émanée des 
clairs de l'obj et, tandis que les autres 
parties étaient restées noires. Plon
geant alors cette plaque dans un 
bain d'essence de lavande, il voyait 
disparaître les parties noires de la 
surface, qui laissaient dès lors le 
métal à nu partout où le bitume 
n'avait pas été influencé par la 
lumière^ tandis que le bitume qui 
restait reproduisai t tous les traits 
de l ' image. En versantsurlespart ies 
de la plaque mises à nu , de l'acide, 
Niepce obtenait un nouveau résultat : 
l 'acide creusait laplaque métallique, 
et il n'y avait plus qu'à enlever le 
bi tume restant pour avoir une image 
gravée en relief toute prête pour le 
t i r age . 

L'héliographie et l 'héliogravure 
étaient du même coup inventées. 
Ceci se passait en 1816. Dans Une 
let tre adressée à son frère, à la data 
du 19 mai de cette année , Niepce 
annonce même que : « il n'est pas 
nécessaire pour opérer que le soleil 
luise.» Il ne cessa, du reste, pendant 
les années qui suivirent, de perfec
t ionner son invention ; il substitua 
notamment une plaque de verreâ la 
plaque métal l ique de ses débuts, et 
sur une telle plaque, il exécuta en 
1822 le portrai t du pape Pie VIL 

Enfin, en 1827, Niepce adressait à 
la Société royale de Londres, par 
l ' intermédiaire d'un de ses membres, 
Francis Bauer, des dessins héliogra
phiques accompagnés de notes. Mais 
ces notes ne contenaient aucun détail 
sur les procédés de l ' inventeur, qui 
s 'obtinaà vouloir les garder secrets; 
de sorte que la Société royale dut se 
borner à lui donner acte de sa com
munica t ion . 

Cependant, il y avait alors à Paris 
un peintre de décors d'un très grand 
talent , nommé Daguerre, homme de 
génie à coup sûr, et qui , ayant 
inventé le diorama (1822) où il 
faisait nécessairement usage de la 
chambre noire, avait été amené à 
songer au moyen de fixer l'image 
lumineuse reçue dans cet appareil . 
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Il en parla aux frères Chevalier, 
opticiens, qui lu i apprirent que 
ce vœu était réalisé (1S26) depuis 
plusieurs années, par Nicéphore 
Niepce, de Châlons-sur-Saône, et 
qu'un parent de l ' inventeurleur avait 
même présenté des épreuves hél io-
graphiques fort curieuses, peu de 
temps auparavant. 

Daguerre ne perdit pas de temps. 
11 écrivit à Niepce pour lui appren
dre que, depuislongtemps, il selivre 
lui-même à des recherches re la 
tives à la fixation des images de la 
chambre obcurc, ajoutant qu'il a du 
moins réussi à perfectionner cet 
instrument. Niepce lui répond, et 
au. bout d'environ une annéo de 
correspondance, il lui envoie 
diverses épreuves, notamment une 
Sainte-famille sur plaque d'étain, 
espérant en retour recevoir quel -
que preuve matérielle des perfection
nements dont son correspondant se 
vantait. Mais il ne reçut r ien. Il lui 
proposa néaminoins de s'associer 
pour unir leurs efforts et donner à 
leur invention le développement 
qu'elle comportait. 

Après bien des pourpalers, Da
guerre et Niepce tombèrent d'accord, 
et un traité d'association fut signé 
entre eux, à Châlons-sur-Saône, le 
11 décembre 18^9. 

Dans l'exposé des motifs de ce 
traité, nous t rouvons ce qui suit : 

« M. Niepce, désirant fixer par 
un moyen nouveau, sans avoir 
recours à un dessinateur, les vues 
qu"offre la na ture , a fait des recher
ches à ce sujet. De nombreux essais, 
constatant cette découverte, en ont 
été le résultat . Celte découverte 
consiste dans la reproduction spon
tanée des images reçuesdansla cham
bre noire. 

«M. Daguerre, auquel il a fait 
part de sa découverte, en ayant 
apprécié tout l ' intérêt, d 'autant 
mieux qu'elle est suceptible d'un 
grand perfectionnement, offre à 
M. Niepce des 'a jo indre à lui pour 
parvenir à ce perfectionnement, et 
de s'associer pour ret irer tous les 

avantages possibles de co nouveau 
genre d ' industrie. » 

Suivent les articles des statuts de 
la société, dont la raison socialo est 
Niepce et Daguerre. Le 2 e article 
porte que, même en cas de décès de 
l 'un des deux associés, la découverte 
en question ne pourra jamais être 
publiée que sous leurs noms réunis; 
mais l 'article 3 méri te d'être repro
duit en entier : 

« Aussitôt après la s ignature du 
présent trai té, dit l 'article 3, M. 
Niepce devra confier àM. Daguerre, 
sous le sceau du secret, qui devra 
être conservé à peine de tous dépens, 
dommages et intérêts , le principe 
sur lequel repose sa découverte, et 
lui fournir les documents les plus 
exacts et les jslus circonstanciés sur 
la nature, l'emploi et les différents 
modes d'application des procédés qui 
s'y rattachent, afin de mettre par là 
plus d'ensemble et de célérité dans les 
recherches et les expériences d i r i 
gées vers le but du perfectionne
ment et de l 'util isation de la décou
verte » 

EQ vérité, c'est à n'y pas croire ! 
Daguerre est plein de bonne volonté 
pour perfectionner la découverte 
de Niepce, et il le montrera bien, — 
mais à la condition que l ' inven
teur lui expliquera par le menu la 
manière de s'y prendre! Il est 
vrai qu'il est question dans l ' a r t i 
cle 5, d'une nouvelle combinaison de 
chambre noire, imaginée par Da
guerre , mais si vaguement, qu'après 
une preuve comme celle-ci de l ' in
croyable bonhomie de Nicéphore 
Niepce, il est certes permis de croire 
que Daguerre n'avait jamais ima
giné d'autres combinaisons qu'une 
combinaisonfinancièrelucrative, en 
tout cas sans aucun risque pour l u i -
même. 

Les fonds nécessaires à l 'exploi
tation de la découverte de Niepce, 
car il ne saurait être sérieusement 
question d 'autre chose, devaient 
être fournis par moitié par chacun 
des associés, qui, de même, par ta
geaient les bénéfices par moitié 
« entre M, Niepce, ensaqual i té d ' in

venteur et M. Daguerre pour ses 
perfectionnements. » (art. 14). 

Telle est, en quelques lignes, l ' h i s 
toire de la découverte de la photo
graphie. 

De grands perfectionnements 
devaient y être apportés bientôt , les 
deux associés travail laient avec 
ardeur à ce r é su l t a t ; mais l 'un des 
deux, Nicéphore Niepce, ne devait 
pas jouir de ce tr iomphe si longtemps 
at tendu : il mourut subitement, le 
5 jui l le t 1833, frappé d'une conges
tion cérébrale. 

En 1^35, le fils de l ' inventeur, 
M. Isidore Niepce, consentait à 
signer la déclaration suivante, con
dition que Daguerre lu i imposait 
pour la conclusion d'un nouveau 
trai té dont elle consti tue la base : 

« Je soussigné déclare, par le p r é 
sent écrit, que M. Louis-Jacques-
Mandé Daguerre, peint re , membre 
de la légion d 'honneur , m'a fait 
connaître un procédé dont il est l ' in = 
venteur . . . Ce nouveau procédé a 
l 'avantage de reproduira les objets 
aveedixou vingt foisplus de p romp
t i tude que celui inventé par 
M. Joseph-Nicéphore-Niepce, mon 
père. 

« Ensuite de la communication 
qn'il m'a faite, M. Daguerre consent 
à abandonner à la Société le nou
veau procédé dont il est l ' inventeur 
et qu'il a perfectionné, — a la condi
tion que ce nouveau procédé porterait 
le nom seul de Daguerre. » 

Cette nouvelle disposition, con
sentie par le fils de Nicéphore, est 
contraire à l 'art icle 2 du t rai té de 
1829, plus haut cité ; nous lacroyons 
également contraire à la loyauté, 
quels que soient les mérites de Da
guer re . En tout cas, elle enrichit la 
langue française d'un nouveau voca
ble, et nous eûmes le daguerréotype. 

Daguerre, en somme, ne fut en 
éta t de perfectionner les procédés de 
Niepce, que lorsqu'il eut été mis en 
possessionpar son associé des détails 
relati ts à ces procédés, c 'est-à-dire 
d'une base d'opération qu'il n 'avait 
pas su établir lu i -même. Il com
mença par remplacer sur la plaque 
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métallique le bi tume de Judée par 
la résine obtenue en dist i l lant une 
dissolution alcoolique d'essence de 
lavande ; puie, la plaque impres 
sionnée par la lumière fut exposée 
aux vapeurs de pétrole, à la t empé
ra ture ordinaire : ces vapeurs, con-
lensées en gout te le t tessur les parties 
non impressionnées, les dissolvaient 
en part ie , les rendant t ransparentes , 
tout en respectant les autres qui 
représentaient les clairs de l ' image. 
Enfin Daguerre subt i tua l ' iodure 
d 'argent à la résine, et les vapeurs 
de mercure aux vapeurs de pétrole ; 
et cette fois le daguerréotype était 
bien réellement inventé. 

Les procédés ainsi perfectionnés 
furent cédés à l 'Etat par acte en date 
du 14ju in 1839, confirmé par une 
loi des 3 et 30 ju i l le t suivants, et 
rendus publics, moyennant une 
pension viagère de 4.000 fr. à chacun 
des deux associés, MM. Daguerre et 
Niepce fils, réversible par moitié sur 
les veuves, le cas échéant . Le 
19 août suivant, l 'Académie des 
Sciences recevait communicat ion 
du rapport d'Arago sur « l ' inven
tion » de Daguerre, mais toutefois 
avec mention de la « collaboration » 
de Nicéphore Niepce. — Il n 'étai t 
guère possible, à la véri té , de faire 
moins. 

Daguerre fut promu officier de la 
légion d 'honneur . 

Nous reviendrons sur ce sujet 
plein d' intérêt des perfect ionne
ments merveilleux d 'un a r t qu'on 
peut croire porté presque à sa per
fection, et qui n 'a pas trois quarts 
de siècle d 'existence, et pr inc ipa le
ment sur ceux qu'y a apportés le 
cousin de l ' inventeur , M. Niepce de 
Saint-Victor , inventeur d e l à pho
tographie su r verre et de la r epro
duction des couleurs , que ma lheu 
reusement on n 'a pas encore réussi 
à fixer^ 

A. B. 

A C O U S T I Q U E 

LE TIMBRE {Suite.) 

Dans la théorie du timbre, le fait 
le plus étrange et aussi celui qu'il 
importe sur tout de bien saisir, c'est 
la plural i té presque constante des 
sensations dans la perception aud i 
tive. Oui, cher lecteur, et dussé-je 
restreindre encore le cercle de vos 
douces illusions, il vous faudra bien 
cepen lant re t rancher de la sagesse 
des nations le qui n'entend qu'une 
cloche n'entend qu'un son, menteur 
comme la plupart des proverbes, 
du res te ; car ce n'est pas un son, 
mais tout un cortège de sons qui 
frappe votre oreille, lorsque vous 
croyez bénévolement n 'entendre que 
telle ou telle note de votre in 
s t rument favori. 

Et tenez, supposons, par exem
ple, que c'est vers le piano que se 
sont portées vos sympathies. Ayant 
préalablement levé les étouffoirs., 
faisons résonner fortement Vut, des 
sons graves de cet ins t rument , en 
prenant soin d 'abandonner la tou
che aussitôt après l 'émission so
nore. Avec un peu d'attention, il 
vous sera facile de constater que 
l'ut en question, lequel est alors 
envisagé comme note fondamen
tale, se trouve accompagné, faible
ment il est vrai, de son octave ut2, 
de sa quinte redoublée (douzième) 
sol2, voire même de sa double 
octave (quinzième) ut3, et de sa 
tierce deux fois redoublée (dix-sep
tième) mi3 : là ne s 'arrêtera même 
pas la série si nous disposons de 
moyens assez puissants pour nous 
permettre d'entendre les dissonan
ces qui complètent ce cortège de 
sons auxquels on a donné le nom 
d'harmoniques. Voic i , d'ailleurs, 
après avoir resserré le tissu, tout 
en conservant l 'ordre sériel primitif, 
le t ab l t au des harmoniques d'un 
corps sonore, r ichement t imbré, 
c imm" le sont la plupart des cordes 
chez les instruments qui comportent 
ce genre d'organe : 

utl , u t2, sol2, u t 3 , mi 3 , so!3, 
si bémol 3 , u t 4 , r ô 4 , mi 4. 

Si l 'on se rappelle ce que nous 
avons dit dans un précédent article 
t rai tant de la hauteur des sons, on 
verra que les notes du tableau précé
dent se succèdent en présentant des 
nombres de vibrations qui sont en
tre eux comme les chiffres 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10; c'est-à-dire 
que, tandis que le premier son 
(fondamental) est le produit de 128 
vivrations, le second correspond à 
256 vibrations, le troisième à 38i 
vibrations, le quatrième à 512 vibra
tions, etc., etc. Ici encore, l'Ar
chitecte de l 'univers a fait de la 
géométrie; et c'est à cotte symé
tr ie , c'est à cet ordre sagement pro
portionné que nous devons de ne 
pas être victimes de la plus épou
vantable cacophonie, chaque fois 
qu'un son complexe se fait enten
dre. Rompez l 'ordre sériel, détrui
sez cette admirable progression, et 
vous n 'aurez plus qu 'un bruit d'au
tant plus désagréable que la pério
dicité des mouvements vibratoires 
aura été plus profondément altérée. 

Cependant, en raison de la consti
tution élémentaire, de la forme, de 
la densité, du volume même du 
corps sonore ; suivant le mode 
d 'ébranlement mis en œuvre, pin
cement, frottement, percussion, etc.,, 
il se trouve que le nombre des har
moniques peut varier d 'une manière 
très sensible, depuis le son simple, 
qui est censé ne pas en avoir du 
tout, jusqu 'au bruit, qui n'est tel, le 
plus souvent, que par l'excès de sons 
accessoires qu'il comporte. De plus, 
l ' intensité propre à tel ou tel har
monique varie aussi dans les mêmes 
proportions, bien que cette inten
sité semble devoir apparaître à notre 
sens auditif comme décroissant en 
raison inverse des nombres de vi
brations. Or, c'est précisément à ce 
nombre et à cette prédominance 
des harmonies, nombre et prédomi, 
nance dépendant entièrement de la 
forme des vibrat ions, qu'est dû le 
timbre propre à tel ou tel agent so
nore. 
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Au premier abord, il ne semble 
pas qu'il soit bien facile de consta
ter de visu (l'oreille étant ici abso
lument insuffisante) la formo d 'une 
vibration sonore. Nous rappellerons 
doue, à cet égard, les plaques v i 
brantes de Chîadni, sur lesquelles de 
capricieux méandres montraient 
précisément à l 'expérimentateur les 
formes variées particulières à cha 
cune des vibrations desdites pla
ques. 

Mais les plaques sont loin d'être 

les seuls appareils capables d'ac
complir des mouvements vibratoi 
res : aussi a-t-on imaginé certains 
moyens graphiques pour représen
ter à l ' intelligence, par l ' in termé
diaire de l 'œil, les évolutions molé
culaires des différents corps sonores, 
et parmi ces moyens graphiques, 
celui employé par MM. Scott et 
Kœnig n'est pas le moins in téres
sant. 

Le phonautographe de Scott con
struit par M. Rudolph Kœnig, con

siste en une caisse baraboloïdale au 
fond de l aque l l ees t t endueunemem-
brane três-mince,qui vibre a u m o i n -
dremouvementde l ' a i r contenu dans 
la caisse, ent ra înant dans ses m o u 
vements vibratoires une petite t ige 
de moelle de sureau armée d'une 
pointe d'acier fine, un peu arrondie 
L'enregistrement se fait sur un cy 
lindre garni d'un papier fumé et mû 
par un mouvement d'horlogerie : 
tandis que le cylindre tourne r é g u 
lièrement à proximité de la pointe 

Fig-. 1, — E n r e g i s t r e m e n t des v i b r a t i o n s sonores par le p h o n a u t o g r a p h e . 

cha 

Fi?;, 2. — D i a g r a m m e des v i b r a t i o n s d'nne corde a v io lon . 

ACOUSTIQUE. — V i b r a t i o n s s o n o r e s (p . 132 --col. 2) 

d'acier, celle-ci y trace une ligne 
sinueuse dont la forme varie avec 
l'instrument provocateur des ondu
lations de la membrane. Ainsi, les 
lignes tracées sous les impulsions 
d'une voix de ténor, d'un hautbois, 
d'une clarinette, d'un cor, présen
tent entre elles des différences très-
caractéristiques. Le dessin ci-des
sous est l'image des vibrations d'un 
diapason dont l'une des branches», 
pourvue à son extrémité d'un 
stylet d'acier, a été mise en contact 
direct avec le cylindre tournan t du 
phonautographe. 

Cependant, il n 'est pas possible 
de faire écrire ainsi directement 
tous les corps sonores. Dans ce cas, 
on se contente de tracer des figures 
représentatives des mouvements 
dont on connaît la loi. C'est ainsi 
que notre second dessin sert à don
ner une idée des vibrations d'une 
corde de violon au point où, en t ra î 
née par l'archet, elle s'élève pen
dant les neuf premiers dixièmes r e 
présentés par les t ra i ts verticaux et 
s'abaisse brusquement au dernier 
dixième de* son excursion, pour 

être reprise aussitôt par l 'archet et 
accomplir de la même manière une 
suite de progressions semblables. 

H . E D . B A I L I , Y 

(A suivre) 

A S T R O N O M I E 

M E R C U R E . — R E V O L U T I O N , P A S S A G E S , 

V I T E S S E D E T R A N S L A T I O N D A N S 

L ' O R B I T E . 

Mercure accomplit sa révolution 
au tour du soleil en 87 jours , 97 cen
tièmes de j o u r , ce qui fait deux 
mois, 27 jours , 2 3 heures , 15 m i 
nutes et 16 secondes : telle est la 
durée de l 'année pour ses habi tants . 
L'orbite que décrit la planète, est 
loin d'être circulaire; il est même, 
de tous ceux des hui t planètes pr in
cipales, celui dont l 'excentricité est 
la plus prononcée ; il en résulte que 
la distance de Mercure au soleil est 
très variable : au périhélie, el len'est 
que de 45 mill ions, 500,000 k i 
lomètres; à l 'aphélie, elle atteint 
69 millions de kilomètres ; il y a 

donc une différence de plus de six 
millions de lieues entre les d i s t an 
ces extrêmes de Mercure au soleil. 

Leverrier a calculé tous les é l é 
ments de la p lanète inférieure qui 
nous occupe, on les trouve dans un 
mémoire qu'i l a publié en 1845 et 
qu'il a in t i tu lé Théorie des mouve
ments de Mercure; l 'habile a s t ro 
nome et mathématicien a calculé 
les per turbat ions que subit Mercure 
en vertu de l 'attraction des autres 
planètes, et il a même été conduit , 
par des considérations sur le mou
vement du périhélie de Mercure, à 
admettre l 'existence d'une ou de 
plusieurs planètes inframercurie l 
les produisant ces per turbat ions ; il 
donna à cette planète que M. Les-
carbault , médecin à Orgères ,prê ten-
dai tavoir vuepasser sur le soleil, le 
26 mars 1829, le nom de Vulcain. 

Le plan de l'orbite de Mercure est 
loin de coïncider avec celui de l ' ê -
cliptique, il forme avec ce dernier 
un angle de 7 degrés 5 secondes ; il 
en résulte que la planète ne peut se 
projeter sur le disque solaire à cha
cune doses conjonctions intér ieures , 
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mais seulement lorsqu'elle se trouve 
dans le plan de l 'écliptique, au m o 
ment de sa conjonction inférieure. 

Le plus souvent, Mercure passe, 
au moment de sa conjonction infé
r ieure , tantôt au-dessus, tantôt a u -
dessous du disque solaire, sans se 
projeter sur lu i . Les passages de 
Mercure sur le soleil, ont toujours 
lieu au mois de mai ou au mois de 
novembre. Lorsque ce phénomène a 
l ieu, on voit une tache sombre, c i r 
culaire qui traverse le disque de 
l 'astre radieux du bord oriental au 
bord occidental, suivant une corde, 
et d'un mouvement uniforme. Il 
n 'est pas posssible de confondre la 
planète inférieure se projetant sur 
le soleil avec une des taches dont la 
surface de cet astre est accidentée ; 
en effet, d'abord la planète présente 
l'aspect d 'un disque noir , bien net 
et dont il n'est pas difficile de recon
naître la forme circulaire, puis elle 
conserve la même vitesse pendant 
tout le temps que dure son pas 
sage, et, en troisième lieu, son 
diamètre apparent est un peu plus 
grand que celui du dernier croissant 
mercuriel qui a été observé le soir, 
lorsque la planète est venue s'im
merger dans les rayons solaires, 
avant sa conjonction inférieure : ce 
diamètre apparent est celui de Mer
cure au périgée. Nous savons que 
les taches solaires t raversent le dis
que de l 'astre en quatorze jours , or, 
le disque de Mercure traverse tou
jours celui du soleil dans une f rac
tion de j o u r ; on n'observa jamais 
autour du disque de Mercure, pen-
daa t ses passages, la pénombre qui 
entoure les taches solaires; enfin, le 
disque de la planète paraît beau
coup plus sombre que les noyaux 
des taches dans le voisinage des
quelles il passe. 

Les passages de Mercure sur le 
soleil ont pour les astronomes une 
importance beaucoup moins grande 
que ceux de Vénus . Us pourraient 
bien, à la r igueur , servir à déter
miner la parallaxe horizontale du 
soleil, mais Mercure étant, au m o 
ment de ses conjonctions infér ieu

res, plus éloigné de la Terre que 
Vénus au moment do ses passages, 
les cordes que la première planète 
paraît parcourir sur le disque so
laire, pour doux observateurs situés 
à deux stations terrestres éloignées, 
sont beaucoup trop rapprochées. 
Néanmoins, les passages de Mercure 
ont une grande importance, car, 
observés par des astronomes placés 
en divers lieux de la terre, ils fo urnis-
sent toutes les données nécessaires 
pour calculer avec une assez grande 
précision tous les éléments de l 'or
bite que décrit la planète autour du 
soleil. 

Les passages de Mercure ne sont 
pas observables à l 'œil nu, à cause 
du faible diamètre apparent do la 
planète, qui n'est que de douze se
condes; on doit donc, pour les ob
server, se servir d'une lunette as t ro
nomique dont l 'oculaire est muni de 
son hélioscope. On voit qu 'un pas 
sage de Mercure est une véritable 
éclipse partielle de soleil. 

L'astronome araba Alpetreego af
firmait que Mercure devait, a c h a 
que conjonction inférieure, se p ro 
je ter sur le disque solaire, car il 
croyait que le plan de l'orbite de la 
planète coïncidait avec celui de l ' é 
cliptique et il ignorai t que ces deux 
plans forment entre eux un angle 
dièdre de 7 degrés 5 secondes; il 
prétendait pouvoir expliquer la non-
visibilité à l 'œil nu des passages de 
la planète, en avançant qu'elle était 
lumineuse .par el le-même. 

Le savant médecin et astronome 
arabe Averrhoes, qui florissait à 
Cordoue au douzième siècle, crut 
apercevoir Mercure se projetant sur 
le soleil ; mais, vu le très faiblo dia
mètre apparent de la planète, il est 
probable qu'Averrhoes vit une 
grande tac'ie du soleil, visible à 
l'œil nu et non un passago de Mer
cure. Scaliger et Kepler p ré tendi 
ren t aussi avoir été témoins du p a s 
sage de la planète sur le soleil; mais 
le premier passage de Mercure dont 
l 'observation soit incontestable, est 
celui du 7 novembre 1631, observé 
par Gassendi, en projetant l ' image 

du soleil sur un écran, dans une 
chambre obscure, comme le faisait 
le père Scheiner pour observer les 
taches solaires. Cette découverte fut 
pour Gassendi le sujet d'une grande 
satisfaction, et il s'écria avec en
thousiasme : « J'ai trouvé la pierre 
philosophais des alchimistes ! j 'ai 
vu Mercure se projeter sur le so
leil! » 

Depuis lors, les passages de Mer
cure, beaucoup plus fréquents que 
coux do Vénus, ont été souvent ob
servés par un grand nombre d'as
tronomes. 

L'astronome anglais Shakerley 
entreprit , en 1651, le voyage de 
Surate pour y être témoin d'un pas
sage de Mercure. Le passage de 1861 
fut observé par Ilévélius qui, au lieu 
de se servir d'une lunet te munie 
d'un hélioscope, avait recours au 
procédé du père Scheiner et de 
Gassendi, et projetait une image du 
soleil sur un écran, dans une cham
bre obscure. 

Ces trois premiers passages de 
1631, 1651 et 1661 n'avaient pas été 
observés pendant toute leur durée; 
il n'en fut pas de même pour celui 
de 1677, qui fut observé pendant 
toute sa durée par l'astronomo 
Halley, a l'île Sainte-Hélène. 

Lacaille et Bradley construisirent 
des tables de Mercure, et Lalande 
eut une si grande confiance dans 
leurs calculs, qu'il crut pouvoir pré 
dire, à une miuute près, l ' instant 
précis du passage du 7 mai 1790; il 
invita de nombreux amis à venir à 
l'Ohservatoire pour être témoins de 
ce grand phénomène astronomique; 
m a i s , comme il s'était trompé 
d 'heure, ni lui ni ses invités ne vi
rent la planète sa projeter sur le 
disque solaire. 

Delambre eut moins de confiance 
dans l 'exactitude des calculs de La
caille et de Bradley; il ne quit ta pas 
sa lunet te pendant bien des heures, 
sa persévérance fut récompensée : 
il eut le bonheur d'être témoin au 
passage, et put en décrire à Lalande 
toutes les circonstances. 

Aujourd 'hui , les passages de Mer-
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cura sont calculés à l 'avance et sont 
annoncés par la Connaissance des 
temps, et même par les a lmaaachs . 

Voici la liste des passages qui ont 
été olserves depuis la découverte 
de Gassendi, qui eut lieu le 7 no 
vembre 1631 : 

1° 7 novembre 1631; 2" 1651; 3° 
16G1; 4° 1677; 5° 11 novembre 1690; 
6° 3 novembre 1697; 7° 6 mai 1707; 
8° 9 novembre 1723; 9" 19 novembre 
1736; 10° 2 mai 1740 ; 11° 5 novem
bre 1743; 12° 6 mai 1753; 13° 6 no
vembre 1756; 14" 10 novembre 1769; 
15° 12 novembre 1782; 16° 4 mai 
1788; 17° 5 novembre 1789; 18° 7 
mai 1799; 19° 9 novembre 18G8; 
20° 5 mai 1832; 21° 8 mai 1845; 22° 8 
novembre 1848; 23" 11 novembre 
1861 ; 24° 4 novembre 1868; 25° 6 mai 
1878 (ce dernier était visible en 
France, mais des circonstances mé
téorologiques défavorables ont nui 
à son observation. Je n 'ai eu qu 'une 
éclaircie pour observer ce grand 
phénomène astronomique) ; un der
nier passage de Mercure, invisible 
en France, a eu lieu le 7 novembre 
1881. On voit donc que vingt-six 
passages de Mercure ont été obser
vés depuis la découverte de Gas
sendi. 

Des passages de Mercure auront 
lieu le 9 mai 1891, le 10 novembre 
1894 et le 4 novembre 1901. 

Une des observations les plus im
portantes à faire pendant les pa s 
sages de Mercure sur le soleil, com
me pendant ceux de Vénus, c'est la 
mesure exacte du temps que met la 
planète à traverser le disque solaire; 
ce temps est d 'autant plus long que 
la planète passe plus près du centre 
de ce disque. 

Les passages du 5 mai 1835 et du 
8 mai 1815 ont duré plus de six 
heures; celui du 12 novembre 1782 
n'a duré qu'une heure et quart. 

Pour qu'il puisse y avoir passage 
de Mercure sur le disque solaire, il 
faut que la latitude céleste de la pla
nète, au moment de la conjonction 
inférieure, soit moindre que le demi-
diamètre apparent du soleil. Le 
phénomène n'est visible que pour 

les localités qui ont le soleil sur 
leur horizon au moment où il se 
p rodui t ; encore faut-il que le soleil 
ne soit pas voilé par des nuages , ce 
qui est malheureusement arrivé en 
France, le 6 mai 1878. 

Le faible diamètre apparent de 
Mercure et SP.S phases s'opposent à 
ce qu'on puisse facilement mesurer 
le diamètre apparent de la planète 
lumineuse, vue en dehors du disque 
solaire, aussi les astronomes sont-
ils obligés de choisir les instants 
des passages de Mercure sur le so
leil pour exécuter cette mesure. Us 
n'ont pu parvenir à constater d 'a
platissement polaire sensible de la 
planète. 

Mercure obéit au orincipe des 
aires, qui est la seconde loi de Ke
pler, et son orbite est très excentr i 
q u e ; il en résulte que sa vitesse de 
translat ion dans son orbite est t rès 
variable, cette vitesse at te int son 
maximum, qui est de 60 kilomètres 
par seconde, au moment du pér ihé
l ie ; au moment de l 'aphélie, elle a sa 
valeur minimum et se réduit à 40 
kilomètres par seconde. 

HENRY COURTOIS 

MAMMIFÈRES CONSTRUCTEURS 

LE CASTOR 

Le genre castor, dont on n« con
naî t plus qu 'une seule espèce, qui 
est le castor commun, est l 'un des 
plus intéressants de l 'ordre des 
rongpurs ; très rapproché du genre 
rat , on peut dire que le castor est 
un gros rat remarquablement in
génieux, mesurant environ un mè
tre de longueur , queue comprise. 
Ses formes sont lourdes et ramas
sées ; sa tête ovale, arrondie, obtuse 
en avant ; ses n r r ines sont mobiles 
et disposées de manière à empêcher 
l'accès de l'eau dans les fosses n a 
sales, de même que 1 s oreilles qui, 
courtes et arrondies, peuvent s'a
baisser contre la tête et défendre 
ainsi l 'entrée du conduit auditif; 
une troisième paupière r u d i m e n -

taire protège les yeux, qui sont t rès 
petits. Le pelage du castor, fin et 
doux est d'un b run plus ou moins 
fauve ou d'un roux t i rant sur le 
gris ou le marron, plus clair en 
dessous; quelquefois blanc ounoi r . 
Il se compose de longs poils et d 'un 
duvet épais et très fin, couvrant la 
peau ; les poils sont enduits d'une 
humeur graisseuse qui empêche 
l'eau de les tremper. Sa queue, lon
gue d'environ 30 centimètres, p r é 
sentant un ovale allongé et aplati 
horizontalement, est cart i lagineuse 
et couverte d'écaillés formées de 
poils agglut inés ; elle est disposée 
le mieux du monde, en somme, 
pour servir de rame ou de gouver
nail à l 'animal. Des poches g landu
leuses placées sous la peau de l 'ab
domen, près de la queue, sécrète le 
liquide appelé castoreum, employé 
en pharmacie comme ant ispasmo
dique. Enfin, les pattes postérieures 
du castor, plus longues que celles 
de devant, le font marcher tête bais
sée et faisant le gros dos ; ces pattes 
sont palmées. 

Le castor est un animal essentiel
lement aquat ique. Il habite le nord 
des deux continents, où on le r en 
contra sur le bord des fleuves et des 
lacs. Il se nourr i t pr incipalement 
d'écorces d'arbres et de rhizomes de 
nénuphars et autres plantes aqua t i 
ques. Sa voix consiste en une sorte 
de petit cri plaintif que l ' inquiétude 
transforme en un murmure sourd 
et, un faible aboiement. Il se creuse 
des terriers auprès des cours d'eau 
où croissent le saule, l ' aune, lo 
peuplier, etc. , choisissant de pré
férence un endroit où le sol est un 
peu élevé et où l'eau se maint ient à 
un niveau à peu près constant ; à 
défaut à ? cette dernière condition, 
il commence par construire une 
digue en talus qui puisse lui a s su
rer cette constance de niveau qui 
lui est nécessaire. Voici comment, 
dans ce cas, il obtient ce résultat . 

Ayant fait choix d'un gros arbre 
sur le bord de l 'eau, il y fait, au 
moyen de ses quatres incisives, une 
entail le circulaire en biseau, qu'il 
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creuse de plus en plus , jusqu 'à ce 
que l 'arbre soit presque ent ière
ment scié. Alors, il tourne autour , 
Pexamine , évidemment pour se 
rendre compte du côté où il con
vient de le faire tomber ; une fois 
édifié là-dessus, il se porte du côté 
opposé, y donne quelques solides 
coups de dents au fond de l 'entail le, 

et, si l 'arbre après cela ne tombe 
pas de lu i -même , il l'y aide, en se 
dressant sur ses pattes de derrière 
et en poussant v igoureusement de 
ses pattes de devant au-dessus de 
l 'entaille. L'arbre tombé, il l ' é -
branche et le débite en morceaux 
de la longueur d'un mètre environ, 
dont il construit sa d igue , après 

avoir mis de côté l 'écorce, qui lui 
servira de nour r i tu re . 

Cette digue est construite avec 
une entente merveilleuse des be
soins à satisfaire. Là où le courant 
est peu rapide, la digue le traverse 
en l igne droite ; au contraire, la 
digue présente une courbe contre le 
courant lorsqu'il est t rop rapide. 

Sur les cours d'eau du Canada, où 
les castors s'établissent en sociétés 
nombreuses, on rencontre de ces 
digues qui ont 200 à 300 mètres 
de longueur sur 3 à 4 mètres d 'é
paisseur, offrant au courant un obs
tacle en l igne tantôt droite, tantôt 
courbe, suivant sa force. L'animal 
les a construites en couchant hor i 
zontalement les pièces de bois qu'il 
a taillées dans l 'eau et en les cou
vrant ensuite de terre et de pierres 
jusqu 'à ce qu'elles offrent une r é 

sistance suffisante ; il en place ainsi 
des quanti tés énormes ; à mesure 
que l'eau monte, il y ajoute de 
nouveaux maté r i aux ; des troncs 
décortiqués, des branchages , de la 
terre , de la vase, tant et si bien que 
la chaussée finit par acquérir la so
lidité de la terre ferme et couvre la 
digue d 'une alluvion fertile où ne 
tarde pas à croître une r iche végé
tat ion. 

L'écorce qui leur reste, leur nour 
r i ture quotidienne prise, les castors 

la cachent sous l 'eau en prévision 
de l 'hiver. 

La demeure du castor est toujours 
construite près de l 'eau, avec la
quelle l 'animal a soin de la faire 
communiquer par un conduit sou
ter ra in ayant son entrée dans la 
loge, à une assez grande profondeur 
pour que la glace ne puisse l ' inter
cepter. Grâce à ce système, l 'animal 
peut toujours se rendre à son dépôt 
de provisions sans sort ir , pour ainsi 
dire , de chez lui . Ces loges, ou ca-
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Le Coypou (p. 138, co l . 2) . 

\V. GÉNIE DES BÊTES. — MAMMIFÈRES CONSTRUCTEURS. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



banes, sont presque circulaires, à 
voûte arrondie, mesurant in té r ieu
rement 2 mètres à 2 mètres lp2 de 
la rgeur sur 1 mètre de hau teur . E l 
les peuvent contenir plusieurs h a b i 
tan ts , qui ont leurs lits rangés con-
tro los parois. Mais à l 'extérieur, 
leur forme est loin d'être aussi sy
métrique, l 'animal y ajoutant con
stamment des matér iaux. 

En été, les loges sont généra le 
ment abandonnées, sauf par les 
femelles qui ont des petits à é le 
ver. 

Les huttes de castors forment 
quelquefois, dans le nord de l 'Amé
r ique, des agglomérations nom
breuses, de véritables villages, sou
vent dépeuplés par une at taque de 
carnassiers affamés ou d'avides 
t rappeurs , qui ne cherchent à s 'em
parer que des peaux de ces ingé
n ieux animanx. 

En Amérique même, il se trouve 
des castors qui ne construisent pas 
de hut tes ni de digues, mais qui se 
contentent d'un terr ier , comme 
ceux de l 'Europe. L ' inst inct de la 
construction ne fait pour tan t pas 
entièrement défaut à ceux-c i ; les 
dispositions de leurs te r r ie rs , qui 
communiquent entre eux, le p rou
vent assez. 

On sait à quoi servent, en géné 
ral , la peau et les poils du castor ; 
ce qui a tan t poussé à leur faire la 
chasse, que c'est merveil leux de voir 
qu'il en reste encore. La chair de cet 
animal n 'est pas mauvaise à m a n 
ger, dit-on ; elle n'est toutefois guère 
recherchée . 

L'ONDATRA 

L'ondatra, ou rat musqnê de l'A
mérique du Nord, se rapproche 
beaucoup, tan t par sa conformation 
générale que par ses mœurs , du 
castor, aveclequel il a été confondu, 
au reste, par les anciens auteurs . Il 
n 'est toutefois pas plus gros qu 'un 
lapin (0 m , 6 0 , compris la queue) et sa 
peau, couverte d'un poil b run roux, 
doux et luisant , exhale une forte 
odeur de musc, sans parler d 'autres 
différences caractérist iques. Mais, 
comme le castor, l 'ondatra habite 

les bords des cours d'eau, où il 
se creuse de nombreuses galeries 
ayant souvent de 15 à 20 mètres de 
longueur, montant en pente douce 
pour se réunir en une chambre u n i 
que élevée, et dont les entrées sont 
sous l 'eau; en outre, dans les t e r 
rains marécageux, il construi t un 
édifice ayant l 'apparence d'une 
meule de foin en minia ture , at tei
gnant quelquefois 1 mètre à 1 mè
tre 30 de hau teur . 

La cabane de l 'ondatra est c i rcu
laire, comme celle des castors; mais 
les parois sont formées d'herbes et en 
et da jonca entrelacés et mélangés 
de terre grasse pétrie avec soin; une 
sorte de mastic imperméable les dé 
fend contre l ' humid i té ; enfin, le 
toit est en forme de dôme. Sur l 'un 
des côtés de cette loge est ménagée 
une ouverture que l 'animal bouche 
ent ièrement dans la saison des 
grands froids, ne gardant plus d 'au
tre communication avec le dehor» 
que celle de ses longues galeries ou
vertes sous l 'eau, c 'est-à-dire qu 'a 
vec l 'eau dont la surface est glacée. 

L'ondatra, contrairement à ce que 
prétendent quelques auteurs , amasse 
dans sa hutte des provisions consi
dérables pour le temps de sa réc lu
sion. On y a t rouvé des carottes, des 
navets, des panais , du maïs , etc.; 
ce qui indique le genre de nourr i 
tu re part icul ier à cet ingénieux an i 
mal. 

On lui fait également une chasse 
impitoyable, principalement pour 
s 'emparer de sa peau, mais aussi 
pour sa chair qui, assure- t -on, au 
rait le goût du canard. Mais le par 
fum musqué de la peau en diminue 
considérablement la valeur. Il est 
vrai que, par contre, le musc qu'il 
fournit est assez recherché. 

LE COYPOU 

Un animal qui se rapproche beau
coup des précédents, mais qui n'est 
pas constructeur, c'est le coypou, 
gros rat d'eau do l 'Amérique équa-
to r ia le ; comme eux, il a deux sor
tes de poils : l 'un court, soyeux, 
t rès épais, d 'un brun cendré; l 'autre 
plus long, brun marron sur le dos, 

roux sur les flancs et brun clair sur 
le ventre. Il y a toutefois une variété 
entièrement rousse et une assez 
grande diversité dans le pelage des 
autres . Comme l 'ondatra, il a les 
doigts des membres postérieurs réu
nis par une membrane, pour lui ser
vir de nageoires. 

Le coypou a la tête large et dépri
mée, comme le castor, avec un mu
seau un peu plus allongé ; des 
oreilles petites, arrondies : de lon
gues moustaches et un queue ronde, 
longue et effilée, comme celle de 
l 'ondatra. 

Il vit dans des terriers qu'il sa 
creuse dans le voisinage des eaux. 
Sa peau est très recherchée, et son 
feutre, connu dans le commerce sous 
le nom de racoonda, sert à faire des 
chapeaux comme celui du castor. 

JUSTIN D'HENNEZIS. 

L A T É L É G R A P H I E É L E C T R I Q U E 
SES DEBUTS A PARIS 

Il est certain que nous sommes 
aussi mal disposés que possible, en 
Franco", à accueillir avec faveur une 
innovation qui menace de boule
verser, voire de déranger si peu que 
ce soit nos bonnes vieilles habitudes, 
quand même il serait démontré que 
notre prospérité future en dépend. 
Mais cela t ient à un sentiment de 
méfiance naturel à l 'homme et non 
spécial à la nation française. Si nous 
avons eu tan t de peine à adopter la 
télégraphie électrique, n'oublions 
pas du moins que Morse ne parvint 
pas du jour au lendemain, il s'en 
faut, à se faire prendre au sérieux 
par ses compatriotes, qui pourtant 
étaient des Américains. 

Cela dit, nous ne résisterons pas 
au plaisir de citer le curieux passade 
suivant de l'Electricité sur les dé
buts de la télégraphie électrique à 
Paris , c 'est-à-dire sur les discus
sions dont son adoration fut alors 
l'obj et, et qui paraissent auj our d'hui 
si r idicules, malgré les grands noms 
qu'on y rencontre . 

«En 1813, dit notre confrère, le 
gouvernement de Louis-Philippe 
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eut la fantaisie cle compléter son 
système de télégraphie optique. Le 
grand Arago, qui représentait le dé
partement des Pyrénées-Orientales, 
fit remarquer à la Chambre que les 
télégraphes optiques étaient con
damnés, qu'ils allaient être immé
diatement remplacés par des té lé 
graphes électriques et qu'il était 
dorénavant ridicule de s'en occuper. 

«Voici ce qui fut répondu au di
recteur de l'Observatoiree par M. 
Pouillet, un physicien, rapporteur 
de la commission : 

« Il y a une difficulté très grande : 
il faut protéger ce fil si délicat qui 
transmet les dépêches aussi rapide
ment que la pensée. Les chemins de 
ferle protégeront, d i t -on ; prenez-y 
garde ; quand on arrivera à la p ra 
tique, ils ne le protégeront pas aussi 
facilement qu'on pourrait le sup 
poser. Les chemins de fer ont besoin 
de leur liberté pour faire les répa
rations, pour relever les coussinets, 
les traversines ; pour faire des t r a 
vaux de toute sorte, il faut que la 
voie reste sans servitudes. Votre fil 
sera bien pou protégé par la v ig i 
lance des gardiens. » 

«Cesbelles raisons ayant converti 
la Chambre, qui accepta la projet du 
gouvernement à la majorité de 229 
voix contre 31, le 23 novembre 1844, 
une ordonnance royale ouvrit un 
crédit extraordinaire de 210,000 fr. 
pour des expériences télégraphiques 
de Paris à Rouen. 

«Le 18 mai 1845, les premières dé 
pêches étaient échangées comme 
nous l'avons raconté l 'an dernier, 
demandant inuti lement qu 'une 
plaque commémorative rappelât ce 
grand événement. Dans la session 
de 1846 seulement, le gouvernement 
crat la question assez mura pour de
mander aux Chambres un crédit de 
4 0 3 , 0 0 0 fc. afin d'établu- une l igne 
de Paris à Lille. 

«Tout en acceptant le projet du 
gouvernement, la commission, dont 
M. Pouillet était encore rapporteur , 
«primait le voeu que le matériel de 
k télégraphie aérienne fàtconservè, 
afin de pouvoir servir dans le cas où 
!a télégraphie électrique ne pour
rait fonctionner. 

«La discussion qui a eu lieu le 
15juin 184> mérite d'être analysée: 

Deux députés saisissent cette occa
sion pour faire l 'apologie d'un sys
tème de télégraphie optique qui ve 
nait d'être inventé. Le dernier des 
deux ennemis de la té légraphie af
firme que la té légraphie électrique 
n'a pas de langue, de code design aux, 
tandis qu'on vient d'en inventer un 
parfait pour la té légraphie optique. 

« M. Berryer s'oppose à ce qu'on 
laisse les Compagnies employer le 
té légraphe pour les besoins de leurs 
services, prétendant qu'elles pour
raient en rnésuser pour spéculer sur 
les nouvelles qu'elles recevraient en 
contrebande. 

«M. Berryer prétend en outre que 
la té légraphie électrique n'est point 
aussi avancée qu'on le suppose, 
qu'elle a beaucoup à perfectionner 
pour qu'on puisse avoir confiance 
dans ses indications. Il insinue que 
les télégraphistes électriques ne se 
comprennent pas entre eux. Arago 
ayant t i ré de sa poche un journa l 
de Baltimore qui publiai t en ent ier 
un long message du président reçu 
par té légrammes, le grand orateur 
interrompt le directeur de l 'Obser
vatoire pour lui je ter à la tête cette 
t r iomphante in terrupt ion : 

« Le discours était arrivé par la 
poste, on l'avait imprimé d'avance. » 

L ' A I R , L A T E R R E E T L ' E A U 

Description des principales merveil
les du globe et des phénomènes 
naturels les plus curieux. 

CHAPITRE XII 

MONTAGNES ET GLACIERS 

IV 

. L e s n e i g e s é t e r n e l l e s . L e s g l a c i e r s , 

(SuiteJ 

«Beaucoup de personnes, dit la 
feuille bernoise, savent que le gla-
îier du Rhône couvrait autrefois 
près de la moitié de la Suisse, j u s 
qu'à Bâlo et Genève ; que même il 
dépassait les frontières helvétiques, 
et qu'il a déposé dans le pays de 
Pontar l ier , dans le département du 
Doubs, des rochers qu'on ne trouve 
que dans notre canton du Valais. 

« Il y a environ cinquante ans, on 

ignorai t tout à fait que les glaciers 
des Alpes eussent jamais eu une pa
reille étendue ; les lois qui prési
dent au recul ou au progrès de ces 
grandes masses de glace ne sontpas 
encore connues, mais les savants 
travaillent main tenant , ave un zèle 
infatigable à les découvrir. Les ob 
servations faites en Suisse à ce su 
jet ont déjà coûté près de 2,000,000 
francs.. . Celles qu'on poursuit d e 
puis deux ans au glacier du Rhône 
ont, à elles seules, occasionné une 
dépense d'environ 20,000 fr.; mais 
elles ont été fructueuses. 

« Comme tous les glaciers suisses, 
le glacier du Rhône d iminue . Dans 
les dix-neuf dernières années^ il a 

( reculé de plus de 600 mètres , et, à 
son extrémité inférieure., la glace 
s'est abaissée d'une centaine de m è 
tres; mais diverses observations fai
tes dans le névé qui le domine, par 
2,700 mètres environ d 'al t i tude, 
semblent indiquer que tôt, ou tard , 
le glacier recommencera à ma r 
cher en avant, dans dix ou quinze 
ans peut -ê t re . 

« L'essai qu'on a fait, de planter 
d'arbres de la Sibérie les rivages du 
glacier du Rhône, a parfaitement 
réussi . Espérons que l ' ingénieur 
fédéral Gi' isset cont inuera à boiser 
ainsi les rebords des autres glaciers 
suisses. Ce savant possède la plus 
belle pépinière qui se puisse voir 
d'arbres propres aux régions 
élevées.' » 

Un autre indice du passago d'un 
glacier, c'est son action sur le lit de 
rochers où il a pris naissance et 
s'est développé. Des fragments de 
la roche, des cailloux s'en déta
chent et roulent^ par les crevasses 
du glacier, jusqu 'au courant qu 'a l i 
mente celui-ci et dont ils tapissent 
le lit . En vertu de son propre poids, 
le glacier lu i -même produit , en 
gl issant sur les parois rocheuses, 
l'effet d 'une râpe monst rueuse et 
porte au loin la poussière résul tant 
de cette besogne inconsciente, 

i II arrondit d'énormes blocs natu-• 
T e l l e m e n t anguleux, rabote et apla
nit les rugosités de la roche la p lus 
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dure et la rend aussi unie et lisse 
qu 'une table de marbre poli. De 
même, il écrase et rédui t en poudre 
les cailloux et les fragments de 
pierre sur lesquels il s 'appuie : ce 
qui fait qu 'un cours d'eau dont un 
glacier est la source se reconnaî t a i 
sément à la couleur laiteuse que lui 
communiquent tous ces atomes en 
suspension. 

A tous ces indices, les géologues 
ont reconnu le passage de glaciers 
disparus depuis longtemps et dont 
on ne soupçonnait pas l 'existence, 
même dans des montagnes où l'on 
croyait qu'il n'y en avait eu jamais ; 
dans les Vosges aussi bien que dans 
les Alpes et les Pyrénées ; dans les 
montagnes du Cumberland, du pays 
de Galles, de l'Ecosse et de l ' Ir
lande ; dans les Monts rocheux, en 
Amérique, e tc . En Ir lande, par 
exemple, le lac do Killarney, e n 
touré de rochers bizarres et déchi
quetés d 'une manière tout à fait ca 
ractér is t ique, a cer ta inement été, à 
une époque reculée, le lit d 'un i m 
mense glacier, malgré son peu d 'é
lévation actuelle au-dessus du n i 
veau de la mer. 

Tous ces glaciers évanouis, mal 
gré leur prodigieuse étendue, ne 
paraissent pas comparables aux i m 
menses glaciers du Spitzberg, l e s 
quels s 'é tendent , sans qu 'aucun 
obstacle les puisse arrêter , j u s 
qu'au bord de lamer, à travers les fo-
rê tsdont ils couvrent lesol .Le Groen
land n'est, p:>ur ainsi dire , qu 'un 
amas de gigantesques glaciers sou
mis aux mêmes lois que les nôtres, 
c 'es t -à-dire glissant lentement des 
régions supérieures vers la mer, où 

' ils forment des montagnes de glace 
d'une étendue et d 'une élévation 
immenses, et se s i l lonnant de cre
vasses qui , en rappor t avec leur im
mensité, forment des précipices i n 
sondables. Ces énormes blocs de 
glace, parvenus à la mer, n'y restent 
pas toujours fixés, soit que l ' impul
sion les ai t irrésist iblement p ro je 
tés an large, soit que la chaleur des 
courts étés arct iques ai t fait déta
cher leurs bases en fondant les a t 

taches insuffisantes qui les re te 
naient au rivage ou au banc de 
glace pr inc ipal . C'est ainsi que se 
forment ces montagnes ou champs 
de glace flottants dont la rencontre 
est souvent funeste au navigateur , 
et qui ont une si grande influence 
sur la température de tout l 'hémis
phère. Mais c'est un sujet sur l e 
quel il nous faudra revenir . 

Pour ce qui concerne le Groen
land en part icul ier , il est difficile 
aujourd 'hui d ' imaginer que cette 
terre, devenue un immense glacier, 
fut couverte à une époque reculée 
d'une végétation luxur iante . Cela 
est pourtant : Le musée br i tanni
que possède toute une collection de 
bois pétrifiés, de végétaux, de fruits 
divers et jusqu 'à des cônes de m a 
gnolia fossilisés, recueilli s au Groen
land, par M. Edouard Whymper , 
dans ses explorations de 1867 et 
1872 ; et le professeur, depuis baron 
Nordenskjœld, est revenu de ses 
nombreuses expéditions scientifi
ques dans ces régions glacées, les 
mains pleines de témoignages sem
blables d'un passé depuis longtemps 
oublié. 

Mais revenons à nos glaciers des hau 
tes montagnes de l 'Europe centrale. 

L'un des périls les plus grands 
dont le glacier menace les vallées 
inférieures, c'est l 'avalanche, masse 
compacte ou non de neige, de glace 
ou de névé, qui se détache aussi 
bien, du reste, des saillies élevées 
de la montagne que du bord des 
glaciers. 

Nous avons décrit dans un numéro 
précédent (1), à propos d'une r é 
cente catastrophe, les différentes 
sortes d 'avalanche, leur formation, 
leur mode d'action, et relaté quel
ques-uns des accidents les plus mé
morables résul tant de leur chute . 
Nous y renvoyons le lecteur, nous 
bornant à compléter cet article par 
quelques remarques dont l ' impor
tance paraî t ra incontestable. 

(1) V o i r п 0 5 б , p a g e 8 9 2 . 

Pour les avalanches de glace 
principalement , on comprend que 
l 'été soit leur saisonvéritable, puis
qu'elles sont dues aux infiltrations 
de l 'eau de fusion se frayant un 
chemin à travers les couches épais
ses du glacier, le minant peu à peu 
et en détachant finalement des mas
ses compactes ou désagrégées qui 
roulent avec fracas, brisant tout 
sur leur passage, jusqu 'à ce qu'elles 
rencontrent un obstacle assez puis
sant pour les arrê ter : ce qui n'est 
pas toujours un résul ta t heureux. 

Le bruit de tonnerre qui accom
pagne lachute de ces avalanches ne 
produit pas seulement l'effroi, mais 
il trompe aussi sur sa véritable cause 
celui qui l 'entend et qui présume 
plus volontiers avoir affaire à quel
que cataracte immense versant ses 
eaux d'une hau t eu r prodigieuse 
dans un gouffre sans fond. On peut 
toutefois étudier d'assez près ces 
chutes d 'avalanches, sans courir le 
moindre de danger ; le tout est de 
bienchoisir son observatoire, et il en 
existe plusieurs dans les Alpes, qui 
sont bien connus des ascensionnis
tes observateurs. 

Au pied d'un ravin profond, situé 
sur le versant septentrional de la 
Jungfrau, il existe un endroit privi
légié d'où l'on peut contempler dans 
leur splendeur et en toute sécurité 
celles qui tombent de la partie su
périeure du glacier deGiessen, dont 
l 'extension est entravée par l'es
carpement des parois de la monta
gne. Un bloc de glace énorme, du 
poids de plusieurs tonnes , souvent 
s'en détache tout à coup, tomhe 
avec un brui t épouvantable, ré
pété par tous les échos à mille 
mètres à la ronde, et se brise 
dans sa chute en morceaux plus pe
t i ts , par suite de collisions avec les 
aspérités de la roche avant qu'il ait 
pu atteindre le bord du ravin. Ce 
ravin n 'a pas moins de 1,000 pieds 
de profondeur, et lorsqu'ils arrivent 
au fond, les morceaux de glace re
bondissent et achèvent de ее bruer 
au hau t d 'une pente uniformément 
prolongée, qui est comme la eonti-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nuation du glacier. Le déplacement 
d'air causé par la vélocité de la 
chute de l 'avalanche produi t un 
vent violent, et il arrive souvent 
que quelque réservoir intérieur, 
soudainement crevé, donne n a i s 
sance à des jaill issements d'eau 
d'un effet pittoresque. 

Les blocs de glace suivent alors 
lapente, assezrapidement, maisavec 
ordre, jusqu'à une distance d 'envi
ron 700 mètres ; c'est dans le cours 
de cette translation qu'on peut s u r 
tout les bien examiner. Ils ont gé 
néralement un pied de diamètre e n 
viron, et les plus gros, montés sur 
lespluspetitsfinissent,parlesécraser 
de leur poids, jusqu 'à réduire en 
poudre ceux qui touchent au sol. 

Entre la chute et le brui t qu'elle 
produit, on constate un intervalle 
sensible, beaucoup plus que s'il s'a
gissait d'un corps solide de tout 
autre nature. Le son n'est pa3 tou
jours continu, il est souvent brisé 
par une espèce de crépitement sem-
bable à un feu roulant de mousque-
terie, causé par le rebondissement 
sur la roche d'une quant i té de gros 
ragments de glace, ent ra înés à la 
suite de la masse principale ou dé
tachés d'elle par les chocs violents 
et répétés qu'elle subit à tout m o 
ment. On a mesuré un fragment 
distrait d'une avalanche tombé à 
plus de mille mètres au-dessous du 
glacier inférieur de Grindelwald : 
il n'avait pas moins de 8 pieds de 
haut sur 10 pieds de long et 6 pieds 
de large. Les fragments pulvérisés 
en tardent pas, dans des conditions 
favorables, à se réunir en masse 
homogène, solide et compacte et à 
former des glaciers plus pet i ts ; ce 
qui est justement le cas pour le g la 
cier inférieur de Giessen. 

Les avalanches de glace, o rd ina i 
rement, ne sont pas bien d a n g e 
reuses, car elles ne s 'aventurent 
guère au-dolà des régions supér ieu
res de la montagne. Mais il arrive 
parfois que toute la partie inférieure 
d'un glacier et même le glacier e n 
tier se détache brusquement ou 
glisse de son lit avec une rapidi té 

qui n'a rien de commun avec la v i 
tesse modérée de son mouvement 
vers la p la ine ; et cet accident a, 
pour la vallée qui se trouve a u -
dessous du glacier, les résultats les 
plus désastreux. C'est ainsi que le 
glacier de Biess,, qui repose sur le 
flanc oriental du Weisshorn, qui 
est très escarpé, et à 1,500 pieds 
au-dessus du niveau de la vallée, 
s'est passé plus d 'une fois cette t e r 
rible fantaisie, écrasant en tout ou 
partie l ' infortuné vill-ige de Rauda 
qu'il domine. 

En décembre 1819, il tomba de 
ce glacier une masse énorme de 
glace près du village que, par une 
fortune extraordinaire ? il ne toucha 
pas. Mais cet techute d 'un pareil mor
ceau provoqua un déplacement d'air 
si considérable que le vigoureux 
coup de soufflet qui en résul ta r e n 
versa, comme autant de châteaux de 
cartes, la plupart des maisons, sans 
parler, pour colles qui restaient de
bout, des toits et d'énormes poutres 
enlevés comme des fétus et projetés 
à plus d'un kilomètre de distance. 

Lorsque la fonte des neiges s 'ac
centue sous l'influence de la t e m p é 
rature de l 'été, les avalanches se 
forment rapidement et prennent en 
peu de temps un volume considéra
ble ; mais alors, ce n'est pas seule
ment leur chute qui est à redouter : 
l 'infiltration de l'eau de fusion 
pénètre dans le sol qu'elle délaye et 
rend fluide à une grande profondeur, 
et il s'en suit que l 'avalanche de 
neige qui emporte tout devant elle 
est suivie par l 'avalanche de boue 
qui entraîne, dans le sillage de la 
première des pans de montagnes 
énormes, avec les champs, forêts, 
pâturages et jusqu ' aux habitat ions 
qui les couvrent. 

Les éboulis et les glissements de 
montagnes, par suite des* infiltra
tions prolongées des eaux provenant 
de pluies abondantes ou de la fonte 
des neiges, produisent de trop fré
quentes catastrophes et des plus 
terribles. Nous avons déjà eu l'oc
casion d'en entretenir nos lecteurs. 

(Asuivre.) A. B . 

V I T I C U L T U R E 

LES VIGNES A RACINES TUBERCULEUSES 

M. de Cherville résume, dans sa 
Vie à la campagne, les rense igne
ments que lui communique la m a i 
son Vilmorin-Andrieux sur les vi
gnes à racines tuberculeuses de la 
Cochinchine, qu'elle vient d ' in t ro
duire en France . 

« Ces renseignements sont con
tenus dans une lettre de M. Martin, 
j a rd in ie r chef du gouvernement à 
Saigon, en date d u 3 février dernier . 
Ce fut en 1872, dans les forêts de 
Mois, que M. Martin rencontra pour 
la première fois cette l iane, qui se 
trouvait alors chargée d'énormes 
raisins ; ses tentatives pour en t irer 
du vin remontent à également cette 

date. Les résultats de ces premiers e s 
sais furent à peu près négatifs, et 
M.Mart in,qui avait introduit cette 
l iane dans ses cultures, ne les r e 
nouvela pas. Mais, en 1879, il fut 
frappé de la similitude du cissus 
cochinchinois avec la vigne à r a 
cines tuberculeuses du Soudan,dont 
Lécart venait de réaliser la décou
verte ; convaincu, d'après la d e s -
cr ip t ionque les jou rnaux donnaient 
de cette v igne , que c'était une de 
ses variétés qu'il avait retrouvée 
prospérant dans les forêts de l 'Est de 
notre colonie, il reprit avec ardeur 
ses expériences ; après do nouvelles 
déceptions, il vit enfin le succès 
couronner sa persévrance ; au mois 
de septembre dernier , après avoir 
été forcé de recourir au procédé de 
chauffage indiqué par M. Pas teur 
pour a r rê te r « l a poussée» mena 
çant de compromettre la fermenta
tion de sa cuvée, il obtenait un vin 
contenant 5 0[0 d'alcuol, très b u 
vable, encore très bon et parfai te
ment cuns' rvé aujourd 'hui . 

« M. Martin a parfaitement saisi 
et met en pleine lumière l 'origine 
des difficultés que rencontre en 
Cochinchine la vinification. Sous ce* 
climat exceptionnelj avec une t em
pérature oscil lant entre 28 et 30 de-
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grès , et en même temps surchargée 
d 'humidi té , les germes farmentis-
cibles fo isonnent ; les cryptogames 
microscopiques qui déterminent les 
maladies des vins, les mycoderma 
vini nceii, surabondent , l 'absence 
de caves et de celliers, l ' imperfec
tion des condit ions de fabrication 
doivent encore favoriser s ingul ië-
ment ledéveloppementdecesagents ; 
sous le cl imat tempéréde la France, 
avec les procédés dont nous dispo
sons, ces accidents doivent dispa
ra î t re , et le rais in duc i ssus se p rê 
ter aussi régul ièrement à la v in i 
fication que celui de notre v igne . 
Il nous para î t également hors de 
doute que la cu l ture de la liane co -
chinchinoise doit en améliorer le 
fruit en en augmentan t à la fois la 
matière sucrée et les parties fluides, 
et par suite le rendement en alcool. 
Abandonnée àe l le -même, notre vitis 
vinifera voit e l le-même diminuer et 
son sucre et le volume de se3 fruits. 

«Nous restons donc, dit en te r 
minant M. de Cherville, en présence 
d e l à seule question d 'accl imenta-
t ion. i l est incontestable qu'elle p r é 
sente des difficultés ; cependant la 
note de M. Martin constatant que, si 
la liane à racines tuberculeuses se 
plaît spécialement dans un sol léger 
et frais, il l'a également rencontrée 
couverte de grappes nombreuses et 
de rais ins magnifiques dans des té r 
r a l a s extrêmement secs l 'heureuse 
solution du problème ne nous p a 
ra î t pas impossible. En tout cas, des 
intérêts si graves y sont a t tachés, 
l 'adaption à notre pays d 'un succé
dané de la vigne, ina t t aquab le par 
le phylloxéra, représenterai t un si 
immense bienfait, que toutes les 
bonnes volontés ont le devoir de se 
mettre à rœt iv ree td ' aborder la tâche 
avec une énergique persévérance. » 

Et les vignes du Soudan, rappor 
tées par Lécart, que deviennent-
elles '{ M. Chant in , qui en avait reçu 
des graines et^sauf erreur , de s plants, 
pour ra i t peut-être nous le dire . Il 
ne serai t , sans doute , pas moins 
utile à « toutes les bonnes volon
tés » de s'exercer de ce có7" J . B . 

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 
et Faits divers 

L'œuf d'hiver du phylloxéra. — 
Une communication intéressante et 
qui paraît sérieuse, c'est celle qua 
faite, récemment à l'Académie des 
sciences M. Balbiani sur l 'œuf d 'h i 
ver du phylloxéra et sur la possi
bilité d'arrêter, par sa destruction, 
les ravages désastreux du fléau de 
nos vignes. s 

M. Balbiani est assuré, et nous le 
croyons comme lu i , que le phyl 
loxéra souterrain, abandonné deux 
ou trois ans à lu i -même, épuise les 
vertus de la par thénogenèse et finit 
par ne plus se reproduire . On con
naît cette faculté qu 'ont cer tains 
insectes de se mult ipl ier sans fécon
dation, au moyen d'individus vier
ges, pendant plusieurs générat ions; 
mais, cette révolution accomplie, 
pour que l'espèce se perpétue, il 
faut que des individus sexués appa
raissent et recommencent un cycle 
nouveau, qui se terminera de même 
par des générat ions par thénogéné-
siques. M. Balbiani, a l léguant à 
l'appui de son opinion des faits qui 
semblent concluants , affirme que 
l 'œuf d'hiver du phylloxéra est l 'o 
rigine des individus qui recommen
cent le cycle et suscitent les généra
tions destinées à se continuer quel 
que temps par la parthénogenèse. 

Il n'y a donc plus qu'à tuer l 'œuf 
d'hiver ; mais là commence la diffi
culté, et M. Balbiani n 'a encore sur 
les moyens de découvrir et de dé 
t ru i re cet œuf funeste que des vues 
qu'il demande au ministre de l 'agr i 
cul ture l 'autorisation de vérifier par 
des essais et des expériences en 
g rand , autor isat ion qui ne peut 
aller sans un concours effectif de la 
part de l 'Etat, mais qui ne lu i fera 
pas défaut, du moin3 espérons-le. 

M. Blanchard rappelle à ce propos 
que, dès 1876, il demandait l 'exécu
tion d 'un semblable programme 
d'essais. 

La communication de M, Balbiani 

est renvoyée à la commission du 
phylloxera. 

COWISSAISCES UTILES 

D I V E R S M O Y E N S P O U R C O L L E R DES 

É T I Q U E T T E S S U R L ' É T A I N 

1. — Faites fondre dans l'eau de 
la colle-forte première qualité, puis 
faites-la bouillir avec ad .ition d'un 
peu de fort v ina igre ; vous ajoutez 
enfin au liquide bouil lant de la belle 
farine de froment, pour former une 
pâte que vous emploierez comme à 
l 'ordinaire. 

2. — Employez de la pâte d'ami
don additionnée d'un peu de téré
benthine de Yenise, à chaud. 

3. — Etendez de la solution de 
tannin à l 'endroit où vous voulez 
coller votre étiquette ; laissez sécher, 
Alors placez l 'ét iquette préalable
ment gommée et humectée. 

4 .— Une autre excellente méthode 
consiste dans l 'emploi d'une solution 
diluée de gélatine blanche, ou mieux 
de colle de poisson (une partie dans 
20 parties d'eau), étendue avec un 
pinceau. Il y a cet avantage que les 
étiquettes appliquées sur la surface 
qui en est recouverte n'adhèrent pas 
tout de sui te , et peuvent en consé
quence être déplacées et redressées 
ou changées au besoin. 

Le Gérant : A . J O L L Y . 

L E D O C T E U R C H O F F É 

Offre g r a t u i t e m e n t à t o u s n o s l e c t e u r s ls 
•/ma é l i t i o n d e s o n T r a i t é d e M é d e c i n e prati
q u e , d a n s l e q u e l i l e x p o s e s ^ a m é t n o d r ! consacrée 
p a r 10 a n n é e s d e s u c c è s d a n s l e s hôpitaux, 
p o u r l a g u e r i s o n d ' S m a l a d i e s c h r o n i q u e s do 
t o n s l e s o r g a n e s , e t d e s h e r n i e s , hémorro ï 
d e s , g o u t t e , p h t i s i e , a s t h m e , c a n c e r , «bésî ïe , 
m a l u d i e s d e v e s s i e e t d e m u t r i e e , e t c . Adres
s e r l e s d e m a n d e s , q u a i S ' - M i c h e l , 27, Paris, 

M o n s i e u r CHABLE , m é d e c i n spécial, 
c o n n u d e p u i s q u a r a n t e a n s p o u r sou ex
c e l l e n t t r a i t e m e n t d é p u r a t i f , e n v o i e arec 
s o n o r d o n n a n ç a l e s r e m è d e s nécessaires à 
l a g u è r i s o n des m a l a d i e s c o n t a g i e u s e s de: 
d e u x s a x o s , d a r t r e s , v i r u s , d o u l e u r s de ls 
v e s s i e e t d e s r e i n s , u r i n e s i rr i t ée s , gra-
•vollo, p e r t e s , e t c . — C o n s u l t a t i o n s , de 1 ! 
5 h e u r e s , a u 1 e r é t a g e , o u l u i é c r i r e 36, r u i 
V i v i e n n e , P a r i s . 
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E T A B L I S S E M E N T S D E LA COMPAGNIE L 1 E E I G , POUR L ' E X T R A I T pK YlANLK. A F R A Y B E n T Ô S (REPUBLIQUE D E L ' U R U G U A Y ) 

Kil i « . — 2. Chaudières.— 3. Appareils à évaporer. — 4 . Préparation de 1 * viande s é c h é e . — 5. Fonderie de suif. — 6. Guano, Mouture e t ni ise en sac 

C O M P A G N I E L I E B I G 

ligament de la Compagnie Llebitf e s t s i t u é à F r a y B e n t o s d a n s 
laeiu sud, au m i l i e u d'une i m m e n s e l a n g u e d e t e r r a e n t o u r é e 
i grands fleuves, l ' U r u g u a y e t l e Rio N e g r o . Cet te s i t u a t i o n 

Гь nnella est très favorabla p o u r l a g a r d e des n o m b r e u x t r o u p e a u x 
[ère l a C o m p a g n i e . 

I T û t e s bâtiments dans l e s q u e l s s o n t a b a t t u s j o u r n e l l e m e n t d a n s 
kis n, de 1 , 0 0 0 â 1,200 bpsufs, se p r e s s e n t s u r la bord, de l ' U r u g u a y 
bu cet endroit, est l arge c o m m e u n bras d e m e r . 
6 mires de la Compagnie a c c o s t e n t à q u a i e t p r e n n e n t l e u r c a r g a i s o n 
Itemeat des magas ins pour l a t r a n s p o r t e r à A n v e r s où s e ta i t la 

en pots et l 'emballage. L e s e x p é d i t i o n s копь l a i t e s de l à p o u r l e 
le entier. 
1-he d e Fray B e n t o 3 o c c u p e p l u s da 1,000 o u v r i e r s . Les m a c h i n e s 
l»> perfectionnées et l e s p;us i n g é n i e u s e s c o n t r i b u e n t à la p e r f e c t i o n 
brijudité d e s t r a v a u x . Les bœuts s o n t a b a t t u s , la v i a n d e est h a c h é e , 
\ ans d'immenses c h a u d i è r e s , où e l le e s t p r e s q u e i n s t a n t a n é m e n t 
я ar la vapeur et d'où l 'on r e t i r e a p r è s p l u s i e u r s m a n i p u l a t i o n s 
) «tes, suivant la m é i h o d o s p é c i a l e m e n t p r e s c r i t e par feu le baron 

cet e substance b r u n e qui c o n s t i t u e l ' ex tra i t d e v i a n d e . 
! ecautions los plus m i n m i o u s e s s o n t pr i ses p o u r q u e c e p r o d u i t 
f . ' i r e de première n é c e s s i t é a r r i v e a u x c o n s o m m a t e u r s d a n s des 
it. ш de pureté e x c e p t i o n n e l l e s ; a u s s i le s u c c è s n ' a - t - i l pas t a r d é 
и nner les efforis de la C o m p a g n i e . L ' e x t r a i t .de v j a n d e L i e b i g e s t 
adMi connu e t appréc ié de t o u t Je m o n d e , 
plieuce et la supériori té de f a b r i c a t i o n de ce produi t , d o n t l a c o n -
latioa est de jour en j o u r p l u s r é p a n d u e , d o u e t o u t e c o n c u r r e n c e . 

L 'ex tra i t de v ia f lde L i e b i g n'est a u t r e c h o s e q u o d u b o u i l l o n c o n 
c e n t r é , Il suffit de lu i r e n d r e l 'eau e n l e v é e e t d'y a j o u t e r de la g r a i s s e e t 
d u se l p o u r o b t e n i r u n b o u i l l o n d o u é d e t o u t e s l e s q u a l i t é s d'un e x c e l 
l e n t b o u i l l o n o r d i n a i r e . 

M a i s c o m m e n o u s s o m m e s h a b i t u é s à t r o u v e r d a n s n o s p o t a g e s lo 
g o û t des l é g u m e s qui e n t r e n t h a b i t u e l l e m e n t d a n s l e u r p r é p a r a t i o n , il 
f a u t i n t r o d u i r e d a n s le b o u i l l o n d ' e x t r a i t d e v i a n d a L i e b i g c e t t e a r ô m e 
p a r l ' a d j o n c t i o n d e c a r o t t e s , p o i r e a u x , e t o . , e t c . , q u e l 'on fera h o u j U i r 
d a n s l 'eau d e s t i n é e à lo d é l a y e r , ou m i e u x e n c o r e a u moyen, d e c e q u e 
les. c u i s i n i è r e s n q m m e n t u n r o u x . On p e u t a u - s i s e Ixorner à f a i r e d i s 
s o u d r e u n p e u 4 'oxtrait do viande- d a n s une s o u p e de l é g u m e s c e qu i f a i t 
un e x c e l l e n t p o t a g e . 

11 n e faut pas oub l i er de s a l e r f o r t e m e n t , e t d 'a jouter u n p e u d é g r a i s s a 
da ho?,uf e t , s'il sa p o n t , q u e l q u e s o s . 

Grâce à ce s p r é c a u t i o n s fort s i m p l e s , l e b o u i l l o n d ' ex tra i t d e v i a n d e 
v a u d r a le m e i l l e u r des c o n s o m m é s . 

L a fac i l i t é qu'offre l ' emplo i d e l ' e x t r a i t d e v i a n d a , l ' é c o n o m i e de t e m n s 
e t d ' a r g e n t qu'il p e r m e t de r é a l i s e r , e n c o n s t i t u e n t lo g r a n d m é r i t e . On 
p e u t , e n l ' e m p l o y a n t , p r é p a r e r p a r t o u t e t à t o u t e h e u r e , d u b o u i l l o n q u i 
n e c o û t e q u e l e t i e r s d u p r i x a u q u e l i l r e v i e n d r a i t s'il é t a i t p r é p a r é 
a v e c lie la v i a n d e f ra îche . 

L 'ex tra i t de v i a n d e L ieb ig e s t p r é c i e u x p o u r a m é l i o r e r e t a s s a i s o n n e r 
l e s s o u p e s , l es l é g u m e s e t t o u t e s nos p r é p a r a t i o n s c u l i n a i r e s . Il s e c o n 
s e r v e i n d é f i n i m e n t p a r c e qu'i l e s t e n t i è r e m e n t d é p o u r v u d e g r a i s s e , d'al- i 
b u m i n e et do g ê l a t i n o . 

L 'emplo i de l ' e x t r a i t d e v i a n d e de L i e b i g e s t t o u t i n d i q u é p o u r c o m p l é 
t e r J'alimenfcation d e s m a r i n s s o u m i s à l ' u s a g e p r e s q u e oxo lu si t de l a v i a n d e 
s a l é e . Il c o n t i e n t , e n elfet , l e s p r i n c i p e s i m m é d i a t s s o l u b l e s q u e l e s v i a n 
des o n t a b a n d o n n é p a r le fa i t d e l ' o p é r a t i o n de l a s a l a i s o n . DB C , 
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9 , B O U L E V A R D P O I S S O N N I E R E , 9 , P A R I S 

(AU COIN DE L A RUE DU SENTIER) 

Magasins les plus Vastes é les Mieux Assortis 
L UN TE TE RIE, OPTIQUE, MATHÉMATIQUE, HORLOGERIE, BIJOUTERIE, 

ORFÈVRERIE, ARGENT ET MÉTAL BLANC, BRONZE, MARBRE, IMITATION, 

SUSPENSION, LUSTRE, LAMPE, GARNITURE DE FOYER. 

AU-DESSOUS DIS PRIX (MUS 
(Envoi franco des Tarifs-Albums sur demande affranchie) 

o s 
o 
S ; 

e r 
t ? 3 

S 3 

S*-
t-
P 3 

G R A N D D E P O T 

d e " 

PORCELAINES, FAÏENCES ET CRISTAUX 
S 1 , R a i s I D r o - u - O t , e n f e i c e l e F i g a r o , P A R I S 

LA P R E M I È R E MAISON de F R A N C E pour S E R V I C E S de TABLE et de DESSERT 

Demandez le CATALOGUE-ALBUM illustré de cinq cents modèles en chromo-lithographie avec l'historique de la Faïence et de la Verrerit 

O u v e r t u r e d ' u n e S u c c u r s a l e , 3 3 , R u e S a i n t - F e r r é o l , à M A R S E I L L E 

S P É C I A L I T É D E M A C H I N E S A V A P E U R ' k F I X E S E T L O C O M O B I L E S 

S M A C H I N E H O R I Z O N T A L E 

ti: L o c o m o b i l e o u s u r pat ina 
C h a u d i è r e à flamme d i r e c t s 

d e S à 5 0 c h e v a u x 

M A C H I N E V E R T I C A L E D E 

M a c h i n e s sont prêtas 

à l ivrer 

20 C H E V A U X M A C H I N E H O R I Z O N T A L E 

L o c o m o b i l e ou sur pa t ins 
Chaud ière à re tour d e flamme 

de S à 5 0 c h e v a u x 

f r a n c o 

des P r o s p e c t u s 

d é t a i l l é s 

M a i s o n J . H E R M A N N ' L A C H A P E L L E 

« T . B O U L E T e t » O i e , S U C C e S S Ö u r S , Ingénieurs-Mécaniciens 
1 4 4 , f a u b o u r g ; P o i s i u o n n i è r c , P A R I S 

P R É C I E U X P O D R M A L A D E S & M É N A G E 

5 M É D A I L L E S D ' O R 

4 G B A ï T D S D I P L O M E S D ' H O N N E U R 

• L J A l U L i I X signature $ c \ 

K N K N C R K B L B H B 

S e v e n d c h e z l e s E p i c i e r s & P h a r m a c i e n s . 

GRAY C O L S s M A N C H E T T E S № P A P I E R M O U L É 
Et en P a p i e r r e c o u v e r t do to i l t 

L i n g o é l é g a n t , s o l i d e , c o m m o d e pour tOBB 
PJUI DU BLANCHIaSAOB 

KZtOÏÏTERTE 

de Toi le 

11 dom. 2 fr. 

6 . 1 1 fr. 

12 . 2 1 lr. 

franco p ' 2 5 fr. 

M a n c h e t t e é l é g a n t e & sol ide pour Hommes et pour Daœe 

Se fait à f et 2 boulons en 22, 24, 26, 28 et SO T 
Envoi g T a t u i t e i f c ° de iplendide Cata logue i l lus tré 

Coqueluches 

Bronchites 

Insomnies 

P A R I S , 22 & 19. h u e Diïol-ot 

« " G R A Y . E . M E Ï & C i e , S " , 4 3 , b d d e s C a p u c i n e s , P a r i s 

( m p r i n i e r . c e n t r a l e d e J o u r n a u x ( S o c i é t é a n o n y m e ) 

1 4 , r u e d e s J e û n e u r s , P a r i s , — J . - v . ' W i l h e m , i m p , 

Impr. a v e c l e s encres de la maiso»* Schneide' 
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Tî" 1 l " 4 - — Z*riX- •* 1 5 c e n t i m e s Rédacteur en Chef : ADOLPHE BITARD BUREAUX : 6 9 , m e Montmar t re (Cour de» Messageries) 

i b o n n e m e n t a . — PARIS, u n a n , S fr.; s i x m o i s , 4 fr. — DEPARTEMENTS, n n a n , Î O fr.; s i x mois, S fr. — ÉTRANGER, nn an, I S fr 

e t f a i t s d i v e r s . C o n n a i s s a n c e s u t i i e s , e t c . , e t c . 

ILLUSTRATIONS. — P h i l i p p e de Girard: P r e m i e r s t â t o n n e m e n t s à 

l a r e c h e r c h e d ' u n p r o c é d é d e f i l a t u r e m é c a n i q u e d u l i n . — 

Paléontoloqie : V é g é t a u x f o s s i l e s d e l a p é r i o d e h o u i l l è r e , 8 l i g . 

C a c t u s géant d ' A m é r i q u e . — M a m m i f è r e s c o n s t r u c t e u r s . — Les 
i n c i s f i e s de l ' O n d a t r 

S O M M A I R E . — TEXTB. — Philippe, de Girard. — Curiosités 
physiologiques: L e s V e n t r i l o q u e s . — Électricité statique : L ' ê l e c t r o -

s c o p e â f e u i l l e s d ' o r . — Paléontologie: V é g é t a u x f o s s i l e s d e l a 

p é r i o d e h o u i l l è r e . — L e T u n n e l s o u s l a M a n c h e . —• Variétés 
industrielles : L e L i è g e , c u l t u r e , r é c o l t e , a p p l i c a t i o n s . — N o n -

Telles g é o g r a p h i q u e s e t e t n o g r a h i q u e s . — C h r o n i q u e S c i e n t i f i q u e 

PHILIPPE DB piaABD. - ~ R e c h e r c h e d'un p r o c é d é m é c a n i q u e do filature du l in (p . 146, co l . 2 ) , 
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LES JOUmilX POPULAIRES ILLUSTRES 

-A. n o s l e c t e u r s . 

Nous avons cru jusqu 'à ce j ou r 
qu'il était de notre devoir de taire 
les dissentiments qui ont éclaté 
entre les porteurs de parts de la 
la Société des Journaux et la So
ciété des Villes d'Eaux, qui, sous la 
direction du sieur Oursel, vient 
d 'aboutir à la faillite. 

Les porteurs de parts ne voulant 
à aucun prix rester sous l'influence 
de cet homme, se sont réunis pour 
former une instance en dissolution, 
que le t r ibunal de commerce a a c 
cueill ie favorablement. 

M a Clément a été nommé l iquida
teur : grâce à lu i et au concours de 
M. Jeanmaira l ibra i re , vendeur en 
gros de ces journaux , il nous a été 
possible de voir nos publications 
doubler le cap des tempêtes. Elles 
sont bien meurtr ies ! mais elles 
vivent et nous les avons* rachetées le 
6 avr i l , 

Nos lecteurs avaient cer ta inement 
deviné la si tuation pénible dans 
laquelle Ces publications se t rou
vaient J g r avu re s , dess ins , pa
piers,, impressions : tout laissait 
à désirer depuis nombre de mois. 

Mais â par t i r da la semaine p ro 
chaine, nos lecteurs constateront, 
nous en avons l 'espoir, un change
ment appréciable, prodrome d'une 
régénérat ion complète. Car nous ne 
visons â r ien de moins qu'à mettre ces 
publications au niveau des me i l 
leures Revues é t rangères , lesquelles 
ont bien évidemment inspiré les 
premiers éditeurs. 

Nous reconnaissons sans peine la 
supériori té où elle existe. Nos voi
sins Ont fait mieux que nous , nous 
espérons faire mieux qu 'eux. Pour 
at teindre ce but , votre concours chers 
lecteurs , noua est nécessaire. Vous 
ne nous avez pas abandonnés clans 
la mauva i se fo r tune t inousespérons 
que vous nous suivrez dans la pros
périté. ' ' j 

L ' A D M I N I S T R A T I O N . 

. A . v i s i m p o r t a n t . — Nos 
abonnés et nos lecteurs sont i n s 
tamment priés de prendre bonne 
note de notre nouvelle adresse, et 
d'envoyer leurs lettres et commu
nications à M. Boudard, 99, rue 
Montmartre (Cour des Messageries) 
Paris . 

P H I L I P P E D E G I R A R D 

La statue de Phil ippe de Girard 
sera inaugurée à Avignon dans 
quelques semaines. On a choisi 
l'époque des fêtes du concours régio
nal pour donner plus d'éclat à cette 
solennité, et l 'Académie de V a u -
cluse offre plusieurs médailles a u ! 
auteurs des meilleurs éloges de 
l ' illustre ingénieur , vers ou prose, 
qui lui seront adressés à cette occa
sion. 

Philippe de Girard, en effet, est 
né près d'Avignon, à Lourmarin, en 
1775. Il se distingua de bonne heure '• 
dans l 'étude de la mécanique, do la 
physique, de la chimie et de l 'h is 
toire naturel le , et cultiva aussi avec 
un certain succès la peinture et la 
poésie. Fort j eune encore lo rs -
qu 'éc la ta la Révolution, et mal d i s 
posé, tant par la nature de ses 
études que par l 'éducation familiale, 
â accueillir les idée^ nouvelles, son 
hostilité manifeste nui t par le com
promettre gravement, et il dut s'ex
patrier . 

Retiré à Livourne, Girard y d i r i 
gea une savonnerie, jusqu 'au mo
ment où la réaction thermidorienne 
lui offrit l 'occasion de rent rer en 
France. Il alla s'établir à Marseille, 
où il fonda une manufacture de 
produits chimiques. Mais il se 
trouva bientôt compromis de n o u 
veau et forcé de fuir. Alors il se 
réfugia, avec sa j eune famille, à 
Nice, et y obtint au concours, peu 
après son arrivée, une chaire de 
Chimie et d'histoire naturel le . 

Notre jeuue savant ne pouvait , 
toutefois, s 'habituer à l 'exil, et la 
tourmente révolut ionnaire une 

f bonne fois calmée — en attendant 
mieux, — il revit enfin ses foyers, 

| et put se livrer en toute tranquilité 
à, ses travaux favoris. On cite divers 
appareils qu'il construisit à cette 
époque, notamment une lunette 

; achromatique et sa lampe hydrosta
tique â niveau constant, basée sur 
la différence de densité de l'eau et 
de l 'huile, et dont le succès aurait 
été complet sans doute, s'il se fût 
servi d'un liquide plus dense encore 
que l 'eau pure (1804). A l'exposition 
de 1806, il obtint une médaille d'or 
pour un perfectionnsment apporté 
à la machina à vapeur, consistant 
dans la production du mouvement 
rotatoire sans le secours du balan
cier. Mais l'inventioA qui devait 
immortaliser le nom de Philippe de 
Girard, c'est la machine à filer le 
l in. 

Le blocus continental s'opposant 
à l ' introduction en France des mar
chandises provenant de l'Angleterre 
et do ses colonies, il fallait bien 
trouver les moyens d'y suppléer 
par nos propres ressources. Par 
quoi remplacer, par exemple, le 
coton dont le « système » nous pri
vait? — Par le lin, Mais le lin se 
filait â la rùain, c 'est-à-dire au rouet 
primitif de Jurgen, procédé beau
coup trop lent pour le résultat 
cherché . Napoléon offrit une 
récompense à?un million de francs à 
l ' inventeur de la meilleure machine 
à filer le lin (1810). 

A la nouvelle de l'établissement 
de ce prix, Phil ippe de Girard, dont 
l 'attention n'avait jamais été portée-
de ce côté, se mit à étudier les pro
cédés de filature en usage, puis il 
étudia les fibres du lin et chercha 
le moyen d'en obtenir des fils aussi 
fins que ceux du coton, car là était 
toute la question : il y réussit en 
quelques mois, et pri t un brevet 
en jui l le t 1810. 

Dans la machine de Girard, les 
fibres végétales, avant de se dérouler 
sur les bobines, t raversaient un 
bain d'eau chaude dans laquelle 
fondait la substance gommeuse qui 
les retenai t collées ensemble, de 
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sorte qu'on en pouvait t irer des fils 
aussi fins qu 'on pouvait la désirer 
L'invention ne laissait rien à repren
dre, elle donnait des fils aussi fins 
que les plus fins qu'on eût jamais 
obtenus au rouet. Cependant, la 
commission d'examen trouva que 
ce n'était pas assez, et, au lieu de 
décerner le million promis, elle 
éleva ses exigences, en reculant la 
date du concours. 

Philippe de Girard se remit donc 
à l'œuvre, et en 1813, il fondait à 
Paris la première filature de lin à 
la mécanique. Quant au concours, 
les événements politiques l 'avaient 
fait ajourner. Ces événements ne 
pouvaient manquer d'être funestes 
à l'inventeur. Arrêté pour dettes, 
après la chute de l 'Empire, il fut 
enfermé à Sainte-Pélagie. De sa pr i 
son, il fit offrir ses métiers au gou
vernement de Louis XVIII, dont la 
politique économique n'avait rien 
de protecteur pour l ' industrie na t io 
nale, et qui, en conséquence, ne se 
souciait ni do l 'invention de P h i 
lippe de Girard, ni de la dette 
contractés envers lui par le gouver
nement de « l 'usurpateur . » 

Peu après, Girard se rendait à 
l'appel de l 'empereur d'Autriche, 
et allait monter une filature à 
Vienne; il y perfectionna sa ma
chine par l 'addition de peignes 
destinés à maintenir le parallélisme 
des fibres pendant l 'opération. Il 
n'obtint pas, malgré cela, tous les 
avantages qui lui avaient été offerts 
pour l'attirer à Vienne. Il s'y livra 
alors à diverses entreprises, cons
truisit notamment un bateau à 
vapeur à chaudière perfectionnée, 
et l'employa à la navigation du 
Danube. 

Pendant que Philippe de Girard 
s'épuisait en efforts inuti les pour 
doter sa patrie do la filature inéca-
ni'juf1 du lin, l 'A'g ' leten - ! s 'empa
rait de ses procédés, construirait 
des machines et en désignait l ' in
venteur sous un nom écossais — 
etmênie deux ; do sorle que, pendant 
des années, à part ir de 1816, elle 
eut le monopole des filés à la méca

nique, et elle n 'a pas cessé de s'en 
at t r ibuer l ' invention. 

Enfin, après tant d'années de luttes 
et de déceptions, Phil ippe de Girard 
allait au moins recevoir"une récom
pense proportionnée à son mérite, 
mais pas du gouvernement de son 
pays. Le tzar Alexandre 1 e r lui fit 
des propositions avantageuses qu'il 
se décida à accepter, non sans 
hésitation, et il se rendit en Polo
gne en 1826. Il y fonda, près de 
Varsovie, une filature de lin qui 
devint rapidement prospère, et 
autour de laquelle se groupèrent 
des maisons en assez grand nom
bre pour former bientôt une petite 
ville manufacturière d'une certaine 
importance qui, en l 'honneur du 
fondateur, prit le nom de Girard-
Dorff: Phil ippe reçut le t i t re d ' in
génieur en chef des usines du 
royaume de Pologne. 

Pendant son séjour en Pologne, 
Philippe de Girard réalisa diverses 
inventions importantes, qui ne 
pouvaient ajouter à sa gloire, mais 
dont l ' industrie profita. Ce sont, 
notamment : une nouvelle roue 
hydraulique pour utiliser les chutes 
d'eau d'une grande élévation; un 
appareil pour l 'extraction et l 'éva-
poration du jus de la beiterave, 
pour la fabrication du suc re ; de 
nouveaux procédés d'épuration du 
zinc ; une machine à fabriquer les 
crosses de fusil, etc. 

O n commençait , en France, à 
regret ter d'avoir méconnu un 
homme de cette valeur, et do s'être 
privé dil bénéfice de sa principale 
invention. Sous 1 s au&pices de la 
Société d'eue luragementpour l ' in
dustrie nat ionale, on décida de 
faire des essais avec la machine â 
f i l e r l e lm; mais comme on n'en pos
sédait aucun modèle, c'est à Leeds 
qu'il fallut, en 1833. aile ' - l 'étudier. 
LH Société d'i n é o n : a / e i i i e n t recon
nut solennellement Philippe du 
Girard pour l ' inventeur de cette 
remarquable machine, et lui dé
cerna, en 1842, une médaille d'or. 

Ces marques tardives de regret et 
de reconnaissance touchèrent l ' in

venteur, qui revint en France et 
prit part à l 'exposition de 1844, où 
il obtint une nouvelle médaille d'or. 
Mais lorsqu'il voulut faire valoir 
ses droits à la récompense promise 
par Napoléon en 1810, il échoua 
complètement. 

Il mourut à Paris en 1845, âgé de 
soixante-dix ans, 

Dans son rapport au président de 
la République, le président du Ju ry 
de l'exposition de 1849, Charles 
Dupin, d isa i t : « La promesse de 
Napoléon, que n 'a tenue aucun des 
régimes postérieurs, attend l 'arrêt 
de votre jus t ice . C'est le vœu du 
ju ry que la patrie paie enfin sa 
d e t t e d 'honneur et de reconnais-
sauce. » 

Ce n'est qu'en 1853 qu'il fut 
donné satisfaction, en partie du 
moins, ù ce vœu du Jury de 1849, 
par une loi qui accordait une pen
sion de 12.000 fr. à la famille do 
l ' i l lustre inventeur . Mais lu i , il 
n 'é tai t plus là. 

A. B. 

CURIOSITÉS PHYSIOLOGIQUES 

LES VENTRILOQUES 

V Ventriloque veut dire, on le sait, 
qui parìe du venire . 

Sigaud de la Fond, d-ins son ZTc-
tionnaire des Merveilles, cite un 
individu dont le ventre résonnait 
intér ieurement dès qu'il bougeait. 

Plus bas d-ms l'échelle des êtres, 
nous avons le hocco, ou oiseau ven
triloque, qui joui t ou souffre n o r 
malement do la même étrange fa
culté. Ce sont là des ventriloques 
véritables. Quant aux mimes aux
quels nous appliquons a rb i t ra i re 
ment cette qu lilî ation, il va sans 
di r e qu'ils 1 e t i 'eu ( p^s ! P S sous de 
si loin, 

Par quel phénomène physiolo
gique, alors, un prétendu vent r i 
loque parvient-i l à imiter des voix 
diverses et à en déterminer la source 
apparente de manière à t romper 
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tout un nombreux auditoire? «Tout 
son mécanisme, dit Richerand, con
siste dans une expiration lente et 
graduée, filée en quelque sorte ; 
expiration qui est toujours précédée 
d'une forte inspirat ion au moyen de 
laquelle le ventri loque introdui t 
dans ses poumons une grande masse 
d'air dont il ménage ensuite la 
sortie. » Telle est l 'expression de 
l 'opinion générale et même officielle. 

«Lesventr i loques,di tM.R, Radau, 
ne par lent pas aut rement que le 
commun des mortels, seulement ils 
évitent d'ouvrir la bouche assez 
grande nour qu'on puisse les voir 
parler, expirant le moins possible 
et remuant à peine les lèvres. Leur 
voix paraît alors changée, plus 
sourde et comme venant de très loin. 
Cela ne s'obtient pas sans un grand 
effort des poumons, qui fatigue 
la poitr ine et oblige les ventriloques 
à reprendre de temps à aut re leur 
voix naturel le ; le dialogue les repose 
en même temps qu ' i l les aide à 
tromper les assis tants . Ils parlent 
aussi en aspirant, et le son étouffé 
qu'ils produisent ainsi , semble avoir 
traversé des ruasses sourdes, comme 
les murs et le plancher . Us complè
ten t l ' illusion en imi tant les infle
xions qu 'on emploie quand on crie 
de très loin, et en désignant d'une 
manière plus ou moins ingénieuse 
le côté où ils veulent que l'on cher
che l 'origine d i son. Mais une fois 
qu'on est familiarisé avec la voix 
d'un ventriloque on n'est plus trompé 
par lui : Robertson fit cette expé
rience avec son domestique, qui 
était un fameux ventr i loque. » 

Cette explication nous semble bien 
préférable à la précédente, d 'autant 
plub qu'il ne manque pas d'observa
tions qui la corroborent. Par exem
ple, on n ' ignore pas que les sorciers 
esquimaux sont d'habiles ven t r i 
loques. Dans la relat ion de son 
voyage auxrégionsarct iques, publiée 
en 1824, le navigateur américien, 
capitaine G.-F. Lyon, rapporte qu'il 
assista aux exercices d'un des plus 
célèbres ventriloques de cette nat ion. 
P a r m i l e s t o u r s de f o r ç a l e s p l u s 

remarquables qu'il lui vit faire et 
qu'il cite, figure celui-ci : Tandis 
que lui , capitaine Lyon, était forcé à 
deux inspira t ions , quoiqu'ayant 
retenu sa respiration le plus long-
tempspossible, son sorcier esquimau 
faisait entendre un son prolongé, ne 
paraissant pas, bien entendu, sorti] 
de sa bouche, et le terminai t par un 
cri sonore et puissant, sans la moin
dre pause ni tentative d'inspiration. 
D'où le voyageur infèro que le son 
prolongé était indubitablement p ro 
duit pendant l'inspiration et que le 
cri final était en quelque sorte l 'ex-
clamatien dedélivrance des poumons 
près d'éclater. 

Mon Dieu, je sais bien que peu de 
gens admettent la possibilité de pro-«-
duire des sons plus ou moins ne t t e 
ment articulés au moment de l ' ins
pirat ion; mais peu degens sont o rd i 
nairement disposés à admettre les 
vérités inédites qu'on ne leur met 
pas sous les yeux, ce qui ne les 
empêche pas de dogmatisr là-dessus 
à perte d'haleine. Ainsi, qui eût pu 
croire possible, naguère encore, 
l ' invention d'un ins t rument si 
simpleque le téléphone et produisant 
des effets si merveilleux ? 

Or, que se passe-t- i l dans le t é lé 
phone? Il se passe ceci, que le 
diaphragme métallique del 'apparei l 
t ransmetteur e-it mis en vibration 
à l'endroit, si je puis dire, par la 
voix de la personne qui parle dans 
l ' embouchure , et que les sons de 
cette même voix, conduits par un fil 
électrique dans l 'appareil opposé, y 
font vibrer le diaphragme à l'envers, 
lui faisant reproduire, au profit de 
l'oreille qui écoute, les paroles 
mêmes, et avec leur t imbre propre, 
de l a bouchequipar le . I l fau tavouer 
que pour quiconque ne se sent pas 
le courage ni lo temps de s 'appesantir 
sur l 'étude des organes de la voix, 
c'est là une démonstration de la pos 
sibilité d 'art iculer des sons pendant 
l ' inspirat ion aussi bien que dans l e 
temps de l 'expiration. 

Quoi qu'il en soit, aussi b i e n que 
d e l ' a n t i q u i t é c e r t a i n e de l ' a r t du 

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

ment depuis Brabant, le valet de 
chambre de François 1 e r jusqu'à 
Valent in, le ventriloque du café des 
Aveugles, une bien longue série de 
maîtres en cet art,tombédenosjoura 
en pleine décadence. 

Brabant mettai t souvent à l'è-
r—j-preuve son talent engastrimyque, 

mais à des fins condamnables. Un 
jour , il extorque une forte somme à 
un banquier avare, en lui faisaat 
entendre la voix courroucée de son 
défunt père ; une autre fois il con
traint , par la voix de son défunt 
époux, une pauvre vieille à lui 
donner sa fille en mariage, ce qui 
était bien loin de son intention. 

L'abbé de la Chapelle, auteur du 
'Ventriloque ou l'engastrimyte (1772), 
a réuni dans son ouvrage le nom
breuses notices relatives à des ventri
loques célèbres et à leurs plu? 
curieux exploits. Dans cette galerie 
figure à un rang honorable , le sieur 
Saint-Gilles, épicier et ventriloque 
à Saint-Germain-en-Laye, Saint-
Gilles ramena au bercail conjugal 
un jeune époux de trois ans, qui 
l 'avait fui dans les conditions les 
plus damnables. Il fit b aucoup 
d'autres conversions de ce genre, et 
toujours en faisant entendre des 
paroles terribles, surtout parce 
qu'elles paraissaient provenir des 
points les plus inat tendus. 

Saint-Gilles ne fit pas toujours 
servir son remarquable talent à des 
fins aussi absolument morales ; 
l 'anecdote suivante en est la preuve. 

l i s e promenai t un jour dans la 
forêt de Saint-Germain avec un 
vieux soldat affligé de la déplorable 
habi tude de ne parler que de ba
tailles et de duels, de stratégie et 
d'aventures de garnison, et qui mar
chait avec cela la tête renversée en 
arr ière , la poitrine en dehors, l'œil 

provocant, comme s'il n'avait qu'un 
souci dans la vie : tout briser, tout 
massacrer. Saint Gilles résolut de 
se divertir aux dépens de ce grand 
pourfendeur de moulins à vent dont 

la faconde insipide fiuissait par 

l 'agacer. 

C o m m e n o s d e u x promeneur 
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atteignaient un endroit découvert, 
le soldat entendit à sa grande stupé
faction, une voix qui lui criait du 
haut d'un arbre : 

— On ne sait pas toujours se ser
vir de l'épée qu'on porte ! 

— Qui est cet impertinent \ dit 
aussitôt le vieux mil i ta ire . 

— C'est apparemment, lui dit 
Saint Gilles, quelque pâtre qui d é 
niche des oiseaux. 

— C'est un drôle, répliqua le 
soldat. 

— Approche, fit la voix qui sem
blait descendre le long de l 'arbre. 
Tu as peur ? 

— Oh ! pour cela non, dit le m i 
litaire en enfonçant son chapeau 
sur sa tête et en se disposant à l 'a t 
taque. 

— Qu'allez-vous faire ? lui dit 
Saint-Gilles en le re tenan t ; on se 
moquera de vous. 

— La bonne contenance n'est pas 
toujours un signe de courage, con-
dam, une femme de soixante-treize 
ans, nommée Barbara Jacobi, à qui 
son talent de ventriloque at t irai t 
les visiteurs en foule, et souvent de 
fort loin. Elle se plaçait près d'un 
petit lit dont les r ideaux étaient 
tires ; alors, se tournant vers la 
ruelle, elle entamait une conversa
tion suivie avec un être imaginaire 
de l'autre sexe, qu'elle appelait 
Joach im et qui était censé lui donner 
la répliqua. Elle reprochait vive
ment à Joachim son insouciance et 
ses déportements, et colui-ci répon
dait, d'une grosse voix masculine 
tant soit pou éraillée, tantôt s 'excu-
sant, tantôt r iant ou gémissant, ou 
pleurant, ou criant, ou même chan
tant avec une expression de dédain 
pour les doléances de la vieille 
Barbara. 

L'illusion était si complète, que 
plus d'une fois il fallut 'autoriser 
les auditeurs sceptiques à fouiller 
le lit pour s 'assurer qu'il n'y avait 
pas de compère caché dedans. Jean 
Conrad Amman, dans sa Dissertation 
sur la parole et ls théologien Bai-

, thasar Bekker, dans son trai té sur 
le Monde enchanté, lont également 

mention des prouesses de Barbara 
Jacobi. Amman ajoute qu'il fut 
témoin de ces étranges dialogues 
dans lesquels la voix de l ' interlocu
teur supposé de Barbara semblait 
provenir d'un point de la chambre 
éloigné de deux pas au moins du 
lieu où elle se trouvait . 

Nous ne pouvons que citer au 
passage le baron Von Mengen, gen
tilhomme autr ichien, Thiernet, Bo-
ref, le premier « homme à la pou-
t inua la voix, descendant toujours. 

— Ce n'est pas là un pâtre, dit 
Saint Gilles. 

— Je le ferai bientôt repentir de 
ses impert inences, reprit le soldat. 

— Témoin Hector fuyant devant 
Achille, cria la voix du bas de 
l 'arbre. 

Aussitôt le mil i taire, t i rant son 
épée, la plonge à bras raccourci 
dans un buisson qui se trouvait au 
pied de l 'arbre, et il en sort. . . u i 
lapin qui se met à courir à toutes 
jambes . 

— Voilà Hector, lui dit Saint 
Gilles, et vous êtes Achille. Cette 
plaisanterie désarma et confondit le 
vieux militaire. 

Le grand inquisi teur de Por tugal , 
Jérôme Oléaster, mort en 1563, cite 
une jeune fille nommée Cécile, t r a 
duite devant le Sénat, vra isembla
blement pour crime de sorcellerie, 
qui faisait partir de ses coudes, ou de 
quelque autre partie de son corps, 
une voix grêle qu'elle at tr ibuait à 
un nommé Pierre-Jean, mort depuis 
peu, et qui ne cessait d'intercéder 
en faveur de la malheureuse, r é 
pondant avec empressement à tou tes 
les questions qu'on lui adressait . — 
En raison de quoi Cécilo fut t r a n s 
portée à Pile Saint-Thomas. 

Un dos exploits engastrimyques 
les plus amusants dont il ait été 
parlé, est celui-ci , qu'Antoine Van 
Dale rapporte dans son Traité de 
Vorigine et du progrès de Vidolâtrie 
(Haarlem, 1700) : Il y avait, en 1685, 
à l 'hospice des vieillards d 'Amster-
pée, » qui fit, de 1804 à 1814, les 
délices du café des aveugles, l 'éton
nan t Fitz-James, etc., sous peine 

de nous étendre démesurément. 
Nous rappellerons pour tant que l -
qnes hauts faits du célèbre ven t r i 
loque Charles Comte, à qui son 
audace faillit jouer plus d'un m é 
chant tour. 

Comte accomplit de véritables m i 
racles, que les oracles ant iques a u 
raient pu lui envier. Il fît parler 
les animaux dont les organes se 
prêtent le moins à l 'art iculation des 
mots, les morts , les statues, et dé 
livra des possédés : et l'on entendai t 
les" démons s'enfuir en hur lan t de 
terreur ! Il fit tant et si bien qu 'un 
beau jour les paysans de Fr ibourg , 
convaincus qu'ils avaient affaire à 
un sorcier authent ique, délibérèrent 
de le faire rôtir sans autre forme de 
procès. En conséquence, ils s 'empa
rèrent de sa personne et l ' en t ra înè
rent dans la direction du four banal 
dûment chauffé ; ils s 'apprêtaient 
vraiment à l'y introduire quand, 
des profondeurs de ce four i ncan 
descent, une voix de tonnerre sortit 
tout à coup à laquelle les paysans 
ne firent pas répéter ses i n s t ruc 
t ions. Ils lâchèrent deur sorcier et 
détalèrent comme s'ils avaient le 
diable à leurs trousses, tandis que 
leur victime, toujours animée de 
l 'esprit d ' imitation, en faisait a u 
tant , — mais dans une direction 
opposée. 

Nous avons dit que l 'art de la ven-
triloquie était en décadence ; cepen
dant on rencontre çà et là quelques 
personnes qui le prat iquent dans la 
perfection. Nous citerons seulement 
un de ces oiseaux rares , lequel a 
bien forcé les Parisiens à s'occuper 
de sa personne et de ses exploits 
pendant quelques jours , il y a que l 
ques années à peine. 

Voici comment le quidam opérait 
d 'habitude : Il entrait chez un m a r 
chand de bijoux et de diamants qu'il 
savait trouver seul, pour s'être préa
lablement assuré de sa solitude, et 
il lui faisait étaler devant lui ses 
richesses. Son choix fait et au mo
ment où il ne s'agissait plus que 
d'en solder la valeur , dos cris de 
détresse se faisaient entendre tout à 
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coup dans l 'arr ière-magasin. I n s 
t inctivement, l'honnête- négociant 
se précipitait dans cette direction, 
fût-il certain d'avance de n'y rien 
t rouver de terrible ou de suspect. 
Au bout do deux minutes, il était 
de retour . Mais l 'habile ventriloque, 
qui avait tait sa main après avoir 
contrefait la voix d'un malheureux 
qu'on égorge, était bien loin — et 
quelques-uns des plus riches bijoux 
laissés sur lo comptoir un moment 
s'étaient éloignés avec lui . 

Sans doute, cet artiste éminent, 
a reçu larécompense que méri taient 
ses exploits, car j e n 'en ai plus en
tendu parler. 

A. B. 

É L E C T R I C I T É S T A T I Q U E 

L'ÉLECTROSCOPR A FEUILLES D'OR 

Après avoir parlé do l 'è lectro-
phore , nous allons aborder un sujet 
u n peu plus délicat, quoique fort 
simple également, mais qui deman
de le rappel dos principes d'ailleurs 
bien connus qu'il sert à vérifier : 

Les fluides de même nom se repous
sent, avons nous dit , et les fluides de 
nom contraire s'attirent. 

Construisons l 'appareil servant à 
vérifier l 'exactitude de ces deux 
principes : 

Une baguette de verre étant main
tenue verticale, par exemple dans 
une bobine, qui lui servira de 
support, à l 'autre extémité de cette 
baguet te de verre nous enroulons 
un petit fil de fer, se terminant par 
u n crochet. Après avoir découpé 
dans un morceau de liège une pe 
ti te balle, nous la susprendrons à 
ce crochet, à l 'aide d'un fil fin de 
soie, et nous aurons ainsi le pendule 
électrique. 

Approchons l 'électrophoro cha r 
gé, en admettant que l'éfectrité dont 
il est recouve"t est de l 'électricité 
positive : la petite boule sautera 
vivement vers l 'électrophoro, et, 
après avoir été en contact avec l u ; , 
elle re£te chargée de sbn électricité, 

c 'est-à-dire d'électricité positive; 
si le principe est vrai, cette petite 
sphère de liège sera repdussée par 
le plateau de l 'életrophore; et c'est 
précisément, en effet, ce que nous 
observons, en le lui présentant. Si 
nous lui présentons maintenant le 
gâteau do résine, elle y sera vive-
mentprécipi tée ; o r ,nous savons que 
ce dernier est chargé négativement. 

Les deux lois hypothétiques so 
trouvent donc ainsi vérifiées. 

Basons nous sur ce qui vient 
d'être dit et entamons le sujet p r in 
cipal do cet article. 

Nous venons de voir que le pen
dule électrique peut servir à r e 
connaître quel est le nom de l 'élec
tricité dont u n corps est chargé. 
Pour cela, il suffit de l'ôlectriser 
positivement : si le corps à éprou
ver est chargé d'une électricité de 
même nom que colle de la ballo du 
pendulo, celle-ci sera repoussée, et 
nous conclurons que le corps a été 
électrisé posit ivement; nous t i r e 
rons la conclusion opposée, dans le 
cas du phénomène inverse, c'est-à 
dire celui dans lequel la sphère 
éprouve sera at t i rée . 

Mais il existe un appareil infini
ment plus sensible, c'est Vélectros-
cope à feuilles métalliques. 

Voici sa construction : 

Une petite cloche à douille, de la 
capacité d'nn li tre environ, repose 
sur une planchette métallisée inté
r ieurement et dont la surface i n 
terne comunique le plus étroi te
ment possible avec le sol ; dans 
cette planchette , sont plantées deux 
bornes assez élancées, et se t e r m i 
nan t par de petits dômes méta l 
liques qui doivent comuniquer avec 
le sol par la subsance même dont 
sont formées les bornes. La cloche 
est fixée à la planchette par un cor
don de cire recouvert de gomme-
laque, dont l 'enduit peut monter du 
reste jusqu'à la douille ; dans cette 
dernière, est implantée une tige 
métallique- dont l 'une des ext rémi
tés se prolonge au milieu de la 
cloche, et se termine par deux feuil
les légères d'or ou d 'a l lumihium. 

Ces deux feuilles, flexibles et très 
souples, ont leurs faces planes en 
regard, et sont disposées de telle 
sorte qu'à droite et à gauche de 
chacune d'elles, et dans le sens de 
leur surface, se t rouvent les deux 
petits dômes des bornes dont j 'ai 
parlé. L'autre extrémité de la tige 
métallique, qui sort en dehors 
de la cloche, est surmontée par une 
sphère métallisée. 

Veut-on éprouver un corps?On le 
présente à la sphère extérieure : 

1° S'il est chargé d'électricité, il 
a t t i rera dans la sphère extérieure 
une électricité d'un nom contraire 
à celle qu'il possède et l 'autre extré
mité de la t ige, précisément celle 
où se trouvent les deux petites 
feuilles, se chargera d'une électri
cité dont les deux feuilles seront re 
couvertes; leur électricité étant 
alorsla même, elles se repousseront, 
et l'on constatera une légère diver
gence, divergence qui sera encore 
accrue par la présence des deux 
dômes métalliques qui influeront 
sur elles, comme le corps a influé 
lui-même sur la tige et les feuilles. 

2° Si nous maintenons en pré
sence le corps à éprouver, et que 
nous touchions la sphère métallisée, 
nous enlevons do l 'appareil une élec
tricité de même nom que celle du 
corps ; reste à savoir quelle est celle 
dont est alors chargé l'életroscope. 
Pour cela, nous approchons l 'életro
phore avec précaution et à distance 
suffisante : si lesfeuilles divergent, 
l 'életroscope est chargé d'une élec
tricité de même nom que celle de 
l 'életrophore, c'est-à-dire positive, 
et le corps à éprouver étant chargé 
d'une électricité de nom contraire 
à celle des feuilles, était électrisé 
négativement. Si au contraire, les 
feuilles se rapprochent , l 'électros-
cope est chargé d'une électricité de 
nom contraire à celle du plateau, et 
par conséquent le corps étai t char
gé d'électricité positive. 

E„ F R O G E R - D E L A P I E R R E . 
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P A L É O N T O L O G I E 

VÉGÉTAUX FOSSILES DE LA PÉRIODE 

HOUILLÈRE 

Il n'est plus nécessaire d'insister 
sur la formation des dépôts houi l -
lers; tout le monde sait aujour
d'hui que ces dépôts sont entière
ment formés de végétaux fossiles, 
c'est à dire d'immenses forêts 
d'arbres gigantesques, et sur cer
tains points de plusieurs étages 
superposés de ces forêts, ensevelies 
par quoique formidable boulever
sement géologique. Cette masse 
énorme de végétaux enfouis, s'est 
décomposée, carbonisée avec une 
lenteurquiaexigé des milliers et des 
milliers d'années, et il en est résulté 
d'inépuisables gisements de houille 
sans lesquels le progrès industriel 
se fût arrêté court, faute d'aliment, 

Lamasse houillère n'offre qu'assez 
dilficilement la preuve de son o r i 
gine ; cependant, en l 'examinant 
avec soin, on y trouve à chaque pas 
des débris de plantes fossiles parfai
tement conservés ; des empreintes 
de feuilles, de branches, de t i g e s ; 
des graines et des spores que le 
microscope révèle ; voire des troncs 
d'arires pétrifiés, dressés dans leur 
position naturelle, avec leurs b r a n 
ches quelquefois, et offrant fous les 
détails et l 'apparence de l 'arbre 
vivant. 

Nous avons déjà fait allusion à 
ces découvertes et à d 'autres, au 
début de notre étude intitulée l'Air, 
la Terre et VEau; qu'il nous soit 
permis de nous y étendre un peu 
plus qu'il n 'était possible de le faire 
dans un ouvrage de ce genre, qui 
touche à trop de sujets pour les 
épuiser tous. 

Dans la couche argileuse qui 
forme comme un l i t au gisement de 
houille, on rencontre pr incipale
ment, et en grande abondance, des 
débris végétaux fossiles appelés 
sligmaires, à cause des nombreux 
stigmates ou marques en creux 
dont leur surface est couverts. 

Longtemps on a pris les stigmaires 1 

pour des débris fossiles d'une plante 
aquatique ; on est à peu près d 'ac
cord maintenant pour y reconnaître 
les racines des arbres qui ont par t i 
cipé à la formation du charbon 
reposant sur la couche argileuse 
dans laquelle ces racines é ta ien t 
enfouies. C'étaient, en ce cas, do 
grosses racines charnues, des s t ig 
mates desquelles s'élançaient de 
longues et fines radicelles dont la 
structure molle et le grana nombre 
permettaient aux arbres de pomper 
du sol où ils croissaieat une abon- , 
dante provision de substances l iqui
des — qui ne manquaient pas. 

Les arbres dont faisaient partie 
les stigmaires avaient un aspect 
singulier. Leur t ige étai t cyl indri
que, droite, simple ou bifurquée au 
sommet, at teignant une hauteur de ! 

15 à 20 mè t r e s ; cette t ige est o rd i 
nai rement marquée de cannelures 
longi tudinales , dont les parties 
renflées portent les cicatrices la i s 
sées par les bases des feuilles, r égu
l ièrement espacées et disposées en 
quinconces, presque toujours plus 
longues que larges , souvent échan-
crées au bord supérieur ; ces cica
trices, qui fontsonger à l 'empreinte 
repétée d'un sceau, ont valu â cet 
arbre le nom caractérist ique de 
sigillaire. 

Les sigillaires ressemblent assez 
bien aux cactus géants de l 'Amé
rique, excepté qu'au lieu d'épines et 
de poils, l 'arbre fossille porte de 
vraies feuilles, Cette ressemblance, 
toutefois, a suggéré à quelques na tu - ; 
ralistes l'idée que les sigillaires 
pouvaient avoir appartenu au genre 
cactus ; mais la s tucture de la t ige, j 
et surtout celle du fruit démontrent \ 
que ces arbres occupent une place 
beaucoup plus humble dans la 
nomenclature du règne végétal, et 
doivent être classés parmi les cryp
togames. 

Cette classification, à la vérité, 
n'est pas admise partout. Après 
examen, par Brongniar t , d'un frag
ment de sigillaria elegans trouvé 
près d'Autun, et dont la description 

a été insérée dans les Archives dn 
Muséum, on est convenu de placer 
cette plante à côté des cycadêes ; 
mais un natural is te é t ranger qui , 
s'il ne se trompe, serait le seul qui 
ait découvert jusqu'ici le fruit du 
sigillaire adhérant à la feuille et à 
la t ige, de manière à prévenir toute 
erreur, est d^un autre avis. Ce fruit 
se compose de plusieurs graines â 
peu près rondes, placées à la base 
élargie des feuilles, et contenant 
non des graines , mais des spores 
dont la forme et la disposition r a p 
procheraient des mousses l 'arbre 
qui les produit . 

Les sigillaires forment un assez 
grand nombre d'espèces. 

Les tiges des sigillaires vont s'é-
largissant en forme de cône à leur 
base ; les cannelures deviennent 
alors moins apparentes et moins 
régulières. Implantées vert icale
ment dans la couche de charbon, ces 
troncs raccourcis, qui mesurent 
jusqu 'à p>'ès de deux mètres de d ia
mètre sur un mètre et plus de h a u 
teur , suivant l 'épaisseur de la 
couche de limon qui les a préservés 
de la décomposition, sont une source 
de dangers sérieux, car ils se déta
chent quelque fois tout à coup de la 
roche, et tombent dans les galeries, 
écrasant ce qu'ils rencontrent . 

Les lépidodendrons ne sont pas 
moins communs dans les terrains 
houil lers que les sigillaires, dont 
ils diffèrent considérablement, par 
leur aspect extérieur au moins. La 
tige à bifurcations nombreuses, 
«gales ou non, présente des mame
lons rhomboïdaux disposés en spire 
régulière, qui portent les cicatriees 
laissées par les feuilles tombées. 
Lesfeuilles étaient t r igones, courtes 
et pleines au delà de leur invertion, 
avec une nervure médiane ; le fruit, 
un cône par tant do l 'extrémité des 
branches, à peu près de la grosseur 
de ceux de nos sapins. 

Cet arbre atteignait de 15 à 
20 mètres de hau teur ; sa tige m e 
sure souvent, à la base, p lus d 'un 
mètre de diamètre. On en cojaptp 
plus de trente espèces. 
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La calamite se dist ingue tout à 
fait des végétaux fossiles qui l 'en
tourent, ainsi que des arbres de nos 
forêts, mais elle se rapproche beau
coup d'une de nos plus humbles 
plantes des marais , la prêle, ou 
queue de cheval. 

Les tiges de ces plantes fossiles 
sont striées dans leur longueur ; ces 
stries sont interrompues de dis

tance en distance par des anneaux 
creux transversaux, également 
espacés ; au-dessus et au-dessous 
de ces véritables art iculations, 
paraissent des verticilles de petits 
tubercules, qu'on peut considérer 
comme les bases de branches tom
bées, lesquelles partaient circulai-
rement de chaque articulation et 
portaient elles-mêmes des branches 

disposées de la même manière. Les 
feuilles étaient lancéolées et dispo
sées en anneaux comme les bran
ches. Le fruit, qui partait de l'ex
trémité de celles-ci, ressemblait, 
jusque dans ses plus petits détails, 
à celui de nos prêles; — et pour
tant, des différences très sensibles 
d'organisation ne permettraient pas, 
paraî t - i l , de les assimiler à ces 

CACTUS GÉANTS D'AMÉRIQUE.— V é g é t a u x foss i l es (p. 151, co l . 1). 

""Uantes vivantes. Malgré cette r é 
serve, la calamité figure, en a t ten
dant mieux, dans la famille des 
équisétacées ; et il nous semble que 
c'est en effet sa place, car c'est bien 
ce qu'on peut appeler une prê 'e 
-arborescente. 

Nous signalerons encore les asté-
rophyllites, aux feuilles très nom
breuses et toujours disposées en 
étoiles, dont on rencontre fréquem
ment des empreintes d'une é ton
nante ne t t e t é ; toute une variété 
de lycopodes et de fougères aux pro

portions colossales, etc., etc. Mais 
cette liste de végétaux fossiles des 
terrains houillers serait presque 
aussi longue que celle des plantes 
actuellement vivantes, si l 'on vou
lait la compléter. Les types que 
nous venons de mentionner sont 
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les principaux des végétaux de 
cette période. Les immenses et 
épaisses forêts marécageuses dans 
lesquelles ils vivaient et dont ils 
faisaient partie, avaient un aspect 
bien différent de celles que nous 
voyons au jou rd ' hu i ; et cependant, 
leg plantes elles-mêmes t rouve
raient dans ces dernières de très 
proches alliées, dont elles ne diffè
rent que par leur taille gigantesque 
et sans doute, par une organisation 
moins parfaite. 

De nos jours , les fougères sont les 
seuls cryptogames qui at teignent 
des proportions aborescentes ; or, 
il est remarquable que les fougères 
de la période houil lère étaient j u s 
tement d'assez modestes spécimens 
du règne, à quelques exceptions 
près, tandisque les prêles dépas
saient en élévation les plus grands 
arbres de nos forêts actuelles. 

A. B. 

L E T I W K L SOIS L A M A M I I E 

Nons nous réjouissions p rématu 
rément, dans l 'un de nos derniers 
numéros, de l 'avancement des t r a 
vaux du tunnel sous la Manche, du 
côté de la r ive anglaise : ces travaux 
ont été suspendus, par ordre du m i 
nistre du Commerce de la Grande-
Bretagne, jusqu 'à la présentation 
du rapport de la commission mil i
taire récemment nommée à cet effet, 
à la suite des protestations d'une 
partie de la presse et d'un certain 
nombre de personnages considéra
bles appar tenant à diverses classes 
de la population, que cette réunion 
de l 'Angleterre au cont inenta vive
ment alarmés. 

Les revues anglaises d'avril ont 
traité en général compendieuse-
ment cette question palpitante, et 
le Nineteenth Century s'est mis à la 
tête d'un mouvement de protesta
tion contre le projet do tunnel , qui 
a reçu l 'adhésion de beaucoup de 
patriotes alarmés. Dans la liste 
qu'il a publiée, on lit des noms 
qu'on ne voit pas souvent réunis , 

par exemple ceux de lord Lytton, 
ancien vice-roi de? Indes ; du car
dinal Manning, du philosophe Her
bert Spencer, des poètes Tcnnyson 
et Browning, du physiologiste Hux
ley, de l 'historien sir Théodore 
Martin, et du positiviste Frédéric 
Ilarrison, 

Le Macmillan Magazine contient 
un article imité de la fameuse ba
taille de Dorking, qui nous t r ans 
porte au vingtième siècle, par un 
récit fait à nos arrîère-petîts-fils. 
On y voit les alarmes de l 'Angle
terre , qui a cessé d'être une île à 
cause du fatal tunnel , que le gou
vernement se résout enfin à dé
truire par la dynamite. 

Enfin, on se rappelle qu'il a paru, 
il y a quelques semaines, une bro
chure à couverture tricolore sur le 
même thème, quiraconte avec que l 
que humour la prise de Douvres par 
les Français . 

Le Times a pris également part à 
ce mouvement d'opposition contre 
un progrès désirable pour les deux 
nations , que nous ne pouvons 
regarder sérieusement, malgré n o 
tre respect pour le sentiment dont 
il s'inspire et que nous voulons 
croire sincère. 

Il est certain, en effet, que, si l'on 
pouvait craindre une surprise effec
tuée par co tunne l , ce serait [plutôt 
du côté de la France que de celui de 
l 'Ang'eterre ; car, a insi que le fait 
remarquer judicieusement un de 
nos confrères de la presse politique, 
si, en 1870, le tunnel eût existé et 
qu'il fût entré dans les plans de M. 
de Bismarck d'en livrer la tête à 
l 'Angleterre, la chose eût parfaite
ment pu se faire ; tandis que du 
côté de l 'Angleterre, nous nevoyons 
pas le bon petit voisin qui pourrait 
rendre ce service à la France , si le 
cœur lu i en disait, — et sans cela, 
une surprise est impossible. 

Mais il est convenu que la m a r 
che du progrès sera toujours e n 
travée par des obstacles que le s im
ple bon sens ne saurai t prévoir ; et 
nous sommes très heureux, du 
moins, de constater que ce n'est 

point de notre côté que ces obsta
cles sont venus. 

En outre , on ne peut nier que ces 
mani festations d 'alarmene se soient 
produites bien tardivement, 

J. Bj 

V A R I É T É S I N D U S T R I E L L E S 

LE LIEGE, CULTURE, RÉCOLTE ET 

APPLICATIONS DIVERSES. 

Le liège est une sorte de seconde 
écorceadhé r enteàlavéritableôcorce 
d'uno variété de chêne appelée, par 
cette raison, chêne-liège qui se ren-
contreen Francedans quelques loca
lités seulement et n'est guère systé
matiquement exploitée que dans le 
département du Var, où, cultivé 
dans des ter ra ins granitiques et 
schisteux, le chêne-l iège ne peut se 
développer au tant que dans les ter
rains fertiles de l 'Espagne et de 
l 'Italie, qui sont les deux nations 
européennes qui en produisent la 
plus grande par t ie . — Toutefois les 
plantat ions de chêneg-lièges que la 
France possède en Algérie, couvrent 
une étendue de plus de 200,000 hec
tares. 

L'Italie possède de forêts très 
étendues de chêne-liège en Sicile, 
dans les Romagnes et en Sardaigne; 
mais le liège des Romagnes perd 
beaucoup de son élasticité par sa 
qualité grasse et p ierreuse; le liège 
de Sicile est bien d'une qualité plus 
fine, mais ii est encore inférieur à 
celui qu'on cultive en Sardaigne, 
qui est très abondant et qu'on envoie 
sur le continent par Gênes, Marseille, 
Saint-Tropez, Palomba, etc. 

Dans celle île seulement, la sur
face des terrains boisés en chêne-
liège est d'environ 25,000 hectares, 
et le produit annuel , en, planches 
bouillies et râpées du côté de la 
croûte extérieure, est évalué de 10 
à 15,000 quintaux, vendus à raison 
do 30 à 60 francs selon la qualité, 
dont la meilleure est celle du Gal-
lurcse. 

L'Espagne et le Por tugal possè-
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dent également de vastes forêts de 
chênes-lièges auxquels on ne donne 
d'autres soins que ceux exigés pour 
la récolte, et la préparation du liège 
dans ces pays, surtout en Espagne, 
en constitue l 'une des principales 
industries. 

En France, le chêne-liège ne 
dépase généralement pas la hauteur 
de 10 mètres. Quand les troncs ont 
atteint la grosseur du bras d 'un 
homme, on commence la première 
opération dite de démasclage; cette 
opération consiste à dépouiller 
l'arbre du liège mâle, qui ne sert 
encore qu'aux usages de la marine, 
des pêcheurs à la l igne, et à faire 
desparagelées e t d u n o i r d'Espagne. 
Cette opération se fait dans les mois 
de juillet et d'août, rarement en 
septembre, en choissisant les arbres 
àdémascler parmi ceux d'un âge de 
vingt-cinq ans, selon les localités et 
Jos terrains. Une fois l 'opération du 
démasclage achevée, il se forme 
très lentement une aut re couche de 
liège, le liège-femelle, qu'on retire 
quand il a atteint l 'épaisseur detrois 
centimètres environ, c 'est-à-dire 
huit à dix ans après le démasclage, 
et dans le courant des mois d'avril 
et de mai, pendant la sève. 

Le troisième dépouillement a lieu 
aprèâ une dizaine d'années, et le 
produit qu'on en retire est encore 
meilleur. Cependant, après le qua 
trième enlèvement, le liège perd de 
sabinté, et alors on laisse reposer 
l'arbre pendant dix-hui t à vingt ans . 
Sur les branches, ces opérations 
n'ont lieu que tous les dix, douze et 
mène vingt ans. 

On ne travaille pas le liège en 
Sardaigne ; les machines qui fonc
tionnent à Gênes, Milan, etc., d ' in
vention française, sont fondées sur 
deux principes généraux, savoir : 
l°celuipar lequel on réduit un carré 
de liège, convenablement préparé, à 
la forme cylindrique, au moyen de 
lames mues à la main directement 
ou par une disposition quelconque ; 
2° celui par lequel onrèdui t ce même 
carré à la forme cylindrique par 
frottement, au moyen d'une râpe à 

vapeur. Pour la conduite des 
machines du premier système on 
emploie généralement les hommes, 
tandis qu'on emploie les femmes 
pour les travaux faits avec le 
deuxième. 

On se sert encore pour la fabrica
tion des bouchons de liège, en France 
et aux Etats-Unis, decouteaux tour
nant circulairement avec une r a p i 
dité vertigieuse. L'ouvrier, assis en 
face de sa machine, fixe un morceau 
de liège ébauché de dimensions 
convenables sur une broche qui le 
maint ient , puis amène la broche en 
contact avec le couteau auquel il 
imprime un mouvement de rotation 
rapide et qui fait de ce morceau 
de liège des bouchons parfaitement 
cylindriques en un clin d'oeil. 

On emploie aussi un système de 
tour automatique où le liège, g l i s 
sant dans une coulisse horizontale, 
se trouve ébauché en chemin et 
enfin traverse une filière qui lui 
donne la forme nécessaire avec non 
moins de rapidité et de succès : C'est 
presque le même système qui sert à 
la fabrication des cannes. 

Le liège de première qualité, par 
sa grande légèreté, son imperméa
bilité et son peu de conducti
bilité pour la chaleur s'est fait 
rechercher dans diverses branches 
d ' industr ie ; mais son peu de t é n a 
cité ne pouvant que nui re à la géné
rali té de son emploi, on a étudié les 
moyens de lui donner cette qualité 
en l 'associant, par adhérence ou 
incorporation, à d'autres corps 
appropriés, t e l sque lagu t ta -percha , 
le caoutchouc, le feutre ; en em
ployant le liège en lames ou feuilles 
très minces qu'on place entre,deux 
couches des matières irnperinéablss 
dont nousvenons de parler ; ou bien 
en mélangeant à l 'état pulvérulent 
avec de l 'huile et en l 'appliquant, 
sous forme de pâte, sur un canevas; 
ou bien encore en malaxant du liège 
pulvcrulent,en morceaux,grumeaux 
et copeaux, avec de la pâte à papier 
pour former le carton-liège ; ces 
deux substances sont mélangés à 
l 'aide d'un malaxeur dans un excès 

d'eau, de manière à favoriser le 
feutrage de la pâte et l 'enroulement 
de ses fibres autour des grains de 
liège ; on exprime la plus grande 
part ie de l 'eau par essorage dans 
une turbine ou par pression, et on 
achève ensuite la dessication à l 'air 
libre ou dans une étuve. Ce carton 
est très poreux, résistant et suscep
tible de formes et de dimensions 
quelconques. Tousles produits qu'on 
retire par ces procédés remplacent , 
dans bien des cas, les uns les tissus, 
les feutres, les cuirs, les cartons ; les 
autres , qu'on connaît sous le nom de 
tapis-liège et carton-liège, rempla
cent les toiles cirées, les lambris, 
serventâ la fabrication des bouchons 
des enveloppes calorifuges pour les 
chaudières, cylindres, tuyaux à a i r 
chaud, à vapeur, à eau chaude ; on 
en fait aussi des semelles, des 
formes à chapeaux, des articles de 
sellerie et çarroserie, des por te 
feuilles, des bourres de fusil, des 
revêtements pour murail les , cloi
sons, parquets, des garni tures pour 
emballage, etc. 

C'est encore à ces divers emplois 
qu'est destiné le liège aggloméré ; 
le liègo rédui t en morceaux et en 
poudre très fine est mélangé avec 
des substances adhésives telles que 
colle, amidon, gélatine, résine» 
soufre,, cire, etc., et ensuite moulé, 
laminé ou coulé à chaud ou à froid, 
avec ou sans pression, sous toute3 
les formes dont est susceptible une 
pâte plastique ; enfin, il est ramené 
à la consistance voulue par refroi
dissement ou dessication. 

Les lièges naturels de première 
quali té sont beaucoup employées 
en feuilles très minces dans la con
fection des boîtes et cartons de fan
taisie, coffrets, nécessaires, boîtes à 
gants , etc. 

Dès 1867, on imagina d'appliquer 
le liège à la construction des par 
quets, en le préparant d'abord en 
planches et en le découpant ensuite 
en carrés, exagones, pentagones, 
etc. , pour donner plus d'artifice, 
aux parquets , dont l 'aspect n'est 
pas désagréable, tant s'en faut, et 
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qui jouissent de la précieuse pro
priété d'être mauvais conducteurs 
de la chaleur et du son ; ils sont 
même, jusqu'à un certain degré, 
antiseptiques. 

Par ces mêmes raisons, on em
ploie t rès avantageusement le liège 
dans la fabrication des boîtes à 
conserves al imentaires, et on le 
substi tue aux couches de charbon 
pour préset ver les appartements de 
l 'humidi té , et son application aux 
rez-de-chaussée est d 'une utili té in 
contestable pour intercepter la 
communication du sol avec le p a r 
quet . 

Enfin, en emploie encore les co 
peaux du liège rejetés par la filière 
ou le couteau circulaire, à rembou-
rer les coussins, etc. 

Il est nécessaire de rendre le liège 
aussi propre que possible au b o u 
chage des vins mousseux et des 
eaux gazeuses en empêchant les 
fuites par les pores, qui trop sou
vent se manifestent dans les bou
chons à cause de la sève et de l 'a
cide subérique qu'ils contiennent ; 
c'est en poursuivant ce but qu'on 
t ra i te le liège par des procédés ch i 
miques, au moyen d'agents alcalins 
et d 'agents caustiques, procédés 
très variés d'ailleurs et fort mul t i 
ples, dont nous ne pouvons parler 
dans cet ar t ic le . 

Les cult ivateurs de chêne-l iège 
ont cherché, par tout les moyens, à 
obtenir un liège le plus uni possi
ble, dépourvu de nœuds et do cre
vasses, et il n'y a paslongtenipsque 
l 'un deux a été breveté pour un sys
tème de t rai tement par lequel il 
pense at teindre ce but , si lontemps 
désiré. 

Par tout calfeutrage, tout revê
tement liquide ou solide, de na ture 
à maintenir la zone de végétation à 
l'abri de l 'atmosphère, on doit pou-
voirarrèter laformation du la ci'oûte, 
et, par là, celle des nœuds et c re 
vasses ; c'est précisément ce que 
l'on obtient par l 'encollage du pé -
riderme, c 'est-à-dire de la surface 
externe du liàer,\ors du démasclage; 
6 i cette opération ne peut avoir lieu 

à ce moment, on peut aussi obtenir 
lo liège sans croûte en enlevant la 
portion du périderme qui s'est 
épaissie par l 'action del 'atmosphère, 
quand une seconde sève vient inon
der la couche subéreuse. 

A toutes ces applications, dont 
nous avons en grande partie em
prunté les détails à une r emarqua
ble étude de M. Alphonse Jacque-
mod, il convient d'en ajouter une 
dernière, qui n'est pas la moins i n 
téressante de toutes, mais dont le 
succès nous inspire, à la vérité, une 
certaine appréhension. 

Jusqu'ici, les déchets et le liège 
mâle n 'avaient pas d'applications 
industr iel les . Aujourd 'hui , d'après 
une nouvelle invention, on l ' em
ploie pour la distillation d'un gaz 
d'éclairage. L' inventeur de ce sys
tème de disti l lation, M. Combe 
d'Alma, a fait diverses expériences 
indust i ie l les de son procédé à Bor
deaux, Nérac, etc., et elles ont été 
toutes satisfaisantes ; la dernière, 
faito en 1879, à l 'Exposition des arts 
appliqués à l ' industrie, a valu à 
l ' inventeur une mention honorable. 

Des essais ont également eu lieu 
avec succès, au nouvel Opéra, à 
Par is , en novembre 1880, et nous en 
avons rendu compte dans le n u -
méro49 de ce journa l . 

Ce nouveau gaz, très r iche, inof
fensif et dépourvu complètement 
de traces sulfureuses, se produit en 
très peu de temps avec une chaleur 
relativement faible, et il est fourni 
dans la proportion de 500 mètres 
cubes environ par 1,000 kilog. de 
matière première. Sa purification 
est obtenue par un simple passage à 
travers un laveur à eau et une co
lonne de chaux. La flamme en est 
pure et bril lante, et il abonde en 
sous-produits tr$s recherchés dans 
l ' industrie. 

Comme le liège appliqué à la fa
brication de ce gaz est eu déchets 
qui donneraient lieu à un volume 
encombrant, on l 'agglomère à la 
presse, avec un peu de goudron, en 
brique très denses. 

Ce qui nous fait appréhender, ce

pendant, le succès trop complet du 
gaz de liège, c'est qu'on se plaint 
déjà, depuis plusieurs années, de 
l'insuffisance du liège fourni à l'in
dustrie et de la disparition de plan
tations considérables de chênes-
lièges due à l ' incurie ou à une spé
culation désastreuse pour l'indus
trie qui nous occupe. 

Ainsi, en Sicile, en Sardaigneet 
sur quelques points de l'Italie, il 
paraît qu'on a détruit des planta
tions entières de chênes-lièges pour 
obtenir le t ann in de Pecoree ; ainsi 
dépouillées de leur écorce, les ar
bres étaient brûlés afin de retirer 
des cendres le carbonate de soude. 

Pour ce qui est du tannin, qui se 
trouve sur l 'arbre entre le liège et 
le bois, disons en passant qu'avant 
qu'on eût recours au procédé brutal 
que nous venons de signaler, on ne 
les recueillait que sur l 'arbre abattu 
comme inutile, par la raison que, 
si une portion de cette enveloppe 
intérieure qui donne le tannin est 
détruite, le liège ne se formera plus 
jamais à cet endroi t . 

Or, il serait à craindre, la con
sommation du gaz de liège prenant 
de grandes proportions, qu'on ne 
s'en t în t pas aux épluchures et 
qu'on je tâ t tout le liège, déchets et 
le reste, à la cornue insatiable. Ce 
serait d 'autant plus fâcheux, qu'on 
n'a pas encore découvert de subs
tance capable de remplacer le liège 
dans toutes ¡?es principales applica
t ions. 

Ajoutons, en terminant , que les 
Etats-Unis , grands consommateurs 
de liège sous toutes les formes, ont 
fait dans ces derniers temps les plus 
louables efforts, paraissant couron
nés de succès, pour l'acclimatation 
du chêne-l iège ; le gouvernement 
de ce pays encourage, du reste, 
d 'une manière intel l igente, cette 
tentat ive, en accordant une prime 
à ceux qui , dans un délai raisonna
ble, auront obtenu les meilleurs ré
sul ta ts .— N'oublions pas, toutefois-
que le chêne-liège no peut guère 
donner une récolte qu'au bout de 
quinze ans. FÉLIX SOULIER. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOUVELLES G É O G R A P H I Q U E S 
ET ETHNOGRAPHIQUES 

LE D É S A S T R E D E L ' E X P E D I T I O N F R A N C O -

É T H I O P I E N N E 

Le Figaro a reçu quelques détails 
sur le meurtre de M. Arnoux, à 
Obock. Obock, on le sait, est une 
baio de la mer Rouge, qui fut a c 
quise par le gouvernement françaif, 
il y a une vingtaine d'années ; elle 
est située à quelque distance au sud 
de la baie d'Assab où les I tal iens 
essaient de leur côté d'installer une 
colonie. M. Arnoux était un négo
ciant niçois, que le hasard avait 
amené en Abyssinie, et qui entra en 
relations avec le roi Menelik du 
Ghoah. M. Lance, qui depuis est 
lui-même mort t ragiquement en 
Espagne, a publié, dans la Revue 
des Deux-Mondes, deux articles faits 
avec les notes prises par M. Aruoux 
dans ce premier voyage. 

Revenu en France, M. Arnoux 
trouva des commanditaires pour 
exploiter ses relat ions au Choah, 
et il était reparti pour Obock au 
mois de juin 1881, avec une dizaine 
de Français, act ionnaires de la 
Compagnie franco-éthiopienne qu'il 
était parvenu à fonder. La petite 
expédition arriva heureusement à 
Aden et d'Aden à Obock, qui n'en 
est qu'à quelques lieues de mer. Là, 
M. Arnoux, connu par la douceur de 
son caractère, montra une humeur 
tellement différente, que ses compa
gnons l 'attribuent à un dérange
ment cérébral causé par le climat du 
pays. Au lieu de faire cause com
mune avec eux, il s ' installa à part , 
ne leur livra les vins qui leur étaient 
nécessaires qu'à des prix excessi.'s 
et finit par les dépouiller en t iè re 
ment de leurs ressources. 

Puis, au lieu de part i r pour le 
Choah, il s'obstina à rester sur la 
plage déserte d'Obock. Les indigènes 
du voisinage, appa r t enan te la tr ibu 
des Danakils, ayant eu connaissance 
de son campement, essayèrent de le 
voler, et une nuit, en se défendant, 

les Français tuèrent un chef Danakil 
et blessèrent deux autres indigènes. 
Ce fut dès lors la guerre ouverte, et 
il fallut acheter la paix au prix de 
2,000 francs. Les compagnons de 
M. Arnoux, complètement ru inés , 
re tournèrent à Aden, sauf un seul, 
M. Lafont, qui resta auprès de lui . 
M. Soleillet, commandité par une 
autre Compagnie, était arrivé à 
Obock sur ces entrefaites et M. La
font en était réduit à aller manger 
à son bord chaque soir. 

Malgré la paix conclue, M. Arnoux 
reçut l'avis que quelques indigènes 
étaient résolus à tuer tous les é t ran
gers ; par une incompréhensible 

MAMMIFÈRES CONSTRUCTEURS. — I n c i s i v e de 
l 'Ondatra (V. № 113, p. 138,) 

négligence, il n'en fit pas même part 
à son compagnon. Le3 mars dernier, 
M. Lafont, dir igeant le t ravai l de 
quelques indigènes amis, entend 
tout à coup des cris de détresse et 
voit, à quelques centaines de mètres, 
un Européen tomber sous les coups 
de trois Danakils. Quoique sans 
armes, il s'élance au secours, mais 
d'autres indigènes lui barrent le 
chemin et le menacent de leurs 
lances. Il parvient heureusement à 
échapper en gravissant une falaiso 
escarpée. Il court à la factorerie 
f ranco-é th iopienne, escalade un 
mur et se saisit d 'un fusil. Deux 
hommes du navire Soleillet, MM. 
Mazet et Louis Grand accourent de 
leur côté avec des armes, ce que 
voyant, las indigènes, s'enfuient. 

. On put alors approcher de la v ic
t ime. C'était M. Arnoux, couché à 
terre, le visage tourné , comme dans 
un suprême appel, du côté de la fac
torerie. 11 avait cessé de vivre. Son 
cadavre portait neuf blessures. 

M. Arnoux avait emmené avec lu i 
sa fille. Après lui avoir rendu les 
derniers devoirs, les trois Français 
firent part i r la pauvre enfant pour 
Aden, d'où elle sera rapatr iée. Par 
sou énergie, M. Lafont est parvenu 
à sauver ce qu'il restai t des biens 
da la Compagnie, et l 'agent qu'elle 
a envoyé sur les lieux a pu en r e 
prendre possession. 

L A S O C I E T E D E G É O G R A P H I E 

La Société de géographie vient de 
renouveler son bureau. Ont été 
nommés : président : M. Ferdinand 
de Lesseps, de l ' I n s t i tu t ; v ice-pré
sidents : MM. le l ieutenant-colouol 
Perrier, de l ' Insti tut ; Antoine d'A -
badie, de l ' Inst i tut ; scrutateurs : 
MM. de La Roquet te ,Henri Cordior; 
secrétaire, M. Georges Revoil. 

La première assemblée générale 
de l 'année a été fixée au 28 avril 
courant . 

L A C H U T E D U M O N T M O R E N C Y ( C A N A D A ) 

La chute du Montmorency donne 
lieu en hiver à de singuliers p h é 
nomènes ; le c^oc des eaux fait 
soulever un bronil lard épais qui 
cristallise dans l ' a i r , et qui, re tom
bant constamment au même endroit , 
finit par former un cône de glace, 
haut de plus de 50 mètres. Ce cône 
sert à l 'un des jeux favoris des Cana
diens. Ils emportent à son sommet 
une légère planche de bouleau re le 
vée à l 'une de ses extrémités, et qu i 
leur t ient lieu de t ra îneau. Arrivé 
au haut du côue, on se je t te dans ce 
véhicule et l 'on descond la pente 
avec une rapidité vert igineuse en 
dir igeant sa cnute avec un peti t 
bâton. A Montréal, ce sont les Côtes 
des Neiges qui remplacent le cône 
du Montmorency. Ces jeux- là ne 
sont pas sans danger et les é t r an 
gers ne s'y r isquent guère ; pour 
donner une idée de la vitesse avec 
laquelle les habitants glissent sur 
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ces pentes, nous citerons la côte de 
Sainte-Anne, longue de un kilomètre 
et que l'on arrive à descendre en 
67 secondes. 

P. C. 

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 
et Faits ciivers 

Destructionradicaleduphylloxéra. 

— Un journal agricole italien, le 
Cultivatore, annonce que le direc
teur de l 'Agrar io italiano de Porli , 
M. le commandeur marquis Carega, 
a trouvé le mo\ en de combattre le 
phylloxéra, et qu'il le déclare en 
ces termes : « Ma découverte r a p 
pelle l'œuf de Colomb par sa s im
plicité ; elle met de côté toutes' les 
données de l 'empirisme et du doc-
t r inar isme sur ce sujet. » 

C'est fort bien, mais M. le m a r 
quis Carega oublie d'allumer sa 
lanterne, et nous n'y pouvons rien 
v o i r d e p l u s . Il est possible que ce 
soit avec intention ; dans ce cas, 
comme il n'est pas douteux qu'il ne 
recueille prompt&ment le prix d'une 
pareille découverte — si elle existe, 

— qu'i l ne nous en fasse pas trop 
at tendre la révélation. 

Aviation et photographie instan
tanée. — Nous avons annoncé que 
M. Marey avait réussi à photogra
phier, danssos phases diverses levol 
des oiseaux. Dans lacommunicat ion 
qu'il adresse sur ce sujet à l'Aca
démie des sciences, M. Marey r a p 
porte en substance ce qui suit : 

Il s'est servi pour ses expériences 
d'un ins t rument analogue à celui 
qu'emploie M. Janssen pour obtenir 
des photographies instantanées des 
astres. C'est une sorte de « fusil-
révolver photographique,» composé 
d'un tube delai ton d'environ 5 cen
timètres de diamètre et de Om.70 de 
long. La culasse est représentée par 
une boîte rectangulaire contenant 
les plaques photographiques ; un 
mécanisme pourvu d'un ressort, 
qu'on remonte comme celui d'une 
pendule, amène successivement 
chaque plaque en face du canon.Sup
posez que dans l'espace d 'une se 

conde,12 plaques passent devant le 
tube dirigé préalablement vers un 
objet, chaque image emploiera à se 
former un douzième de seconde. 

« C'est ainsi , explique M. Marey, 
que je suis parvenu, en développant 
les images des plaques, à dessiner 
sur le papier, dans un carré de 
0 m, 15 eu 0 m. 20 les différentes 
positions des ailes d'un oiseau qui 
vole. Les hui t positions qui consti
tuent les divers phases du mouve
ment représentent ensemble un 

' tiers de seconde ; et nous avons sous 
les yeux des images dont la fidélité 
et la précision r.e laissent rien à dé
sirer. Il est possible, en accélérant 
la rotation de la pièce mobile de la 
culasse d'obtenir quatre , cinq, peu t -
être dix fois plus d'images durant le 
même temps . Dans ce dernier cas, 
l ' image correspondrait à moins d'un 
cent- trent ième de seconde. On voit 
p a r l à à quel degré prodigieux d 'ana
lyse ce procédé permettrai t de des
cendre. 

«Les hu i t dessins que je place 
sous les yeux de l'Académie forment 
une série qui montre une mouette, 
à l ' instant où elle entre en action 
pour le vol : d'abord les ailes sont 
entièrement allongées et pendantes ; 
puis, l 'avant-bras est ramené en se 
pliant vers la partie supérieure du 
thorax, l 'extrémité des ailes res tant 
encore pendante . Ensuite , cette 
ex 'rémité s'élève, de façon à offrir 
à la résistance da l 'air la moins 
grande surface possible. Un peu 
plus tard, les ailes ont pris la posi
tion la plus élevée. Enfin, elles se 
rabattent progressivement, jusqu 'à 

1 ce qu'elles aient repris la position 
première. Tout cela, j e le répète, 
s'exécuta en un t iers de seconde. Je 
réserve pour une comunication u l t é 
r ieure les observations que le com
mencement de ces expériences m'a 
suggérées. Je pense qu'il y a, sur le 
mécanisme du vol, sur la résistance 
de l 'air, sur les diverses espèces de 
vol, des choses dignes d 'at t irer l 'a t 
tention de l'Académie. » 

Sans doute, mais il y a encore 
au t re chose que nous avons eu l 'oc

casion de signaler déjà, dont les 
physiciens ne semblent pas se dou
ter et dont nous sommes étonnés de 
no point entendre les anatomistes 
nous entretenir . 

CONNAISSANCES UTILES 

LA FRAUDE DU SEL 

Le sel exposé à l 'humidité gagne 
du poids au préjudice du consom
mateur ; celui-ci paie alors l'eau au 
même prix que lo sel. 

Le sel ne doit pas contenir nor
malement plus de 8 pour cent d'eau. 

On peut vérifier si sous ce rap
port, le sel est vraiment de qualité 
marchande en enfaisant dessécher 
une certaine quantité , 50 ou 
100 grammes dans une étuve à la 
température de 30 à 40 degrés. 

La perte du poids indique la 
quantité d'eau ajoutée, si elle ex
cède le chiffre de 8 po'ir cent, on 
peut être assuré qu'il y a eu fraude. 
Cette vérification peut être impor
tante pour les achats faits en grande 
quanti té. 

NETTOYAGE DES TACHES GRASSES" SUR 

LES P A l t Q t E T S 

Faites bouillir dans l 'eau, parties 
égales de terre à foulon et 
de potasse d'Amérique (environ 
100 grammes de chaque pour 
1 litro d'eau) ; étendez de cette solu
tion bien chaude sur la partie du 
parquet tachée d'huile ou de graisse, 
où vous la laissez de dix à douze 
heures suivant l ' importance dus 
taches. Enlevez alors par un lavaga 
à l 'eau et au sable fin. 

Si les taches étaient par trop 
nombreuses, couvrant presque toute 
l 'étendue du parquet, il faudrait le 
couvrir entièrement de la solution 
et a t tendre vingt-quatre heures 
avant d'opérer le net toyage. 

OMOBOÎvO 

Le Gérant : A . J O L L Y . 
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Quel est le P a r i s i e n qui n'ait p a s e x p l o r é 
les côtes de N o i m a n d i e e t d e B r e t a g n e ? 
C'est l 'excursion la p l o s r a v i s s a n t e q u ' o n 
puisse faire, l 'été, au m o m e n t da la s a i s o n 
balnéaire. U n c o n s e i l , chor l e e t - u r : en 
passant à Frtearnu, n'oubliez pas d e v i s i t e r 
Ja magnifique u s i n e de la B a n é . i i e t i n e , l a 
fine liqueur si ap p r é c i ée des g o u r m e t s , si 
précieuse a u x e s t o m a c s p a r e s s e u x . Cette 
usine est a la fois i m p o s a n t s et, p i t t o r e s 
que. M Legrand, l 'habi le d i r e c t e u r , voua 
servira g r a c i e u s e m e n t de c i c é r o n e , e t t o u t 
en vous faisant v i s i t e r j u s q u ' a u x m o i n d r e s 
détails, vous offrira u n v o i r e do sa b i e n 
faisante l iqueur . 

C'est ht a u s s i quo se fabr ique l'Alcool de 

menthe des B ë n e d c l i n s , s i u t i l e c o m m e 
a n t i s e p t i q u e oau de t o i l e t t e e t d e n t i f r i c e , 
a ins i quo l'Eau de mélisse des Bénédictins, 

d o n t la réputar ion nst u n i v e r s e l l e . (Dépôt 
â Par i s , 76, b o u l e v a r d H a u s s m a n o . ) 

LE iTOCTElJH CH O F F É 
Offre gratuitement à t o u s n o s l e c t e u r s la 
7 m « é i i i o n d e s o n Traité <îe ilaéelecine prati
que, d a n s l e q u e l i l e x p o s e s a m é t n o a > c o n s a c r é e 
p a r 10 a i m é e s d e s u c c è s d a n s l e s h ô p i t a u x , 
p o u r l a g u é r i s o n d >s maladies chroniques de 
tous les organes, et d e s hernies, hémorroï
des, goutte, phtisie, asthme, cancer,obésité, 
maladies de vessie e t de matrice, e t c . A d r e s 
s e r l e s d e m a n d e s , q u a i S'-Michal, 2 7 , P a r i s . 

M o n s i e u r CHABLE , m é d e c i n s p é c i a l , 
c o n n u d e p u i s q u a r a n t e a n s p o u r s o n e x 
c e l l e n t t r a i t e m e n t dépurat i f , e n v o i e a v e c 
son o r d o n n a n c e l e s r e m è d e s n é c e s s a i r e s à 
l a g u é r i s o n des m a l a d i e s c o n t a g i e u s e s des 
d e u x s e x e s , d a r t r e s , v i r u s , d o u l e u r s da l a 
v e s s i e e t des r e i n s , u r i n e s i r r i t é e s , g r a -
v e l l e , p e r t e s , e t c . — C o n s u l t a t i o n s , de 1 à 
5 h e u r e s , aH lor é t a g e , ou lu i é c r i r e 36 , r u e 
V i v i e n n e , P a r i s . 

HTrfpp̂ RN" - & 4STR A L&1ES DYSPEP S 1£ S, GHAVEÜE 

G R A N D D É P Ô T 

D E 

2 1 , IR/Lie D r o u o t , e n f a c e ' l e F i g a r o , P A R I S 

LA P R E M I È R E MAISON de F R A N C E pour S E R V I C E S de TABLE et de DESSERT 

Demandez le CATALOGUE~ALBUM illustré de cinq cents modèles en chromo-lithographie avec l'historique de la Faïence et de la Verrerie 

ÛuYerture d'une Succursale, 33, Rue Saint-Ferrêol, à MARSEILLE 

H O dul)p ̂  y 

il r\ I 

C o q u e l u c h e s 

H O dul)p ̂  y 

il r\ I 

B r a n c t i i t e s 

i — ^ 1 

I n s o m n i e s 

P A R I S . « 2 & 1 3 , tïtjb BR.OLTJT 

ER E N C A U S S E F U M I G A T E U R 
Liquide, ne constipant pas I Anti-Asthmatique 

3 f. SO LE FLACON 1 3 f. B O L A BOITE 

Se trouvent : à la Maison Médicale ENCAUSSE et CANÉSIE, 57, Rue Hocttecbouart. Paris 

ET DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES 

MÉDAILLE D'ARGENT GBAffl] MODULE A L'EXPOSITION ALGÉRIENNE MIL 1881 

[Maladies des foies urînaires, de la Goutte et des Rhumatismes 

G U É R I E S P A R L E S 

P I L U L E S J U L E S S I M O N I 

à PAR EN ARIA RUERA (d'Afrique) 
Ces pi lules j o u i s s a n t do p r o p r i é t é s a c t i v e s e t eff icaces c o n t r a l e Catarrhe vésical a i g u 

ou chronique, p u r u l e n t on s a n g u i n o l e n t , c o n t r e l a D y s u r i e , l a Cystite, l a Graveïle 

urique,lesColiquesnéphrétiqnes,\aGouUe,lesHhumalisr/ies, e t c . P r i x : 3 f r . 5 Q 2 a b o i t e j 

P h a r m a c i e .5VS.l'i& S E M O X , S , r u e d e l a S.JBH- , à .%24«s:ES 

e t d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . 
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L A L A N D E 

Joseph-Jérôme Le Français de 
Lalande, célèbreastronome, naquî là 
Bourg le i 1 jui l let 1732, Il fut élevé 
par les jésuites qui firent de lui , grâce 
à sa vive intell igence, un enfant 
prodige de l'espèce la plus bizarre, 
car on raconte que, dès l'âge de dix 
ans, il débitait en chaire des se r 
mons de sa composition et éc r i 
vait des romans mystiques. Après 
avoir achevé ses études au collège 
de Lyon, Lalande, qui s 'était décidé 
pour le barreau, vint faire son droi t 
à P a r i s ; mais bientôt , l 'étude de 
l 'astronomie le prit tout entier. 

La grande éclipse de soleil de 
1743 avait d'abord att iré l 'at tention 
du j eune Lalande, encore sur les 
bancs du collège de Lyon, vers cette 
science. A Paris , il fréquenta l 'Ob
servatoire, obtint de Delisle, as t ro
nome de la Marine, l 'autorisation 
de prendre par t à ses observations 
et suivit ses cours au collège de 
France ; il devint peu après élève de 
Lemonnier, Il n 'avait guère plus de 
dix-neuf ans lorsque celui-ci , qui 
avait été dés ignêpar l 'Académie des 
sciences pour al ler à Berlin dé t e r 
miner la paral laxe de la lune et 
faire d 'autres observations de con
cert avec Lacaille instal lé au Cap, 
se fit remplacer pa r lu i dans cette 
mission, au grand ê tonnement de 
Frédéric, devoir un si j eune homme 
chargé d'observations si impor t an 
tes. Le roi de Prusse accueill i t t ou 
tefois avec bonté le j eune savant, 
qui fut bientôt reçu membre de 
l'Académie de Berlin, et , après la 
publication du résul tat de ses 
observations {Dominî de Lalande, 
astron&mi regïï, de observationibus 
suis herolinen&ibits, ad parallaxin 
lunœdefiniendam.—(1752), de l'Aca
démie des sciences de Paris (1753). 

Lalande commença dès eette épo
que à s'occuper de la théorie des 
planètes, qa ' i l ne devait p lus a b a n 
donner; il rectifia, grâce à un hé l io-
mètre do 18 pieds, qu'il avait fait 
'construire pour les dé terminer 

plus sûrement, la valeur admise 
alors des diamètres apparents de 
plusieurs planètes, notamment de 
ceux du soleil et de la lune. En 
1759, il donna une édition nouvelle 
des tables de Halley, corrigée et 
augmentée des tables des satellites 
de Jupiter , de Wargen t in , du cata
logue de Lacaille et de l 'histoire de 
la comète de Halley. 

Chargé, l 'année suivante, de la 
rédaction de la Connaissance des 
temps, Lalande y introduisit des 
notices biographiques, dont l 'habi
tude a décidément prévalu ; il d is 
posa cette publication, destinée 
spécialement aux marins, de façon 
que l 'application de la méthode de 
Lacaille pour la déterminat ion des 
longitudes, déjà adoptée par les 
Anglais, pût être faite aisément. 

Lalande succéda, en 1762, à 
Delisle, son premier maître , dans 
la chaire d'astronomie du collège 
de France, qu'il occupa jusqu 'à sa 
mort, avec le plus grand éclat. 
« S'il n 'est à tous égards qu 'un as t ro
nome de second ordre, dit à ce p r o 
pos Deiambre, i l a été le premier de 
tous comme professeur : plus qu 'un 
autre., il a su répandre l 'instruction, 
et le goût de la sc ience .» Son zèle 
allait si loin, sous ce rapport, qu' i l 
recevait chez lu i ceux de se» élèves 
qui lu i paraissaient les mieux doués 
et les plus at tentifs , pour les former 
aux observations et aux calculs, et 
prenait en pension les plus pauvres 
afin de réduire leurs dépenses 
urgentes le plus qu'il se pouvait. On 
a bien des écarts à reprocher à 
Lalande, mais il nous semble que 
ceci suffirait à en faire excuser de 
beaucoup plus grands que les s iens. 
Tant de zèle ne lu t point dépensé en 
pure perte , et de nombreux élèves 
de Lalande, mettant en prat ique les 
leçons da maî t re , on t donné â l 'as
tronomie une impulsion considéra
ble au tant qu' imprévue. 

Après lapubl ica t ion deson Traité 
d'astronomie (1764), le plus complet 
qui ait encore été publié, Lalande 
se trouvait à la tête des astronomes 
I ra rça is , et tout désigné par consé

quent,, pour prendre la direction 
des observations du passage de 
Vénus de 1709. Il ne s'entendit 
point, malheureusement, avec les 
observateurs étrangers, dont les 
expéditions avaient été préparées 
secrètement, du moins celle de Hell 
en Finlande, de Green et de Cook 
à Taï t i ; et l 'astronomie française 
n'en tira que très peu de gloire. 

En donnant la liste des ouvrage s 

de Lalande, nou3 ferons connaître 
mieux la na tu re et l 'importance des 
services rendus â la science par cet 
« astronome de second ordre, »â une 
époque où on n 'en voit guère de 
premier ordre. Ce sont, outre ceux 
déjà cités : Mémoires sur les équa
tions séculairet (1757) ; cinq Mémoi
res sur la théorie de Mercure (1766-
1786) ; sur les taches du soleil et sur 
sa rotation (1776-" 8) ; sur la planèle 
d'Herschel (1779 87) ; sur la durée 
de l'année solaire (1782) ; Astronomie 
des dames (1785) ; Observation de 
huit mille étoiles boréales (1789-
1790) ; Bibliographie astronomique 
(1803) ; plus de cent cinquante 
mémoires insérés dans le recueil de 
l 'Académie; tous les articles d'as
t ronomie de Y Encyclopédie, plus 
tard refondas pour l'Encyclopédie 
méthodique ; sans par ler de sa col
laboration active â la Connaissance 
des temps, au Journal des savants, 
aux Âcta eruditorum de Leipzig et 
â un grand nombre d 'autres publi
cations savantes. De p lus , car il ne 
s'agit là que de ses t ravaux sur l'as
tronomie, on doit à L a l a n d e : Des-
cription des neuf art» différents 
(1761-67); Traité des canaux de 
navigation (1778) ; Discours sur la 
douceur (1780) ; Abrégé de la navi
gation (1793) ; le Complément de la 
seconde édition de YHistoiredes ma
thématiques de Montucla (1802), etc. 

Lalande s'est rendu coupable de 
quelques écarts , avons -n ius dit, 
d 'aucun toutefois qui puisse faire à 
sou caractère un tort bien grave. Il 
aimait la discussion, et ia poussait 
quelquefois trop loin ; l 'ostentation, 
l 'amour delà populari té dépassaient 
également chez lui les limites qu'il 
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semble qu'un savant doive s ' impo
ser; s'inquiétant assez peu des a t ta
ques, aimant les louanges, et su r 
tout la publicité sous quoique forme 
qu'elle se produise. Ainsi, il taisait 
annoncer dans les journaux qu'il 
allait se rendre à Gotha en ballon : 
l'ascension avait lieu en effet, mais 
l'aérostat opérait sa descente au 
bois de Boulogne. Souvent, le soir, 
il allait a'installer sur le Pont-Neuf, 
avec un télescope, pour montrer 
aux passants la lune ou les étoiles 
principales, ne laissant pas ignorer 
que c'était bien lui, le célèbre profes
seur Lalande, qui présidait à cette 
exibition ; de quoi les passants 
n'avaient pas trop à se plaindre, 
après tout. 

Au passage de Mercure de 1786, 
Lalande le fit annoncer pour le 
3 mai, précisant l 'heure, et jusqu'à 
la seconde, à laquelle lo phénomène 
se produirait : le passage n 'eut lieu 
que quarante minutes après l 'heure 
indiquée, et les invités de Lalande, 
fatigués d'attendre, étaient part is , 
à l'exception de Delambre, dont la 
patience fut récompensée. Mais ici, 
Lalande n'était coupable que d'une 
confiance trop aveugle dans les ca l 
culs de Lacaille et de B^adley, qui 
ne se trouvèrent point absolument 
exacts. 

Son esprit de contradiction, ou 
plutôt de discussion passionnée, 
attira plus d'uue querelle à Lalande 
et lui fit des ennemis qui, sans 
doute, n'étaient ni plus calmes 
ni plus réservés que lui dans leurs 
critiques. 

Lors du passage de Vénus de 
1769, par exemple, Lalande, qui 
s'était fait le promoteur de toutes 
les missions d'observation, ne fut 
pas avisé du départ de celle du 
jésuite Hell, astronome do la cour 
de Danemark et n 'eut qu'après coup 
communication des résultats ; il en 
fut de même, du reste, de l 'expé
dition anglaise commandée par 
Cook. L'astronome français en con
çut un grand ressentiment, et con
testa avec vivacité les résultats 
ainsi tardivement communiqués. 

Une querelle s'établit à l 'état per
manent entre Hell et lui . Mais à 
la mort de Hell , Lalande s'em
pressa de publier une véritable 
rétractation et de rendre à son adver
saire pleine et entière just ice. 

Dans une aut re occasion, il eut 
une querelle avec Cassini, contre 
lequel il publia une brocure d 'une 
telle vivacité, que l'Académie dut 
en exprimer son mécontentement. 
Au fond, il avait raison ; mais la 
forme emportait toujours le fond 
chez lui . 

Une histoire amusante, c'est celle 
de pauvre Bernardin de Sain t -
Pierre ¡s'avisant que la terre est 
allongée dans le sens des pôles et 
que la fonte des glaces est la cause 
du flux et du reflux de la mer. 
Lalande l 'entreprit aussitôt, et le 
couvrit si bien de ridicule, que le 
doux autour de Paul et Virginie et 
de la Chaumière indienne l 'at taqua 
àson tour avec une fureur de mou
ton enragé, dans sa préface de ce 
dernier ouvrage. Il n'est pas dou
teux, pourtant , que Bernardin de 
Saint-Pierre avait t o r t ; mais la 
véhémence des crit iques GU des 
attaques do Lalande finissaient tou
jours par faire tourner les choses à 
son désavantage. C'est ainsi que, 
presqu'au commencement de ses 
relations avec Lacaille, il s 'attrapa 
avec son maître Lemonnier, qui ne 
valai t , pas mieux que lui sous ce 
rapport et nourrissait contre Lacaille 
une haine injustifiable, au sujet de 
l 'astronome de l ' Insti tut ; ils se t r a i 
tèrent si bien, qu 'une brouille s'en 
suivit dont Lemonnier ne voulut 
jamais revenir, malgré les t en ta t i 
ves de son ancien élève pour se 
réconcilier. 

Lalande n'était pa? un méchant 
homme, malgré ses travers ; il était 
bon et serviable, et revenait a i sé
ment sur ses torts » Son zèle pour 
la science était infatigable. Mais il 
était querelleur et bizarre. Sa bizar
rerie l'avait porté notamment, à une 
époque où l 'on s'occupait de d is
cussions sur les insectes comestibles 
dans l 'antiquité, à manger en 

public des chenilles, auxquelles il 
disait trouver un goût d 'amande, 
et des araignées qu'il prétendait 
avoir celui de la noisette. 

En 1773, il avait préparé pour une 
lecture publique, qu'il ne fît pas, nn 
mémoire sur les comètes. — P o u r 
quoi ne fait-il pas cette lecture 
annoncée ? se demandait-on, dans le 
public. Et l'on induisit de ce silence 
que l'Académie s'opposait à cette 
lecture, dans laquelle Lalande a n 
nonçait la fin du monde. Le l ieute
nan t de police dut s'en m ê l e r : le 
mémoire en question ne contenait 
aucune prédiction sinistre, bien 
entendu, mais le public ne fut pas 
convaincu. 

Lalande mourut à Paris , le 4 avril 
1807, des suites d'une phtisie pu l 
monaire, non pas mal soignée, 
mais aggravée par l 'absence des 
soins, des précautions hygiéniques 
même les plu s alimentaires,car il sor
tai t systématiquem ent tour, les j o ur s, 
quelque temps qu'il fit, malgré sa 
position et son âge. 

Lalande, en dépit de ses défauts , 
était très estimé de tous les savants 
de l 'Europe, avec lesquels il en t re 
tenait une laborieuse correspon
dance. II a fondé, par son tes tament , 
une médaille que l'Académie des 
sciences décerne annuel lement à 
l 'auteur de l 'observation la plus 
intéressante ou du mémoire le plus 
uti le au progrès de l 'astronomie. 

A. B. 

R E U N I O N A N N U E L L E 

DES SOCIÉTÉS SAYASTES DES DÉPARTEMENTS 

SECTION DES SCIENCES 

La vingtième réunion annuelle 
des Sociétés savantes des départe
ments a eu lieu comme de coutume 
à la Sorbonne, mais avec moins d'en
train que d 'habitude. C'est que le 
gouvernement , qui aime fort à r é 
glementer , et le comité, qui est tou 
jours d'accord avec le gouvernement 
représenté par le ministre de l ' ins 
truction pub l ique , ont imaginé 
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d'imposer un programme aux t ra 
vaux des Sociétés départementales 
et d 'ennuyeuses formalités à leurs 
délégués, afin de donner « plus d'é
clat encore et d'animation » aux 
discussions. 

De l 'animation, il y en a assez, car 
les délégués protestent vivement, 
se disant d'ailleurs prêts à s ' incliner 
devant les maîtres respectés du co
mité, mais à la condition qu'on ne 
leur impose ni programme ni doc
t r ine , qu'on ne les mette pas en 
tutelle, en un mot. 

La réunion n'est pas nombreuse, 
et il y a des manquants parmi les 
lecteurs inscri ts . L'honorable pré
sident, M. II. Milnc-Edwards, en 
manifeste doucement ses regrets . 

On fait, en outre, cette remarque 
que la plupart des mémoires p r é 
sentés ont pour auteurs des profes
seurs de l 'Université, qui ne sont 
que de passage dans les localités 
qu'ils étudient, et par conséquent 
dans les Sociétés scientifiques lo 
cales, et qui ne peuvent guère a p 
porter à la réuion de la Sorbonne 
que des résumés de leurs cours. 

On voit que tout ne va pas le 
mieux du monde, c 'est-à-dire à la 
satisfaction de tout le monde. Les 
travaux présentés à la réunion n'en 
sontpasmoinsremarquables , somme 
toute, et nous allons résumer les 
principaux, comme nous le faisons 
tous les ans. 

M. Blcichor a étudié les g i se 
ments de minerai de fer de Meur the-
fit-Moselle, dans la région du groupe 
minier de Nancy, Pont-â-Mousson, 
Viterne, sur une longueur de 50 k i 
lomètres. Ce minera i se compose de 
deux séries de couches, l ' inférieure 
avec une faune regardée comme 
liasienne, la supérieure de nature 
oolithiquo, suivant plusieurs géo
logues. M. Bleicher a été amené, 
par ses études personnelles, aux 
conclusions suivantes : 

Le lias de Lorraine se termine à 
la couche durcie, ravinée, à ga le ts ; 
la limite inférieure du minerai l ia-
sien est déterminée seulement dans 
les points où la proportion de fer 

est suffisante pour colorer les mar
nes supra-liasiques. Le minerai l ia-
sien est caractérisé par le fossile 
appelé trigonia navis. Il a les plus 
grandes analogies avec les sables du 
Mildford, du Yorkshire, où l'on 
constate la présence de mollusques 
lamellibranches oolithiques dans 
une faune l iasienne. Dans le mine 
rai oolithique, l 'apparition do l 'am
monite de Murchison a coïncidé avec 
la disparition des derniers vestiges 
de la faune l ias ique. Il y a eu pen
dant le dépôt de ces couches deux 
oscillations lentes, qui ont amené, 
pendant les périodes d 'exhausse-

1 ment, la faune des gastéropodes, 
des polypiers et des bryozoaires, et, 
pendant les périodes d'abaissement, 
le dépôt des marnes sableuses avec 
ou sans fucoïdes. 

Ces conclusions., si elles sont 
exactes, tendraient à modifier 
l 'ancienne conception de g r a n 
des périodes géologiques très t r a n 
chées, se succédant rapidement, 
avec des créations végétales et 
animales différentes. Elles nous 
montrent les mouvements de 
l'écorce terrestre s'accomplissant en 
général l en temen t , à travers une 
immense série de siècles, et les fau
nes et les flores se confondant au 
milieu des ter ra ins immédiatement 
superposés. Cela rend l 'étude de la 
géologie moins simple qu'on ne 
l'avait cru d'abord : nous sommes 
en face de phénomènes cosmiques 
beaucoup plus rapprochés de ceux 
que nous pouvons entrevoir aujour
d 'hui , non sans peine, il est vrai, à 
cause de la brièveté de la vie hu 
maine, mais que le long et patient 
enchaînement des observations r en 
dra do plus en plus perceptibles. 
En définitive, la science tend ainsi 
à nous affirmer, chaque jour avec 
plus d'éclat, la constance et l ' un i 
formité d'action des lois qui prési
dent à l 'organisme de l 'univers. 

M. Filhol, professeur à la Faculté 
des sciences de Toulouse, commu
nique le résul ta t de nouvelles r é 
elles sur les eaux sulfureuses t h e r 
males des Pyrénées centrales. Ces A 

eaux sont à peine alcalines, tandis 
que celles des Pyrénées-Orientales, 
autour du Canigou, contiennent du 
carbonate de soude. 

M. Alluard, directeur de l'Obser
vatoire du Puy-de-Dôme signale 
des faits curieux observés pendant 
l'hiver de 1881-82, à Clermont et au 
Puy-de-Dôme. 

L'hiver de 1881-82 s'est fait re
marquer par une température douce 
et une sécheresse excessive. Al ' jb -
servatoire du Puy-de-Dôme, la tem
pérature moyenne do décembre a 
été plus élevée de 5 n , à Clermont de 
8°,5, que celle du mois correspon
dant de l 'année précédente. La tem
pérature moyenne de janvier a été 
plus haute de 3°,6 àClermont, de 2°,2 
à l 'observatoire. L'étrange, c'est 
que les régions basses du centre de 
la France ont été beaucoup plus 
froides Que les régions élevées i 

L'interversion de la température 
aux al t i tudes de 1,000 mètres à 
2,000 mètres , déjà indiquée dès 
1878, s'est manifestée en s'accen-
tuant . En janvier et février, du 10 
au 15, 37 fois de suite la tempéra
ture s'est trouvée moins basse à la 
station de la montagne qu'à la sta
tion de la plaine ; les différences 
ont at teint souvent 8° à 10°. 

Il est à noter que le 17 janvier, 
par une température de 7° 3, par un 
très beau temps, la pression baro
métrique à Clermont, à une altitude 
de 388 mètres, s'est élevée à 749 mm. 
pression qui, à la température de 0° 
et au niveau de la mer, s'exprime
rait par 786 mm. 77. Le même jour 
à Paris-Saint-Maur, le baromètre 
marquait 786 92. 

M. Alluard décrit ensuite une ter
rasse c i rcu la i re , bordée par une 
balustrade do 1 mètre de hauteur et 
de 30 mètres de circonférence, qui 
vient d'être aménagée au-dessus de 
la tour construite au sommet du 
Puy de Dôme pour le service météo
rologique. La balustrade est divisée 
en 360 degrés. Grâce à cette circons
tance, qui fait de la terrasse un véri
table instrument d'observation, les 
personnes même étrangères à la 
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science peuvent facilement obser
ver les phénomènes en les rappor
tant à des points déterminés de l ' ho 
rizon. De cette terrasse, on a aperçu, 
à une distance de plus de 300 ki lo
mètres, les signaux électriques, lors 
des opérations géodésiques faites 
entre l'Algérie et l 'Espagne. 

M. Dieulafait l i t une note sur les 
minerais devanadiumetsur le vana
dium qu'on trouve dans les terrains 
géologiques anciens. 

M.Munet, professeur à la Faculté 

des sciences de Grenoble, rend 
compte de ses recherches relatives à 
l'action des lumières colorées sur 
les végétaux. Pour que l'acide car-
boniquepuisseêtre décomposé, opé
ration qui constitue le phénomène 
essentiel de la nutr i t ion, il faut une 
intensité lumineuse un peu inférieu
re à celle des rayons colorés les plus 
actifs, c 'est-à-dire aux jaunes , aux 
orangés, aux rouges; les violets sont 
modérés; les rayons de l ' indigo, 
bleus,verts sont relativement faibles. 

M. Langlois, professeur de phy
sique au collège de Châteaudun, 
expose des vues nouvelles sur une 
question de haute physique qui tou
che à la constitution intime des 
corps. Il s'agit du mouvement a to 
mique, c 'est-à-dire de la manière 
dont les atomes se comportent au 
sein des molécules. M. Langlois 
repousse l'hypothèso d 'Ampère, 
adoptée par M. Clausius. et qui 
suppose le mouvement recti l igne. 
Elle aboutit , suivant M. Langlois, à 

A. Broyage des s u ù t a n c e s . — B . L e u r mélange à l a m e u l e . — C. S é c h a g e . — D. P r e s s a g e . — E. G r e n a g c et l i s s a g e . 

CHIMIE. — F a b r i c a t i o n do la p o u d r e (p. 166, c o l . 2 ) . 

un véritable chaos. Quant à lui , il 
conçoit les atomes en mouvement 
dans unesphère,commelesplanètes; 
il applique à leur déplacement les 
lois de la gravitation, vérifie ses con
jectures par l 'expérience et les 
trouve fondées. Pour être jus te , 
nous devons ajouter que le travail 
de M. Langlois a été jugé digne d'at
tention par des savants compétents. 

M. de Montessus raconte la cap
ture qui a été faite dans le dépar te 
ment de Saône-et-Loire d'un oiseau 
qu'on ne connaissait pas , et qui, 

dans une migrat ion de ses congé
nères, s'était égaré jusque chez 
nous . Il t ient le milieu entre la 
merle et l 'é tourneau. 

Sur cotto communication est close 
la première séance. Yoici le résumé 
de celles de la seconde et dernière 
journée : 

M. Boussinesq trai te d'une ca té 
gorie d'intégrales définies, de leur 
application à la solution du pro
blème du choc d'une barre par u n 
corps solide, qui vient la heurter 
ierpendicula i rement . La rupture se 

produira dès le premier instant du 
choc, quelle que soit la masse du 
corps heur tan t . 

M. Souillard étudie la masse des 
satellites de Jupiter . 

M. de Saint-Germain étudie les 
propriétés des équilibres astatiques 
en considérant les composantes des 
forces suivant trois axes. 

M. Léon Jaubert , fondateur de 
l'Observatoire populaire du Troca-
déro, fait une communication sur 
l e s ins t ruments de cet établisse
m e n t , sur les cartes et les globes 
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célestes en cours d'exécution, sur la 
nature et les résultats de l 'ensei-
g n e m a D t qui y est donné. 

M. Lennier, du Havre, présente 
da observations sur la baie do la 
Seine, les rivages et les falaises qui 
la l imitent . Cette baie se comble 
tous les ans ; des terrains, naguère 
recouverts par la mer, sont devenus 
des pâturages. L'apport al luvionnal, 
cont inuant à s 'étendre, a gagné le 
Hoc et rempli l 'anse de Fuquefleur. 

M. Marchand, de Fécamp, décrit 
un procédé i D g è n i e u x pour le do
sage volumétr ique de la potasse. 

M. Muston expose ses recherches 
géologiques sur le terra in c i rcons
crit au nord par la vallée de l 'Allan, 
de Porrent ruyà Montbél iard ,ausud, 
par la route d'Audincourt à Por-
rentruy. Dans cet espace sa t rou
ve le massif jurassique du canton 
de Délie. 

M. Crovat traite une question de 
photometric ; il décrit un appareil 
qu ' i l a inventé, dans lequel il a 
réussi à comparer des couleurs 
très dissemblables. 

M. Siret communique des obser
vations sur los phénomènes connus 
de la Fontaine-Ardente de Saint-
Bar thé leny (Isère). 

Dans la section des sciences m é 
dicales, présidée par M. Moutard-
Martin, on a entendu une commu
nication de M. Mégnin, sur l 'orga
nisation et le développement des 
échynOrrhynques. M. Mégnin est 
parvenu à découvrir dans les larves 
de ces helminthes un appareil d i 
gestif constitué par deux longs tubes 
repliés, à parois épaisses, dans l es 
quels la cavité centrale pousse de 
nombreux diverticulums. Ces tubes 
s'ouvrent d a n s l ' o r i f i c e buccal, à la 
base du cou. Cet appareil a de gran
des analogies avec celui des t réma-
todes. 

M. Paul Fabre s'est occupé du 
rôle de la poussière charbonneuse 
dans la pathologie du houi l leur . 
Cotto poussière, qui occasionne des 
maladies bien connues des poumons, 
n'a pas d'action sur la peau, comme 
on l'a dit ; elle peut provoquer la 

conjonctivite simple et parfois de 
véritables inflammations de la cor
née (kératites). 

M. Armignac t rai te de l 'aphasie, 
qu'il nomme « cécité des mots », et 
rapporte une observation qui a 
montré l 'existence de cette affection 
prolongée pendant deux ans, sans 
qu 'aucun trouble intellectuel se 
manifestât. 

Après l 'exposition, par M. Droui-
neau, d'un système d'organisation 
départementale de la médecine p u 
blique, et la lecture d'une nota de 
M. Thoulet sur la conductibilité 
thermique des corps, isotropes, 
M. le président H. Milne-Edwards 
déclare les séances closes. 

Malgré des débuts laborieux, la 
réunion, en somme, a conduit ses 
travaux de la manière la plus heu 
reuse et les communications n 'ont 
pas été moins intéressantes cette 
annéo que les précédentes, dans la 
section des sciences comme clans les 
autres . Espérons, toutefois, qu'on 
voudrabien laisser leur indépendan
ce aux socié Lés départementales et ne 
point compromettre l 'avenir d 'une 
inst i tut ion dont M. V. Duruy a eu 
jusqu' ici le droit d'être fier, sans 
que cette fierté ait quelque raison 
dépor te r ombrage à son successeur 
actuel. 

J. B. • 

C H I M I E 
(Sui te ) 

SULFATE DE POTASSE KO,S0 3 

Le sulfate de potasso cristallise 
en prismes à six pans terminés par 
des pyramides; c'est un sel blanc, 
employé pour la préparat ion de l ' a 
lun ; il sert en médecine. Autrefois / 
ou l 'obtenait comme résidu de la 
préparation de l'acide azotique. 

BISULFATE DE POTASSE KO,2 (SO3 ) 

C'est un réactif indispensable pour 
les analyses au chalumeau; on l 'ob
tient en t ra i tan t à chaud le sulfate 
de potasse par l'acide sulfurique. 
Ce sel agit , dans les essais au cha 
lumeau, par son acide sulfurique 
en excès (1 équivalent), car au rouge, 

il se décompose et donne du sulfate 
noutre. 

AZOTATE DE POTASSE 

(' Dans l 'Inde et l 'Egypte, le nitra 
(ou azotate da potasse) se forme na
turellement à la surface du sol ; on 
enlève à l'aide de balais cette cou
che, et on la trai te par l'eau pour 
faire cristalliser le salpêtre, le dé
barrassant ainsi de la terre, 

Autrefois, en Prusse, on obtenait 
l'azotate de potasse de la manière 
suivante : On faisait des murs avec 
du fumier et des terres calcaires, 
puis on les arrosait de temps en 
temps avec de l 'u r ine ; le vent éva
porait l 'eau, et bientôt le salpêtre 
brut apparaissai t ; on l'enlevait et 
on le faisait cristalliser. 

Un toit protégeait ces murs contre 
la pluie. 

y Procédé actuel. — A a Pérou, il 
existe d'énormes bancs de nitrate de 
soude, aussi l 'emploie-t-on pour 
préparer le n i t r e . 

On traite une solution bouillante 
de nitrate de soude par du chlorure 
de potassium, il se forme de l'azo
tate de potasse et du chlorure de 
sodium; on évapore la liqueur, et 
bientôt ce dernier se dépose au sein 
du liquide en ebullit ion, car il n'est 
pas plus soluble à chaud qu'à froid; 
on décante dans des cristallisoires, 
on laisse reposer; le chlorure de so
dium qui existe encore dans la li
queur cristallise la premier, on 
l'enlève ; le salpêtre qui se dépose 
ensuite est purifié par des cristalli
sations successives. 

If C'est un sel blanc, anhydre , il 
fond â 350°, puis se décompose à 
une température plus élevée. 11 sert 
à la fabrication de la poudre. 

Quand on projette de l'azotate de 
potasse sur des charbons incandes
cents, il déflagre, c 'est-à-dire que 
la combustion est activée par le dé
gagement subit d'oxygène qui a 
l i eu ; il reste du carbonate de po
tasse. 

POUDRE 

Les poudres sont des mélanges en 
proportions diverses, suivant les 
usages auxquels on les destine, de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



souffre, de charbon et d'azotate de 
potasse qui, en brûlant , donnent 
naissance à une énorme quantité de 
gaz. Voici les compositions des pr in
cipales poudres : 

1° Poudre de guerre. 
Nitre. . . . 75 parties 
Soufre . . . 12,5 — 
Charbon, . . 12,5 — 

100 
2° Poudre de mine. 

Nitre. . . . 62 parties 
Soufre. . . . 20 — 
Charbon. . . 18 — 

100 
3° Poudre de chasse. 

Nitre. . . . 78 parties 
Soufre . . . 10 — 
Charbon. . . 12 — 

100 
La poudre, en brûlant , donne de 

l'azote, de l'acide carbonique et du 
sulfure dp potassium. On a : 
K0,Az Oí 4- S + 3 C = KS + Az + 3 COa 

CûQpûsr.un théorique ¿9 la poudra. 

Ainsi, théoriquement, le dosage 
do la poudre devrait être le su i 
vant : 

Ni t r e . . . . 74,83 
Soufre. . . . 11,84 
Charbon. . . 13,22 

99,99 
Préparation. — On broie les é lé

ments nécessaires à la fab ication 
de la poudre péparément, puis on 
les mélange avec un peu d'eau et 
l'on en fait une pâte que l'on t r i ture 
au moyen de pilons. Quand la t r i tu
ration est jugée convenable, on r e 
tirela matière, on en forme un gâ
teau et on le aivis*-» en petits grains 
au moyen d'un guillaume (cylindre 
eu bois de peu de hauteur) qui 
tourne sur un seul tamis. Ceci fait, 
on lisso la poudre en la plaçant dans 
des barils animés d'un mouvement 
de rotation. 

C A R B O N A T E D E P O T A S S E 

Le carbonate de potasse se trouve 
eu assez grandes quanti tés dans les 
cendres de bois ; pour l 'extraire, on 
traite ces dernières par l'eau bouil
lante, on filtre ou on décante. On 

" évapore à sec la liqueur, et l'on ob
tient ainsi une masse grisâtre que 
l'on calcine fortement ; le salin 
blanchit, les matières organiques 
étant brûlées ; on l'expédie dans 
des tonneaux. Pour le séparer du 
sulfate de potasse qu'il coLtient, on 
traite le salin par son poids d'eau ; 
le carbonate de potasse est ent ière
ment dissous et le sulfate est inso
luble dans une telle liqueur ; on n 'a 
plus qu'à filtrer. La partie des cen
dres insoluble dans l'eau est consti
tuée par de la silice, des traces de 
manganèse, de l'oxyde de fer, des 
traces d 'alumine, des phosphates de 
la chaux, etc. , etc. 

X" On extrait au jou r i ' hu i beaucoup 
de carbonate de potasse des vinasses 

_de betteraves. La mélasse, que l'on 
obtient lors de la fabrication du 
sucre, est abandonnée à la fermen
tation, puis distillée, ce qui donnfi 
de l'alcool ; le résidu est la vinasse, 
que l'on calcine avec précaution ; 
on lave le salin, on évapore suffi
samment la l iqueur pour la soumet
tre à la cristallisation. Il se dépose, 
en premier, le sulfate de potasse ; 
le chlorure de potassium vient en
suite ; on enlève ces impure és, on 
concentre, le refroidissement donne 
lieu à une cristallisation de carbo
nate double de potasse et de soude ; 
on décante, on évapore à sec la 
l iqueur et on calcine : on obtient 
ainsi le carbonate de potasse. Pour 
séparer la potasse du carbonate dou
ble, on trai te ce sel par très peu 
d'e;iu, à cfiaud ; le carbonate de 
soude reste insoluble, 

y Le carbonate de potasse sert à 
fabriquer le verre, les savons mous, 
au blanchiment, etc., etc. 

""" Caractères des sels de potasse. — 
Les sels de potasse purs colorent la 
flamme en violet ; la soude masque 
cette réaction. 

Us donnent par le bichlorure de 
platine (Pt Cl2) un précipité j aune 
cristallin de chloroplatinate de po
tasse, qui a pour formule Pt C12KC1. 

L'acide perchlorique donne un 

précipité blanc. 
Il n'y a pas de précipités par l 'hy

drogène sul furé , les sulfures a lca
lins, le carbonate de soude. 

A N A L Y S E D E L A P O U D R E 

Eau. — Pour doser l'eau contenue 
dans uno poudre, on met 1 gr. de 
matière à l 'étuve (110°) sur un verre 
de montre de poids connu, on pèse 
lorsque toute l'eau est évaporée, ce 

1 que l'on reconnaît à ce que la poudre 
ne pprd plus de poids. 

Salpêtre. — On jet te 5 décigr. 
de poudre sur un filtre taré, on lave 
à l'eau bouil lante j usqu'à ce qu 'une 
goutte du liquide filtré ne laisse 
pas de résidu à l 'évaporation ; on 
sèche et on pèse. 

Soufre. — Une fois cette pesée 
faite, on remet avec de grandes pré
cautions (afin de ne pas p r rdre de 
matière) le filtre sur l 'entonnoir, et 
on lave avec le sulfure de caibono ; 
on sèche et on pèse. 

Charbon. — Le charbon se dose 
comme résidu. 

G A S T O N D O M M E R G U E . 

(A suivre). 

LES ÉCOLES SCIENTIFIQUES DE FRAME 

L ' É C O L E D E C L U N T 

C'est en 1865, sous le ministère de 
M. Duruy, que lût créée à Cluuy une 
école normale destinée à former des 
maîtres pour l 'enseignement spé
cial des lycées et des collèges, pour 
certaines parties de l 'enseignement 
des écoles normales et pour la d i 
rection des grandes écoles commu
nales. Cet établissement, indépen
damment de sa destination spéciale, 
fournit aux familles adonné s à 
l'agriculture, à l ' industrie, aux ar ts 
et au commerce, les moyens de pro
curer à leurs enfants un complé
ment d' instruction en rapport avec 
les besoins de la vie pratique. 

Placée dans les bâtiments de l 'an
cienne abbaye, 1 Ecole de Ciuny 
offre aux élèves d'excellentes con
ditions pour l 'étude. Ceux-ci ont à 
leur disposition une bibliothèque, 
des collections scientifiques de 
toiite sorte, un cabinet de physique, 
des laboratoires, des ateliers pour 
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l 'exécution des modèles, une n o m 
breuse collection de dessins variés, 
de vastes jardins où ils peuvent 
s'exercer à la culture ou étudier la 
botanique, un musée technologique, 
comprenant les matières premières 
employées dans les ar ts et l ' indus
t r ie , les produits t i rés de ces ma
tières, etc. , etc. 

Le cours d'études, à Cluny, est de 

deux années, à l 'expiration des
quelles les élèves qui ont réussi 
obtiennent u n brevet de capacité. Il 
peut être, toutefois, accordé une 
troisième année d'études aux élè
ves qui désirent se perfectionner et 
être mieux préparés aux carrières 
commerciales, industrielles ou agri
coles. Les cours comprennent , outre 
l ' instruction morale, l 'étude des 

let t res , celle des sciences et de 
exercices pratiques. Ces exercices 
pratiques consistent en manipula-
lations de physique, de chimie, de 
mécanique et d'histoire naturelle, 
montage d'appareils, travaux gra
phiques représentant les résultats 
des différents cours, et travaux d'a
telier ayant pour bu t non d'appren
dre aux élèves un art ou un métier, 

LES ÉCOLES SCIENTIFIQUES. — L'éco le de C l u n y . V u e des j a r d i n s e t de l a f a ç a d e (p. 167, c o l . 3 ; . 

mais de développer leurs facul
tés manuelles , d'exercer leur coup 
d'ceil, de les obliger à ra isonner , à 
comparer. 

La première année, les élèves 
é tudient les sciences mathémat i 
ques dans leurs théories les plus 
générales ; la seconde, c'est à l ' ap

plication de ces sciences qu'ils se 
consacrent principalement. 

L'Ecole de Cluny, très suivie, 
reçoit surtout des boursiers admis 
à la suite d'un concours et envoyés 
aux frais de leurs départements r e s 
pectifs. 

Une lettre datant de quelques a n 

nées déjà, adressée par M. Victor 
Duruy à un jou rna l parisien qui le 
louait de cette utile création, comme 
il mérite d'ailleurs de l 'être, com
plétera les renseignements que nous 
venons de donner sur l 'organisation 
de cet établissement. 

Voici cette let tre : 
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« V i l l e n e u v e - S a i n t - G e o r g e s ( S e i n e -
e t -Oise ) , l e 3 n o v e m b r e 1874. 

« Monsieur, • 

« Vous avez publié dans le Gau
lois un article sur Cluny, dont j e 
vous suis reconnaissant. Permetiez-
moi de vous donner quelques expl i 
cations sur deux points, non pour 

une rectification au journa l , mais \ 
pour faire connaître le caractère de | 
cette fondation. D'abord, j e n'ai 
point acheté Cluny. Le Corps légis
latif avait bien voté la loi qui per
mettait d'organiser enfin l 'ensei
gnement spécial, que les Anglais 
appellent excellemment l 'enseigne

ment moderne ; mais il n'avait i n s 
crit à mon budget aucun crédit pour 
l 'exécuter. 

«J 'é ta is donc rédui t aux expé
dients, et l'Ecole normale de Cluny. 
qui devait être la clé de voûte de la 
nouvelle organisation, a été faite 
sans avoir coûté un sol à l 'Etat. 

LES ÉCOLES SCIENTIFIQUES. — L'Eco le d e C l u n y . V u e d e s a t e l i e r s ( p . 167, co l . 3) 

« J'ai obtenu : 
< De la ville de Cluny, la cession 

de l'abbaye, plus 70,000 fr. pour les 
appropriations ; du Conseil général 
de Saône-et-Loire, 100,000 fr., des 
tinés au même emploi; de soixante-
douze conseils généraux, une cen
taine de bourses à 800 fr. chacune, 
pour les élèves-maîtres ; de la ville 
de Paris, 10,000 fr. pour les mach i 

nes ; de négociants , d ' industriels , 
les produits qui forment les collec
tions de l'Ecole ; de nos facultés des 
sciences, les instruments hors d 'u
sage, que l'on remontait à Cluny ; de 
nos bibliothèques, beaucoup de dou
bles ; de plusieurs l ibraires, des 
livres d 'é tude; du Muséum, toutes 
les plantes du Jardin botanique ; 
dos compagnies de chemins de fer, 

des bourses au collége-annexe, qui 
est bien vite arrivé à 500 pension
naires. 

» Vous voyez que ce fut une fon
dation économique, dont l 'honneur 
revient surtout aux part iculiers, aux 
villes, aux départements , qui con
sent irent à de grands sacrifices en 
faveur d'une insti tution uti le au 
pays. 
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» Quant au second point, le lieu 
choisi, j ' é ta i s bien résolu à ne pas 
mettre la nouvelle école à Paris, 
lors même que .j'aurais eu les trois 
ou quatre millions nécessaires pour 
l'y construire. Non-seulement j ' a u 
rais redouté pour les élèves les d is
tractions de la capitale; mais j ' a u 
rais craint que cet enseignement 
populaire et essentiellement conser
vateur, puisqu'il ne peut faire de' 
déclassés, ne perdit son caractère 
au voisinage des grands enseigne
ments qui sont ouverts au public sur 
t an t de points de Par is . Je ne lui 
demandai pas de former des savants 
comme en donnent l'Ecole normale 
supérieure et l 'Ecole des hautes-
études, mais de préparer pour l ' a 
gr icul ture , le commerce e t l ' indus
trie, les auxiliaires intell igents dont 
ils ont besoin et que notre enseigne
ment classique n'a pas mission de 
former. 

» VoilA, monsieur, pourquoi j ' a i 
mis la nouvelle école aux champs, 
et j e crois qu'elle a dû à cette pru
dence une partie de sa populari té. 
Pour une école à Paris , les Conseils 
généraux ne m'auraient donné ni 
leur argent , ni les meilleurs élè
ves de leurs écoles normales pr i 
maires, et, à cette heure , le Cluny 
parisien serait encore à créer. 

» Recevez, monsieur, etc. 
» V. D U R U Y . » 

Il faut un pou plus que do la 
bonne volonté, vraiment, pour réa
liser une idée aussi feconde dans de 
pareilles conditions. 

FÉLIX SOULIER. 

LE MODELE DE L'HELICE 
APPLIQUÉE A LA NAVIGATION 

M. Porphyre Labitte, député de 
la Somme, publie dans la Chasse 
illustrée une très intéressante mo
nographie des phoques , dans la
quelle il signale diverses erreurs 
commises par les savants qui ont 
décritcas amphibies, principalement 
en ce qui concerne leurs procédés 
natatoires. 

« Je n<3 crois pas, dit modeste
ment M. P. Labitte, que les expli
cations anatomiques données par 
les savants sur leur mode de na ta 
tion soient exactes. Ainsi, tous pré
tendent que le phoque se sert de ses 
membres antérieurs pour nager : 
j 'affirme avoir fait une remarque 
invariablement contraire. Pendant 
la natat ion, les extrémités a n t é 
rieures restent toujours collées, 
pour ainsi dire, le long des flancs de 
la bête. 

» Leur appareil postérieur de na 
tation est Y application vivante de 
l'hélice, et l'on pourrai t croire que 
Frédéric Saunage avait étudié ces 
animaux quand il employa la 
vis comme propulseur naut ique. 

» C'est, en effet, de la godille per
fectionnée dont se s e r t i e phoque ; 
et c'est, nous le répétons, sa partie 
postérieure qui agit seule. La patto 
droite, en s'ouvrant, appuie à gau
che ; la patte gauche exécute le 
même gestu à droi 'e , ot toutes deux 
sont aidées, dans cette rotation d'é
ventai l , par un mouvement hor i 
zontal des reins. Cette manœuvre 
leur est tel lement habi tuel le , que 
chez les adultes, les membres res 
tent toujours croisé^, même après 
la m o r t : particulari té que l'on ne 
saisit pas chez les tout jeunes su 
je ts , dont les extrémités restent pa 
rallèles à l 'état de repos, 

» J 'avouerai cependant que, par
fois, quand le phoque s'élanco hors 
de l 'eau (ce qui, au dire des mate -
lots 7 est un signe de grand vent), 
il est possible qu'il se serve de ses 
nageoires latérales et des posté
rieures, à la manière des cétacés; 
ces nageoires latérales peuvent aussi 
l 'aider quand il change brusque
ment de direction. 

» Comme nous venons de la voir, 
les pieds de devant ne servent pour 
ainsi dire pas à la natat ion, et c'est 
à tort que Duvernoy at t r ibue à la 
nécessité de nager, la forme part i 
culière des muscles grand dorsal, 
grand pectoral , sacro-humérien, 
trachéo - humérien , rond p rona -
teur, etc. Ges part iculari tés, bien 

comprises, doivent être expliquées 
par les efforts considérables néces
saires pour la marche do l'ani
mal . . .» 

Ainsi, nous nous croyions bien 
instruits de l 'anatomie des phoques, 
et il n 'en est r ien. M. Porphyre La
bitte n 'étant pas seulement un ob
servateur intel l igent , mais encore 
un savant dis t ingué, il n'y a pas à 
douter de son affirmation : le pho
que, s'il n'est pas l'inspirateur de 
l 'application de l 'hélice à la navi
gation, pratiquait du moins le sys
tème bien avant que l'homme s'en 
fût avisé. 

Et il en est probablement ainsi 
de toutes nos inventions. 

J. B. 

IÏIUS!QUE_C0SÎ¥1IQUE 
L'HARMONIE DES SPHÈRES 

Ouvert à l 'humanité dès ses pre
miers pai sur notre globe t<5rraqué, 
l'espace céleste, ce livre où le créa
teur a écrit en lettres d'étoiles une 
des pages sublimes de son œuvre 
éternel, l'espace céleste fut, dans la 
plus haute antiquité, l'objet de l'ad
miration des hommes aussi bien 
que des spéculations des philoso
phes . Et ne semble-t- i l pas qu'à la 
vue du mouvement des mondes, la 
première idée qui dut frapper l'es
prit du penseur fut que ce mouve
ment ne pouvait s'accomplir en si
lence. 

Cette conjecture sur l'Harmonie 
de* sphères, nous la trouvons dans 
If-s plus anciennes cosmogonies do 
l'Asie occidentale et de l'Egypte, 
d'où elle passa certainement en 
Grèce et de là en Ital ie. Le cabirisme 
ir landais trouvait aussi un symbole 
dans l 'harmonie des révolutions si
dérales : les astres étaient appelés 
Cabara. Selon Bullot, les Basques 
appelaient les sept planètes Capi-
r iva ; le nom des constellations si
gnifiait en même temps intelligence 
et musique, mélodie. La danse mys
tique des Druides avait également 
un rapport int ime avec le système 

J[ des nombres. Un passage curieuï 
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d'un poète gallois, Cynddelw, cité 
parDavies, p. 16, d'après VArchéo
logie de Galles, nous montre druides 
et bardes se mouvant rapidement en 
cercle et en nombres impairs , com
me les astres dans leur course. 

Pour Pythagore comme pour ses 
disciples, toutes choses dans le 
monde ont été créées et ordonnées 
selon les lois qui régissent la mus i 
que, c'est-à-dire que toutes sont 
entre elles dans des rapports sem
blables à ceux de l'octave avec la 
quarte et la quinte, mariées avec 
leurs intervalles consonnants et 
dissonants, mais toujours ha rmo
niques. Au reste, la doctrine pytha
goricienne définissait la musique 
« un accord formé de plusieurs sons 
discordants ». 

Pythagore ayant posé en principe 
que les mouvements des planètes 
sont entre eux comme les interval
les harmoniques, son école se hâ ta 
da laire découler de ce principe 
toutes les conséquences qu'il pou
vait produire, et elle les rédigea en 
un système qui fut celui de la Lyre 
céleste. 

Les planètes, en y comprenant le 
soleil et la lune, étaient au nombre 
do sept; elles pouvaient donc être 
représentées par la lyre à sept cor
des ou heptacorde, ins t rument for
mé de deux tétracordes unis par un 
son commun et qui, dans le genre 
diatonique, donnait cette suite de 
sons : si, ut, ré, mi, fa, sol, la. En 
supposant que la lune soit r ep ré 
sentée par si, Mercure le sera par 
ut, Vénus par ré, le soleil par mi, 
Mars par /a, Jupiter par sol, Saturne 
par la. La distance de la lune-si à 
Mercure-uJ sera d'un demi-ton; 
celle de Mercure-w£ à Vèmis-ré sera 
d'un ton, c 'est-à-dire que la d i s 
tance de Vénus à Mercure sera le 
double de celle de Mercure à la 
lune. 

La lyre céleste fut ensuite com
pliquée de cordes qu'on y ajouta 
pour désigner l ' intervalle de la terre 
à la lune et celui de Saturne aux 
étoiles fixes. On disjoignit les deux 
tétracordes renfermés dans cette 

nouvelle lyre et on les monta sur le 
genre chromatique qui donne, e n t e 
la suite des sons, des proportions 
différentes de celles du genre d ia to
nique. Voici un exemple de cette 
nouvelle lyre : 

Premier telracorde. 

» e la T o r r e à la L u n e , 1 t o n . 

Do la L u n e à M e r c u r e , \[2 t o n . 

Da M e r c u t e à V é n u s , l i 2 t o n . 

Do Vônua au So le i l , 1 t o n 112. 

Deuxième telracorde. 

Du S o l e i l à M a r s , 1 i o n . 

De Mars à J u p i t e r , lr2 t o n . 

De J u p i t e r à S j t u r n a , lr2 t o n . 

De S a t u r n e a u x E t o i l e s fixes, 1 t o n 1[2. 

Quelle que soit, d 'ailleurs, la por
tée que l'on accorde à ces spécula
tions de la science antique, il ne 
faut pas perdre de vue que les r e 
cherches du grand philosophe grec 
eurent pour objectif une harmonie 
tout intellectuelle, la similitude de 
rapport ar i thmétique entre des p h é 
nomènes différents, et non pas la 
sensation auditive telle que nous 
l 'envisageons généralement lors 
qu'il s'agit de manifestations sono
res. «Son grand tort , dit M. C. 
Flammarion, est d'avoir considéré 
la musique étudiée ici-bas, en Grèce 
et ai l leurs, comme la représentat ion 
de l 'harmonie absolue. Les combi
naisons de son heptacorde, suppo
sent aux planètes des éléments tout 
à fait arbi traires , notamment on ce 
qui concerne leur succession diatoni
que. Plusieurs de ses déterminations 
se trouvent vraies, cependant : telle 
est la révolution de Saturne, égale 
à trente fois celle de la Terre ; tel 
est aussi le mouvement biennal de 
Mars. » 

Cependant les héri t iers de la doc
tr ine pythagoricienne tenaient dé
cidément à leur musique cosmique; 
et Cicerón lui-même n 'a pas déda i 
gné de lu i consacrer une de ses 
pages magistrales. Ecoutons plutôt 
l 'éloquent romain : « Formée d ' in
tervalles inégaux, mais combinés 
suivant une juste proport ion, l 'har
monie résulte du mouvement des 

sphères qui, formant les tons gra 
ves et les tons aigres dans un com
mun accord, fait de toutes ces notes 
si variées un mélodieux concert. 
De si grands mouvements ne peu
vent s'accomplir en silence, et la 
nature a placé un ton grave à l'orbe 
inférieur et lent de la lune, un ton 
aigu à l'orbe supérieur et rapide du 
firmament étoile ; avec ces deux 
limites de Foctave, les hu i t globes 
mobiles produisent sept tons sur des 
modes différents, et ce nombre est 
le noeud de toutes choses en géné 
ral . Les oreilles des hommes r e m 
plies de cette harmonie ne savent 
plus l 'entendre, e tvous n'avez pas 
de sens plus imparfait , vous autres 
mortels. C'est ainsi que les peupla
des voisines des cataractes du Nil 
ont perdu la faculté de les entendre. 
L'éclatant concert du monde entier 
dans sa rapide révolution est si p ro
digieux, que vos oreilles se ferment 
à cette harmonie, comme vos regards 
s'abaissent devant les feux du so
leil dont la lumière perçante vous 
éblouit et vous aveugle. » (1) 

Lorsque Kepler eut trouvé les 
rapports qui existaient entre les 
révolutions et les distances des p l a 
nètes, il n 'eut rien de plus pressé 
que de comparer cette harmonie à 
celle de la musique : « Dans le con
cert des corps célestes, disai t - i l 
dans seslfarmonices Mundl, Saturne 
et Jupi ter font la basse ; Mars le 
t énor ; la Terre et Vénus la h a u t e -
contre, et Mercure le soprano.» Ce 
qui ne l 'empêcha pas, cependant, 
d'affirmer ensuite que dans le ciel 
il ne se produit pas de sons ; que le 
mouvement n'est pas te l lement ra
pide, te l lement violent par suite du 
Ifrottement des corps célestes contre 
'é ther , qu'il en doive résulter quel -
que bruit . C'est au contraire par la 
lumière que se manifeste, suivant 
lui , l 'harmonie des planètes. 

H, Eu. BAILLY. 

(i) Songe de Scipion. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B O T A N I Q U E 

L A V A N I L L E 

C U L T U R E E T P R É P A R A T I O N S 

Tout le monde connaît la vanille, 
que le commerce livra à la consom
mation générale sous forme de 
gousses plus ou moins longues, 
b runes , sèches et ridées, aux deux 
bouts presque pointus comme ceux 
d'un cigarre suisse longtemps dé 
da igné ; ces gousses de si mauvaise 
mine répandent un parfum suave 
dont les crèmes, la pâtisserie, la 
confiserie, la parfumerie même font 
beaucoup de cas ; elles contiennent 
de nombreuses petites graines no i 
res. C'est le fruit d 'un arbrisseau 
gr impant à tige noueuse, type du 
genre vanill ier, qui est très répandu 
dans l 'Amérique centrale et mér i 
dionale, dont il paraît originaire, 
ainsi que dans plusieurs îles de 
l'Océan indien, où il a été importé 
on ne sait d'où ni quand. 

Les fleurs de cet arbrisseau, 
grandes, comme en témoignent le 
frnit, se réunissent en bouquets t e r 
minaux ; elles présentent avec la 
plupart des orchidées de grands 
rapports d 'organisation, les divi
sions du périanthe sont généra le 
ment b lanc- jaunâtre à la base et 
vertes au sommet. Les feuilles, d 'un 
vert g lauque, sont oblongues, char
nues , luisantes et légèrement on 
dulées aux bords. La tige de la va
nille at teint jusqu 'à dix mètres de 
longueur , si la hau teur de l 'arbre 
dont elle embrasse le t ronc le lui 
permet . Elle habite principalement 
les forêts humides et montueuses. 

Le genre vanill ier comprend un 
grand nombre d'espèces, qui ne 
donnent point toutes la vanille du 
commerce, tirée principalement du 
vanil l ier à feuilles planes. 

La cul ture de la vanille n'offre 
pas de grandes complications. On 
plante l 'arbrisseau à l 'ombre des 
grands b o i s , auprès d'arbres à 
écorce tendre contre lesquels i l . 
gr impe et se craponne au moyen 
de ses vrilles, et les soins dont on 

l 'entoure sont alors des plus é lé 
mentaires, excepté pour tant lors
qu'il s'agit de préparer une récolte 
abondante au moyen de la féconda
tion artificielle des fleurs. 

Sous nos climats, le vanillier 
réclame la serre chaude humide, 
où on le fait courir sur des fils de 
fer tendus au niveau du toit. Quoi
que nous n 'ayons pas à nous en oc
cuper à ce point Je vue, nous cons
taterons toutefois qu'il résulte d'ex
périences faites au Jardin des Plantes 
de Paris et ai l leurs que cette plante 
ne se borne pas à végéter fort conve
nablement dans ces conditions, 
mais encore qu'il est possible de la 
faire fructifier, et qu'on l'a fait, en 
prat iquant sur ses fleurs l 'opération 
de la fécondation artificielle. 

Voici les renseignemeuts et les 
ins t ruct ions que donne, sur la m a 
nière de prat iquer cette opération, 
un écrivain spécia l , un prat icien 
même, M. A. Delteil : 

« Les fleurs de vanille commen
cent à paraître vers les mois de ju in 
et ju i l le t et continuent jusqu 'au 
mois de novembre. On a remarqué 
que certains pieds de vanille e n 
t ra ient en floraison en mars ; cette 
précocité n ' indique jamais un bon 
état de santé de la liane. 

« Les fleurs naissent par grappes, 
à l'aisselle des feuilles; une tige de 
vanille dans toute sa force peut 
donner jusqu 'à 200 grappes à la 
fois, chaque grappe renfermant 15 à 
20 fleurs, c'est donc près àà 4,000 
fleurs pour un seul pied. Chaque 
fleur s 'épanouit l 'une après l 'autre 
sur la grappe et ne dure qu 'un seul 
jour . 

« On recommande de faire un 
choix parmi les fleurs à féconder; 
de prendre de préférence les fleurs 
belles, larges et dont l 'embryon est 
bien développé. Généralement c'est 
dans les premières fleurs qui s 'épa
nouissent que cette sélection doit 
s 'opérer. 

« Le temps le plus favorable à la 
fécondation est de 8 heures du ma
t in à 1 ou 2 heures de l 'après-midi . 
Les fleurs nouent mal lorsqu'on l es ' 

féconde pendant la pluie ou des sé
cheresses prolongées? mais quand 
il a plu la vei l le , la fécondation 
réussit très bien. 

« On a l 'habitude de féconder 
5 à 6 fleurs par chaque grappe lors
que la liane est bien chargée. Il 
vaudrai t infiniment mieux ne fé
conder que deux ou trois fleurs au 
plus ; car on obtiendrait des gous
ses plus belles et mieux nourries, 
ce qui serait d 'un grand avantage 
pour la préparat ion des gousses et 
la beauté des produits . L'habitant 
ra t t raperai t sur la qualité ce qu'il 
perdrait sur la quanti té . 

« Dans le but de ménager les 
lianes et d'éviter qu'elles ne produi
sent trop souvent, nous conseillons 
de diviser la plantation de vanille 
en quatre carreaux égaux. On ne 
soumettrait , chaque année, qu'un 
seul des carreaux à la fois à l'opé
ration de la fécondation artificielle. 
De sorte qu'au bout de quatre an
nées, comptées à part i r du moment 
où les vanilles peuvent commencer 
à p rodu i re , la vanillerie entière 
n 'aurai t subi qu 'une seule fois la 
fécondation. Grâce à cette mesure 
conservatrice et prudente , les va
nilles, soumises à un repos de trois 
ans, p o u v a i e n t durer fort long
temps, et si l 'habi tant y trouvait 
un profit moins élevé, il aurait l'es
pérance, comme compensation, de 
voir ses revenus se maintenir pen
dant de longues années . 

On se sert, pour pratiquer la fé
condation artificielle, d'instruments 
extrêmement simples ; c'est habi
tuel lement un petit morceau de 
bambou de 6 à 8 centimètres de lon
gueur , aminci et arrondi à une de 
ses extrémités, ou bien les nies — 
on appelle ainsi la nervure dorsale 
des grandes feuilles de ces arbres 
— des palmistes, des cocotiers, ou 
des la taniers . Un instrument tran
chant , tel que la pointe d'un canif, 
r isquerai t de blesser les organes 
délicats de la fleur. 

« La prat ique de la fécondation 
artificielle est des plus faciles ; elle 
exige une main légère et exercée 
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pour être faite avec une grande rap i 
dité. Un bon fécondeur peut arriver, 
dans sa mâtinés, à féconder plus de 
1,000 fleurs de vanille. 

« On saisit la base de là fleur entre 
le pouce et le médius de la main 
gauche, en plaçant l ' index sur le 
dos du gynostèroe, afin de lui don
ner un point d'appui ; ou bien, on 
place, entre l'index et le médius de 
la même main tenue horizontale
ment, les 3 pétales supérieures de la 
fleur, le pouce relevé et rapproché 
de l'anthère. Cette dernière position 
est préférable à la première et per
met d'opérer plus adroitement. Cela 
fait, avec le petit ins t rument tenu 
de la main droite, on déchire la 
pic. e de la corolle, en forme de ca
puchon,, pour mettre à découvert 
les organes de la fécondation ; puis 
on introduit l 'extrémité du petit 
bambou sous la valve supérieure, 
ou opercule de l 'organe femelle, et 
on la relève de manière à la redresser 
complètement et à la cacher sous 
l'organe mâle ou étamine. 

« Quand cet opercule est bien r e 
levé, l'étamine qui s'est d'abord 
élevée avec lui , tend à reprendre la 
position inclinée vers l 'organe 
femelle. On aide alors cette inc l ina
tion avec le pouce de la main gau 
che, qui. appuie légèrement sur l ' é 
tamine et la presse contre le s tyg-
mate, sur lequel elle reste collée. 
On n'a plus alors qu'à ret i rer dou
cement le petit bambou, et la fleur 
est fécondée. 

« On reconnaît que la fécondation 
a réussi quand, au bout du t ro i 
sième jour, la fleur, flétrie déjà dès 
les premiers moments, so maint ient 
au sommet da l'ovaire et lorsque 
celui-ci se contourne. On dit alors 
que la fleur a noué. Celle-ci per
siste, jusqu'à la matur i té du fruit, 
et cette partie desséchée porte le 
nom de nombril. 

« Quand on a fécondé le nombre 
de fleurs voulu et que la féconda
tion a réussi,, on casse le reste du 
bourgeon floral pour empêcher l ' é 
panouissement des autres boutons. 

« Au bout du premier mois, le 

fruit a déjà acquis les proportions 
d'une gousse presque mûre . Ce n'est 
cependant que six à sept mois après 
qu'il aura at te int son entier déve
loppement. La na ture se réserve 
cette longue période pour élaborer 
mystérieusement, dans l ' intérieur 
des cellules, ces substances incon
nues qui serviront plus tard à la 
formation de ce suave par îum dont 
les gousses se pénétreront après la 
matur i té complète. 

« Les gousses mûries à l 'ombre 
sont moins parfumées que colles 

jioTAxiQrE. — lU'anohe de van i l l e î ivee f leurs et 

frui ts , (p. 17i, col . 1) 

qui ont été exposées au soleil. Il y a 
donc avantage à élaguer les b ran
ches des tu teurs qui pourraient 
empocher les rayons du soleil de 
pénétrer largement]usqu 'auxfrui ts , 
surtout dans les derniers mois qui 
précèdent la récolte. » 

On récolte et on prépare les 
vanilles pour le commerce par des 
procédés qui diffèrent plus ou moins 
suivant les contrées. Pour rester 
dans nos colonies, nous décrirons, 
d'après un botaniste éminent du 
siècle dernier, Aublet, les procédés 
en usage dans la Guyane française ; 
car elles n 'ont guère été modifiées 
depuis lors. 

« Lorsqu'on a assemblé douze va
nilles, plus ou moins, on les attache 
et on les enfile en manière de cha-
peletj'à la partie postérieure, le plus 
près possible de leur pédoncule. On 

a un chaudron ou tout au t re vaso 
qui aille sur le feu ; on le remplit 
d'eau claire et l impide qu'on fait 
bouillir. L'eau étant bienboui l lante , 
on y t rempe les vanilles pour les 
blanchir, ce qui s'opère dans un 
instant. Cela étant fait, on tend et on 
attache par les deux bouts opposés 
le fil où. sont attachées ou enfilées 
les vanilles, de manière qu'elles se 
t rouvent suspendues à un air l ibre, 
oùlesole i l frappe pendant quelques 
heures du jour . Le lendemain, avec 
la barbe d 'une plume ou avec les 
doigts, on enduit la vanille d'huile, 
pour qu'elle se dessèche avec len
teur , pour la préserver des insectes, 
des mouches, qui n 'a iment pas 
l 'huile, pour que l 'épiderme ne se 
dessèche point, ne devienne point 
coriace et ne se racornisse point, 
enfin pour que l 'air extérieur ne la 
pénètre point et pour la conserver 
toujours molle. 

« On observe d 'entourer ces baies 
avec un fil de coton imbibé d 'huile, 
afin qu 'e l lesnes 'ouvrent pas. Tandis 
qu'elles sont ainsi suspendues pour 
être desséchées, il en découle par 
l 'extrémité supérieure, qui est r e n 
versée, une surabondance de l iqueur 
visqueuse ; on presse légèrement la 
baie pour faciliter le passage à la 
l iqueur ; avant de la presser, on 
trempe ses mains dans l ' hu i le ; on 
réitère la pression deux on trois fois 
par jour. Quand les baies ont perdu 
toute leur viscosité, elles se défor
ment, deviennent brunes , ridées, 
molles, à moitié sècheset d iminuent 
au-delà des trois quarts de k u r gros
seur. Dans cet état , on les passe 
dans les mains ointes d 'hui le ; on les 
met dans un pot vernissé pour les 
conserver fraîchement, il est bon de 
les visiter de temps à autre et d 'ob
server qu'elles ne soient pas trop 
enduites d 'huile, parce qu'elles per 
draient de leur odeur suave. » 

Nous no pousserons pas plus loin 
cette étude : La vanille est préparée; 
elle va être expédiée dans les ports 
d 'Europe, et de là chez le détail lant 
où la ménagère sait pour quel objet 
elle va le chercher. — Seulement, 
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il faut se garder de croire que toute 
substance vanillée, ou achetée pour 
telle, a fait connaissance, même 
indirectement avec la vanille : on a 
découvert de la vanil l ine ail leurs et 
on en use . Le plus sûr est donc de. 
vaniller ses crèmes et sa pâtisserie 
soi-même. 

JUSTIN D'HENNEZIS. 

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 
et Faits divers 

ISozone. •— MM, Chapuis et Hau-
tefeuille, cont inuant leurs recher
ches sur la formation de l'ozone, ont 
observé le fait suivant : à un certain 
moment de la transformation de 
l 'oxygène atmosphérique en ozone 
sous l'influence de l'effluve électr i
que'et de la chaleur, il arrive que la 
transformation s 'arrête, bien quo la 
cause qui la produit persiste; la 
quanti té d'ozone non-seulement 
n 'augmente pas, mais encore d imi
nue.Puis cette rétrogradation cesse, 
et la quanti té d'ozone augmente de 
nouveau jusqu 'à ce que la limite 
infranchissable soit encore une fois 
at teinte, et que la rétrogradation se 
manifeste. 

Point d'ébullition du zinc. — Des 
expériences nouvelles, insti tuées 
dans le but de fixer la température 
d'ébullition du zinc, ont vérifié le 
chiffre adopté pa* M. Becquerel. Ce 
n'est pas à 1,040 degrés centigrades, 
comme le pensait M. H. Sainte-
Claire-Deville, mais vers 930 que le 
zinc entre en ébullition. 

Liquéfaction des gaz. — M . Sar
rau vient de déterminer ce qu'on 
nomme le point critique da divers 
gaz, c 'est-à-dire le point où, sous 
l'influence de la température et de 
la pression, ils vont passer à l'état 
l iquide. Pour l 'oxygène, le point 
critique est fixé à une température 
de — 105°4 et à une pression de 48 
atmosphères 7. 

De son côté, M. Amagat, de Lyon, 
a déterminé le point cri t ique de plu
sieurs autres gaz, au moyen des mê
mes procédés. L'acide carbonique a 
son point critique à une tempéra

ture de — 32° et à une pression de 
77 atmosphères; l'azote à une tem
pérature de — 123°,8 et à une pres
sion de 24,1 ; le formène (C2 H4) à 
une température de — 75°,07 et à 
une pression de 46,8. 

M. Cailletet a construit une ma
chine dont il a donné la description 
à l 'Académie, et à l 'aide de laquelle 
il opère la compression des gaz j u s 
qu'à environ 200 atmosphères. 

Observations météorologiques au 
pâle Sud. — Le ministre de la m a 
rine a déposé sur le bureau de la 
Chambre un projet de loi deman
dant un premier crédit de 274,088 
francs pour les frais, pendant l ' an
née 1882, d'une expédition scient i 
fique au pôle Sud dont la dépense 
totale prévue devra s'élever à un 
demi-mill ion. 

Celte expédition va être organisée 
de concert avec l 'Allemagne, l 'An
gleterre et la Suède. Il s'agit d'aller 
faire des observations météorologi
ques pendant deux années consécu
tives au pôle Nord et au pôle Sud. 
La France et l 'Allemagne enverront 
chacun un navire au pôle Sud; l'An
gleterre et la Suède en enverront 
chacune un au pôle Nord. 

Les Félins. — Une lionne féconde. 
— On écrit d 'El-Arrouch au Temps : 

« Le 5 de ce mois, le nommé Ali— 
ben-Tuhar , du douar des Oulad-
Habeba, commune mixte d 'Èl-Ar-
rouch, a tué une magnifique lionne 
mesurant 2 m. 70 do longue ' r . 

« Portée au bureau de l 'adminis
t ra teur pour qu'i l fut procédé aux 
constatations d 'usage, elle aé t é en 
suite livrée au boucher de la localité 
qui, l 'ayant ouverte coram populo, 
a trouvé dans ses flancs cinq l ion
ceaux (1 mâle et 4 femelles) très 
bien constitués et sur le point d'être 
misbas. 

« Ce fait me parait digne d 'a t ten
tion, car beaucoup do naturalistes 
prétendent que la l ionne met bas 
vers la fin de décembre ou au com
mencement de janvier et qu'elle ne 
porte que un ou deux faons. 

« C'est le quatrième lion tué , de

puis quelques mois, aux alentours 
d 'El-Arrouch. » 

Action de l'ozone sur divers sels. — 
M. de Maillefer donno comunica-
tion des recherches auxquelles il 
s'est livré dans le laboratoire de 
M. ï h é n a r d . Elles sont re'ativesà 
l 'action de l'ozone sur les sels de 
mercure, d 'argent, de palladium, do 
nickel, de cobalt, de plomb, de 
manganèse, de brome, etc. M. Du
mas, après avoir pris connaissance 
de ce travail , y signale comme spé
cialement intéressants les deux faits 
que voici : 

Sur les sels d 'argent, l'action de 
l'ozone se manifeste par un préci
pité de peroxyde floconneux, noi
râtre. On avait bien jusqu'ici re
marqué que les sels d'argent noir
cissaient au contact de l 'air; on at
tr ibuait cet effet à l 'action des ma
tières organiques. En présence des 
constations de M. de Maillefer, on 
comprend que cette coloration peu», 
êtrelerésultatd ' influence complexe, 
et, qu'en tout cas, l 'air y intervient 
pour une part notable. 

Mis en présence des sels de man
ganèse, l'ozone détermine la forma
tion d'acide manganique et perman-
ganique, qui, parfois, prend une 
teinte violette. Le phénomène était 
connu, c 'est-à-dire qu'on n'ignorait 
pas l 'existence d'acide manganique 
incolore et d'acide manganique vio
let. Mais à quoi était due la colora
tion violette ? N'était-ce pas à quel
que métal nouveau, mystérieux? On 
chercha, par tous les moyens, ce 
métal sans le trouver? Il n'existait 
pas . M. de Maillefer nous apprend 
aujourd'hui que la présence de l'o
zone suffit à expliquer ce mystère. 

N É C R O L O G I E 

Une dépêche de Londres, a 
annoncé la mort de l ' illustre natu
raliste anglais , Charles Darwin, à 
l 'âge de soixante-treize ans, le l'J 
avril. 

J. B. 
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C O N N A I S S A N C E S U T I L E S 

N O U V E I T P R O C É D É D E F A B R I C A T I O N D E 

L ' A M I D O N 

Le procédé suivant à été breveté 
en A !lemagne pour la fabrication da 
l'amidon: 1-» tarine de riz, ou de maïs 
est chauffée pendant quelques heu res 
de 167° à 185° Fahrenlfti* ; lorsque 
l'air est chassé, la masse est trai tée 
avec de l'eau froidecontenant 2 p . c. 
d'ammoniaque; le mélange est 
chauffé ensuite dans dans un vase 
hermétiquement fermé, pendant un 
laps de temps variant d'un à trois 
jours, à une température ne dépas
sent pas 122° Fahrenheit . La partie 
liquide contenant la matière grasse 
du grain et dos albuminates est 
extraite au moyen d'un centrifuge ; 
la matière nitreuse est précipitée de 
la solution au moyen d'un acide et 
constitue un sous-produit d'une 
valeur très appréciable. On regagne 
l'ammoniaque contenu dans les sels 
ammoniacaux. 

P R O C É D É P O U R C H A S S E R L E S F O U R M I S 

Voici un moyen excallent et en 
même temps bien simple de se dé
barrasser des fourmis : mettez dans 
l 'endroit infesté par c< s insectes du 
marc de café sur une assiette : le 
lendemain, lesfourmis auront tout^s 
disparu. 

O M O B O N O 

Le Gérant : A. JOLLY. 

STATISTIQUE INTÉRESSANTE 

U n e s t a t i s t i q u e i n t é r e s s a n t e s e r a i t c e l l e 
des i n n o m b r a b l e s ob je t s d o n t , pour le 
p r i n t e m p s , l a M é n a g è r e a r e m p l i s e s 
r a y o n s . 

D 'abord le m a t é r i e l des j a r d i n s , si c o m 
plo t , si é l é g a n t e t si p r a t i q u e , a v e c s e s 
s i è g e s , s e s bancs à t e n t e , s e s f o n t a i n e s , 
s e s s t a t u o s , s e s p i è c e s d é c o r a t i v e s , s e s 
m u l t i p l e s o u t i l s de j a r d i n a g e . E n s u i t e l e s 
é c u r i e s , dont l a M é n a g è r e e n t r e p r e n d 
l ' i n s t a l l a t i o n c o m p l è t e , e t q u i on t t a n t d e 
s u c c è s p a r m i l e s s p o r t s m e n . 

Le r a y o n d ' h y d r o t h é r a p i e , d a n s l e q u e l 
n o u s s i g n a l e r o n s l ' a p p a r e i l à d o u c h e s 
Bozér ian , d o n t le t u b e r e n t r e on l u i m ê m e , 
e t qui s ' enferme d a n s s o n b a s s i n . 

i tnf ln , l es j e u x da t o u t e s s o r t e s : l a 
g r a n i e g a l e r i e du s e c o n d où u n m o b i l i e r 
c o m p l e t e s t i n s t a l l é e n a p p a r t e m e n t , e t l e 
r a y o n ries bronzes d'art , qui c o m p l è t e n t e t 
d é c o r e n t si b i en l ' i n t é r i e u r des v i l l a s . 

LE DOCTEUR CHOFFÉ 
Offre g r a t u i t e m e n t à tous nos l ec t eurs la 
7 m e é lition rie son T r a i t é d e M é d e c i n e p r a t i 
q u e , dans lequel il expose sa mrîtnod- consacrée 
par 10 aunées de succès dans les hôpitaux, 
pour la guér i sond - s m a l a d i e s c h r o n i q u e s d e 
t o u s l e s o r ç a n e s , et des h e r n i e s , h é m o r r o ï 
d e s , g o u t t e , p h t i s i e , a s t h m e , c a n c e r , o b é s i t é , 
m a l a d i e s d e v e s s i e et de m a t r i c e , etc. Adres 
ser les demandes , quai S'-Michel, 27. Paris . 

M o n s i e u r CHABLB , m é d e c i n s p é c i a l , 
c o n n u d e p u i s q u a r a n t e a n s p o u r s o n e x 
c e l l e n t t r a i t e m e n t dépurat i f , e n v o i e a v e c 
son o r d o n n a n c e l e s r e m è d e s n é c e s s a i r e s à 
la g u é r i s o n des m a l a d i e s c o n t a g i e u s e s des 
d e u x s e x e s , d a r t r e s , v i r u s , d o u l e u r s da la 
v e s s i e e t des re ins , u r i n e s i r r i t é e s , g r a -
v e l l e , p e r t e s , e t c . — C o n s u l t a t i o n s , de 1 à 
5 h e u r e s , au 1 e r é t a g e , o u l u i é c r i r e 36 , r u e 
V i v i o n n e , P a r i s . 

^ O U C 3 t - " C X JES ^ 
rrn™,u,°ebo.ut GASTRALGIES, DYSPEPSIES, WAVELLE 

TITRUEUR NORMALE C O N F C N I R C O AO U O U D R O N D E N O R W O R / n 
fcur préparer NSTANTANÉMENL EAU, V I N S , BIERE & T I S A N E S DE GOUDRON i 

Un Flacon suffit peur se convaincre de ss supériorité contre : | 

AFFECTIONS EH ONIQNES DA LA POITRINE, des BRONCHES ET DE LA VESSIE i 
.ÉCOULEMENTS RELELLES, MALADIES ÉPIDÉMIQUtS. E 

2 Ï R — P A R I S , RUE D E R E N N E S , -L 0 5 , ET LES P H A R M A C I E S . E 

F E R E N C A U S S E 

Liquide, ne constipant pas 
3 f. 50 LE FLACON 

F U M I G A T E U R 

A n t i - A s t h m a t i q u e 
S f. 5 O LA BOITE 

Se trouvent : à la Maison Médicale ENCAUSSE et CANÉSIE, 51, Me Rocîiechouart, Paris 
E T D A N S T O U T E S L E S B O N N E S P H A R M A C I E S 

MÉDAILLE D'ARGENT GRAND MODULE A L'EXPOSITION ALGÉRIENNE D'AVRIL 1881 

l a t o des Voies urinaires, de LA Goutte et des Rhumatismes 
G U E R I E S P A R L E S 

P I L U L E S J U L E S S I M O N 

s. 

à l'ARENARIA RUERA (d'Afrique) 
Ces pilules j o u i s s a n t de p r o p r i é t é s a c t i v e s e t eff icaces c o n t r a le Catarrhe vésical a i g u 

ou rhr unique, p u r u l e n t ou s a n g u i n o l e n t , c o n t r e la Dysurie,\a, Cystite, l a Gravelle 
•trique, les Coliques néphrétiques, la Goutte, l es Rhumatismes, e t c . P r i x : 3 fr. 5 O l a bo i t e 

Pharmacie J M J L K » S I M © * , 3 , rue de la JLyre, à XIAiUU, 
e t d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . 

ÄyCOLStMANCHETTES en PAPIER MOULÉ 
• Et en PAPIER RECOUVERT de TOILL 

U N G E ÉLÉGANT, BOLIDE, C O M M O D E P O U R T O N S 
r&LX DV BLANCHIFISAÛ* 

RECOUVERTE 
de Toile 
im. 2 fr. 

6 . l i b . 
iî . 21fr. 
FRANCO P ' 2 5 FR. 

— t . . 

ES PAPIER 
très-solide 

la dm. 1.75 
6 . 9 Ir. 

I! » 16Ir. 

PORT W P ' D O M . „ „ . „ , , , 

[Manchette élériante & Solide peur Bommeiel pnr D»»es| 
Si (ait à i ci 2 Imitons en 22, 24, 2 6 , 28 et 30 'f 

Enyoi gratuite! f c 0 ii SPLENDIDE Cata logue i l lustré 

\ GRAY. E. HEY «Cia. S", 4 3 , b* des Capucines, Pari: 

RÉCOMPENSA NATIONAL 

de 16,600 fr. 

J I ÏDAJI I ID 'OR .ETC 

A P É R I T I F & F O R T I F I A N T 

Procure au sang les globules roufias qui en font 
id richesse et la force. 

C R O I S S A N C E S D I F F I C I L E S , 

S A N G P A U V R E , A N É M I E , 

Î . Ï M P H A T I S M E , S C R O F U L E S , E T C . 

PARIS, 22 Si 19, RLE DffDUOT, ET LES PH AI3MACIE3 

PRÉCIEUX POUR MALADES & MÉNAGE 
5 MÉDAILLES D ' O R 

4 GEAiJDS DIPLOMES D'HOOTEUE 

le fac-similé. 
mde la, _ -, _ . 

signature (J 
EN ENCRE B L E U S 

Se vend chez les Epiciers & Pharmaciens. 

E X I G E R ' 

• C R E S S O 

S U R C O H E E N T R E D E P L A N T E S 
T O N I Q U E S , D É P U R A T I V E S . 

G U É R I T : Dartres, Bcuions, Eczôma, 
Ulcères, Virus, puriîic et fortifia te 

Sang - L R F1 »aRon : 3 FR. bO. 
S O S R U E D E R E N N E S , P A R I S 
b i ' l . (p r une CURT:), franco¿20 Ir, 

i m p r i m e r , cen tra l e d e J o u r n a u x (Soc ié té a n o n y m e ) 
14, r u e d e s J e û n e u r s , Par i s , — J. -V. "Wilhem, i m p . 

L M P R . A V E C L E S A N C R E S D A L A M T T Û U T » 3ehnaidaf 
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| ARTICLES DE MENAGE & DIVERS 
EXTRAIT DU CATALOGUE DES 3I RAYONS) 
BAIGNOIRES À. GORGE ZINC, POLI AVEC 

SOUPAPE DEP. 42 FR. LA PIÈCE. 
I BAIGNOIRES À gorge ZINC PEMTAVEC 

APPAREIL FIXE —100 FR. LA PIÈCE. 
APPAREILS HYDROTHÉRAPIQUES à 

L| PRESSION — 195 FR. LA PIÈCE. 
APP. HYDRO-HYGIÉN. PLIANTS, DE 

VOYAGE, SYST.'G. BOZERIAN, BREV. 
S. G. 1). G. - - 145 FR. LA PIÈCE. 

( T.ESSÏV. À COUR, NVPCONSA.NSFOVER, 
NOUV. SYST. BREV. S. G. 3)" G. 
— 12 FR. LA PIÈCE, S. FOYER. 

TIMH. h g\. 55 7'"\, PRCONS". LES ALIM. 
— 75 FR. LA PIÈCE. 

BARATTES CHÊNE, FORME TONNEAU. 
« — 2.» FR. LA PIÈCE. 
AMEUB. OTTOM. RECOUV. CRETONNE 

COMP.DE: 1 CANAPÉ, 2 FAUT, ET4 
CHAISES DÉCOR.— ISO FR. L'AMEUB. 

\ TOILETTES, CHÊNE CIRE, 0M,65 IRÉSER. 
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C H A R L E S D A R W I N 

Le célèbre natural is te Charles-
Robert Darwin, dont nous appre
nions.la mort au moment de mettre 
sous presse le numéro précédent, 
étai t né à Shrewsbury, le 12 février 
1809. Il était fils du docteur R. W. 
Darwin, médecin renommé de cette 
vil le, et petit-fils du docteur Eras -
mus Darwin, de la Société royale de 
Londres, au teur du Jardin Botani
que, de la Zoonomie, etc. Il com
mença ses études à l'Ecole é lémen
ta i re de Shrewsbury et les pour
suivit à l 'université d 'Edimbourg, 
puis à celle de Cambridge, où il 
obtint, en 1832, le grade de bache
l ier et, en 1837, celui de maître ès-
a r t s . 

Dès 1831, Charles Darwin avait 
su profiter d 'une occasion unique 
pour un j eune aavant. Le capitaine 
Fitzroy, de la marine royale, p a r 
tant pour un voyage de c i r cumna
vigation, ayant offert, dans sa p ro 
pre cabine, une place à qui voudrait 
bien accompagner l 'expédition en 
qualité de natural is te , l 'é tudiant de 
Cambridge offrit et fit ag i ée r ses 
services. Il s 'embarquait en consé
quence à bord du Beagle, le 21 dé
cembre 1831, pour ne ren t rer en 
Angleterre que le 2 octobre 183S, 
après avoir visité le Brésil, les côtes 
occidentales do l 'Amérique du Sud, 
le détroit de Magellan et les îles du 
Pacifique qui avoisinent ces p a 
rages . 

A peine de re tour en Angleterre , 
Charles Darwin publia son Journal 
of Researches inta the Geology and 
Natural Hislory of the various coun~ 
tries, etc., d'abord comme partie du 
Rapport général du capitaine Fitz
roy, et ensuite séparément. En 1839, 
il épousa la petite-fille de Josiah 
Wedgvood, membre de la Société 
royale, le célèbre manufacturier et 
inventeur de la poterie qui porte son 
nom. 

Outie un grand nombre de m é 

moires, rapports ou articles sur des 
sujets scientifiques var iés . M. Dar
win a publié la Zoology of the voyage 
of thé Beagle (1840-43); puis écrivit 
trois volumes sur la géologie : the 
Structure and Distribution of Coral 
Reefs (1812), 2 e éd. 1874); Geological 
observations on volcanic Islands 
(4844) ; et Geological observations on 
South America (1846). 

Ses plus importants ouvrages, après 
ceux que nous venons de ment ion
ner, sont ; Monographie de la fa
mille des cirrhipèdes, publiée par la 
Société palèontologique (¿854). Son 
grand ouvrage : De l'origine des 
espèces par voie de sélection natu~ 
relie (Origin of Species by means of 
Natural Selection) ,autour duquel il 
s'est fait tant de bru i t , fut publié 
en 1859, et t radui t aussitôt dans 
toutes les langues de l 'Europe, no 
tamment en français pa r Mme Clé
mence Royer, en 1862. Ce livre fut 
suivi de Fertilisation des Orchidées 
(1862) ; Animaux domestiques et 
Plantes cultivées, ou Principes de la 
variation, de l'hérédité, du croise
ment, de l'alimentation, etc., à l'état 
domestique (1867),' Descendance de 
l'homme et Selection relativement au 
sexe (1871-1874). C'est dans cet ou
vrage que l 'auteur suppose l 'homme 
descendu d'un quadrupède velu, 
muni d'une queue et d'oreilles poin
tues et vivant probablement sur les 
arbres (Man is descended from a 
hairy quadruped, furnished with a 
tail and pointed ears, probably arbo
real in its habits), proposition qui 
a soulevé une si grande animosité 
contre son au teur et qui a été si 
souvent faussée et dénaturée pour 
donner plus de champ à l ' in te rpré
tat ion. 

Citons encore : L'Expression des 
émotions chez l'homme et chez les 
animaux (1872); Mouvements et habi
tudes des plantes grimpantes (1875) ; 
les Jetantes insectivores (1876); Les 
effets de la fécondation croisée et di
recte dans le règne végétal (1878) ; 
Des différentes formes de la fleur 
dans les plantes de même espèce; De 
la faculté motrice dans les plantes; 

Formation de la terre végétale par 
le secours des vers de terre (1881), 

Membre de la Société royale da 
Londres, de la Société géologique et 
et d 'une quant i té d'autres compa
gnies savantes nat ionales et étran
gères , Charles Darwin dut faire 
trois tentatives avant d'être élu 
membre correspondantde notre Aca
démie des sciences. Repoussé par la 
section de zoologie en 1872 et 1873, 
il fut enfin accueilli , en 1878, par la 
section de botanique. On sait quelle 
fut la cause de cet ostracisme ridi
cule et trop prolongé. 

Darwin a succombé le 19 avril, 
au village de Down, dans le comté 
de Kent. Son corps, transporté à 
Londres, a été inhumé dans l'abbaye 
de Westminster , à côté de celui de 
Newton. 

A. B. 

L E SERVICE M É T É O R O L O G I Q U E 
EN FRANCE 

A la quatr ième réunion générale 
des commissions météorologiques 
dos départements , qui a eu lieu le 
13 avril , le président du conseil du 
bureau central a présenté son rap
port annuel , renfermant des rensei
gnements d'un grand intérêt sur 
l 'organisation du service météoro
logique en France et sur les expé
ditions polaires internationales qui 
vont être exécutées prochainement. 

Chaque jour le service des aver
t issements reçoit 149 dépêches, dont 
52 de France et d'Algérie. Ces do
cuments servent à t racer cinq car
tes le matin et trois le soir, desti
nées à représenter graphiquement 
l 'état de la pression atmosphérique, 
de la température , des variations de 
ces éléments depuis la veille, la 
force et la direction du vent, la 
pluie et les orages. 

A midi, on envoie des avis de pré
vision du temps à hui t régions 
agricoles et à quatre districts mar i 
times ; on communique les observa-
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tions des principales stations fran
çaises aux insti tuts météorologiques 
étrangers; on expédie une dépêche 
spéciale en Algérie et une au minis 
tère de la marine. Le soir, vers cinq 
heures, on fait parvenir un second 
avis aux districts mari t imes. Enfin, 
depuis le l R r septembre 1881, le bu
reau a été chargé de t ransmet t re des 
avis de tempêtes aux côtes de la 
Manche, de la Bretagne, de la Gas
cogne et de la Méditerranée. 

Les journaux qui reçoivent quo
tidiennement des cartes ou des com
munications du bureau sont au 
nombre de dix-huit . La Compagnie 
du Nord affiche à la gare de Paris 
les renseignements relatifs à l 'état 
de la mer dans ses porls d 'embar
quement. 

Les prévisions du service d'aver
tissement se vérifient exactement 
82 fois sur 100. 

En ce qui concerne les avis de 
tempête, un seul ouragan a atteint 
nos côtes sans avoir été annoncé. 
Les prévisions ont été vérifiées 
67 fois sur 100. 

Le service de la météorologie gé 
nérale réunit les observations faites 
à l'étranger et a pour mission de les 
résumer dans des t ravaux d'ensem
ble destinés à faire suite à l 'atlas 
des mouvements généraux de l 'at
mosphère, dont la publication avait 
été commencée par Leverrier. 

Le dépouillement des nombreux 
documents recueillis par le service 
a permis de dresser huit cartes de 
moyennes donnant la distribution 
des pressions et des températures 
sur le globe pendant les mois de 
janvier et de jui l let , de mars et d'oc
tobre. Ces cartes ont été avantageu
sement remarquées à l'exposition 
géographique de Venise. 

Le service météorologiqne central 
fonctionne dès à présent, comme on 
vient da le voir, aussi bien que le 
permettent les moyens dont il d i s 
pose. Mais la connaissance appro
fondie du climat de la France, l ' é 
tude des orages et des phénomènes 
périodiques ne peuvent faire aucun 
progrès sérieux sans le concours très 

actif des commissions départementa
les et d'observateurs volontaires pla
cés sous leur direction et assez nom
breux pour Délaisser échapper a u 
cun phénomène de quelque intérêt. 

Le nombre des stations pluviomé-
triques de France s'est considéra
blement accru depuis quatre ans. 
Nous en comptons aujourd 'hui 
1,561, mais il en faudrait plus de 
2,200 pour que notre réseau fût à 
peu près complet. 

L'étude des orages est poursuivie 
avec soin par 46 commissions dé 
partementales, dont 29 dressent 
elles-mêmes des cartes d'orages. 
Mais 41 départements ne fournis
sent guère que les renseignements 
recueillis à l'école normale. 

Le rapport rappelle que les neiges 
qui couvrent encore le pic du Midi 
ont empêché le général de Nansouty 
de se jo indre à ses collègues et lui 
exprime leur affectueuse sympathie. 

Le projet des expéditions polaires 
internationales destinées à l 'étude 
de la météorologie et de la physique 
du globe est à la veiille d'être mis à 
exécution. 

Un projet de loi pour obtenir les 
fonds nécessaires à l 'expédition a 
été déposé le 7 mars dernier ; la 
commission des crédits supplémen
taires lui a donné son approbation, 
et sans doute la Chambre et le Sénat 
voteront cette loi après la reprise 
des t ravaux parlementaires . 

A l 'heure actuelle, la Russie, la 
Suède, la Norvège, le Danemarck, 
l 'Autriche, la Hollande, les Eta ts -
Unis d 'Amérique, l 'Allemagne et 
l 'Angleterre ont adhéré au p r o 
gramme d'études présenté dès 1875 
par le regretté M. Weyprecht , de 
Vienne, et arrêté dans les conféren
ces internat ionales tenues à Ham
bourg en 1879, à Berna en 1S80, à 
Saint-Pétesbourg en 1881 et aux
quelles M, Mascart a pris par t 
comme délégué de la France. Tou
tes les nations que Ton vient de 
nommer enverront leurs expéditions 
dans l 'hémisphère nord, à Pexcep-
tionde l 'Allemagne qui organise deux 
expédit ions, dont l 'une sera d i r i 

gée vers la Nouvelle-Géorgie du Sud. 
Les régions australes sont moins 

connues que les régionsboréa les , et, 
par cela même, plus intéressantes 
encore s'il est possible. En tenant 
compte, d'une part , de la nécessité 
d'installer la mission à terre dans 
des conditions qui garant issent les 
observateurs, et , d 'autre part , du 
vœu exprimé lors des conférences 
de se rapprocher le plus possible du 
pôle Sud, le choix des points d 'é tu
des s'est porté, pour la France, sur 
les îles voisines du cap Horn, qui ont 
l 'avantage d'une lat i tude élevée et 
d'un climat habi table . 

Entre tous, il a paru préférable 
d' indiquer deux points : la baie 
Orange, dans la Terre de Feu , et 
l 'anse Saint-Mart in, dans l'île Her-
mite. Il appart iendra au navire 
même qui fera le voyage de choisir 
entre ces deux stations, peu éloi
gnées l 'une de l 'autre . 

Les observations de météorologie 
et de magnét isme seront faites par 
des officiers de marine accompa
gnés de deux natural is tes , dont l 'un 
médecin, et escortés par le nombre 
d 'homme, de grades et de profes
sions divers, indispensable à leur 
installation et à leur sécurité. 

D'après le programme adopté, les 
observations auron t lieu pendant 
une année entière, s imultanément 
aux instants convenus à l 'avance, 
dans les stations polaires et dans 
les observatoires du monde entier. 
En réunissant u l tér ieurement ces 
observations simultanées, il sera 
possible de suivre, par la pensée, à 
chacun des ins tants d'une révolu
tion annuel le de la terre autour du 
soleil, les mouvements des vents 
et des courants marins , les varia
tions de la chaleur, de l 'électricité 
et du magnétisme ; de saisir, en un 
mot, dans une vue d'ensemble, les 
grands phénomènes de la vie de n o 
tre planète. 

Enfin, parmi les études les plus 
importantes des expéditions in ter 
nationales figurent, en première 
l igne, les recherches relatives à l 'é
lectricité et au magnétisme. 
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SOCVEMS D'ffl SÉJOUR DI\S L'KDO-CIIIXE 

L'ÉLÉPHANT 

Je ne me propose ici ni de décrire 
cet animal ni de dépeindre son ca
ractère. A u j o u r d ' h u i , l 'éléphant est 
fort connu en France , sur tout à 
Par is , où le Jardin des Plantes et le 
Jardin d'acclimatation en offrent, 
depuis l ong t emps , d ' in téressants 
spécimens. Je veux simplement 
ajouter quelques t rai ts à peu près 
nouveaux à ceux qu'on a déjà eu 
maintes fois l 'occasion de noter . 

L 'éléphant a presque complète
ment émigré de la Basse-Cochin-
chine . Le voisinage des Européens 
l 'a promptement déterminé à se r é 
fugier vers nos frontières, soit à 
Test, du côté de l 'Annam indépen
dant , soit au nord, à proximité du 
Siam. Dans ces règions'peu fréquen
tées, la solitude des forets lui per
met de vivre à sa guise, c 'est-à-dire 
loin du regard humain . D'autre part, 
sa domestication n 'a point été i n 
t rodui te dans notre colonie, et c'est 
un tort ; on sait, en effet, quels ser
vices il rend dans l ' Inde, soit comme 
ins t rument de t ransport , soit comme 
bête d e charge, soit même comme 
machine de guer re . Les Français de 
Cochinchine trouvent, sans doute, 
que cet an imal , outre qu'il est en 
combrant , exige trop do soins et 
nécessite une supplément onéreux 
de personnel pour son entretien. Il 
y on avait pour tant encore quel
ques-uns à Saigon en 1869 ; mais 
certains colons s'étant plaint que 
ces énormes bêtes qui , parfois, s 'é
chappaient de leurs parcs, causaient 
du dégât en ville, br isant les pal is 
sades et ravageant les j a rd in s , une 
ordonnance du gouverneur en i n 
terdi t l 'emploi. Les riches as ia t i 
ques se t rouvèrent seuls à regret ter 
cette prohibi t ion. 

C'est pr incipalement dans notre 
protectorat du Cambodge qu'il faut 
désormais se diriger si l 'on t ient à 
se rendre compte , de ses propres 
yeux, et des services que peut r e n 

dre cet intel l igent animal et des 
moyens employés par les indigènes 
pour s'en emparer. L'étude en est 
curieuse ; j e la recommande spé
cialement aux Européens que les 
hasards de leur existence pousse
ront de ce côté. 

Le roi Norôdom, notamment , en 
entretient une nombreuse troupe. 
Ces animaux sont dressés tout à la 
fois pour la guerre et pour la 
chasse. De temps en temps, on les 
exerce publiquement à briser des 
palissades en face des piques en t r e 
croisées et sous le feu des fusils, 
pour les habi tuer à opérer sans se 
laisser effrayer. Mais on n'a guère 
besoin, toutefois, de leur apprendre 
à combattre avantageusement con
tre un t igre ou contre un buffle, 
leur inst inct propre leur ayant à 
peu r rès enseigné naturel lement 
tout ce qu'il leur importe de faire 
en pareil cas ; sauf de très rares 
exceptions, ils sortent vainqueurs 
de la lut te , et les chasseurs qui les 
montent en sont quittes pour un 
peu d'émotion. 

Aux voyageurs qui se rendent à 
P n o m - P e n h , munis de lettres de 
recommandation de la par t du gou
verneur ou de hauts fonctionnaires 
de Saïgon, le roi accorde toujours 
quelques éléphants pour les t r a n s 
porter, eux et leur su i te , jusqu 'à 
la destination où ils ont entrepris 
de se rendre . Cette faveur est ex
trêmement appréciable, bien que 
l'on ne s 'accoutume pas toujours 
facilement au balancement imprimé 
par ces excellentes bêtes pendant 
leur marche ; mais on se fait peu à 
peu à ce léger inconvénient. J'ai 
obtenu, à deux reprises différentes, 
de voyager de la sorte, à l'occasion 
de deux excursions faites par moi 
au grand lac du Teuli-Sap. Voulant 
explorer attentivement les bords du 
Mé-Khong sans recourir aux bar 
ques, je ne sais trop comment j ' a u 
rais pu accomplir mon dessein si j e 
n'eusse pas été l'objet de la royale 
intervention. On ne. peut, en effet, 
louer à des part iculiers un ou deux 
éléphants qu'à des prix considéra

bles ; encore faut-il redouter, en 
pareil cas, la mauvaise foi des indi
gènes qui , l 'argent une fois reçu, 
n 'auront aucun scrupule de priver 
l 'étranger de ses montures au mi
lieu de sa pérégrination et sous le 
premier prétexte venu. Après qua
ran te -hu i t heures de route , l'élé
phant qui me portait me reconnais
sait à merveille et obéissait à mes 
ordres presque aussi bien qu'à ceux 
de son cornac. 

Les éléphants royaux sont égale
ment dressés à supplicier les crimi
nels. Sur un signe du bourreau, ils 
les broient sous l ru r s larges pieds 
ou, après les avoir lancés en l'air, 
les reçoivent sur leurs défenses. 
C'est un horr ible spectacle, dont 
j ' a i été témoin sans m'y attendre, 
lors d'un de mes voyages à Pnôm-
Pènh. Je n 'engage pas les âmes sen
sibles à satisfaird leur curiosité sur 
ce point ; leurs nerfs se trouveraient 
mal de ce barbare raffinement d'une 
justice par trop orientale. 

L'éléphant abonde dans les forêts 
du Cambodge. Voici de quelle façon 
les indigènes s'y p rennent pour le 
chasser et s'en emparer . On se sert 
de femelles dressées, conduites par 
un bon cornac qu'elles cachent sur 
leur cou, en repliant sur lui leurs 
énormes oreilles. L'un des éléphants 
privés s'approche de l 'éléphant sau
vage et, pendant que celui-ci est en 
marche, lui passe avec sa trompe un 
noeud coulant en lanière de buffle 
autour d'un pied et Je serre forte
ment . La bête, se sentant prise, 
poussa des cris plaintifs et ne s'en
fuit guère loin. Les deux éléphants 
domestiques l 'entourent alors et le 
r amènen t , comme un prisonnier 
entre deux sbires, jusqu 'au parc, où 
ils le contraignent d'entrer. 

Un éléphant dressé coûte de 400 
à 500 francj. Son éducation n'est 
pas longue à faire, car on le dompte 
aisément par la faim. Il n'obéit 
guère, toutefois, complètement qu'à 
son cornac. La façon dont celui-ci 
conduit sa monture es t , du reste, 
très simple. A cheval sur la nuque, 
il place ses pieds derrière les oreil-
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les et dirige l 'animal en appuyant X Préparation. — Le sodium se 
sur l'une ou sur l ' au t re ; il com- prépare industriel lement d'après la 
prime ses écarts au moyen d'une méthode qui nous a été donnée par 
forte pique en fer recourbée, se ser- __M_. H. Sainte-Claire Deville. On 

vant tantôt du manche et tanlôt de 
la pointe. Le cornac doit éviter néan 
moins de maltrai ter l 'éléphant qui 
est vindicatif. Plus d 'une fois on a 
vu l'animal broyer sous ses pieds le 
cavalier dont les brutali tés injustes 
avaient fini par l ' irriter ; il importe 
surtout d'employer la douceur aux 
époques du rut . 

On a écrit et répété, dans tous les 
idiomes possibles, que l 'éléphant ne 
se reproduisait poinf on domesti
cité. C'est là une légende que les 
faits démentent. Pour ce qui me 
concerne, j ' a i été, à diverses repr i 
ses, le témoin du contraire. Je ne 
sais ce qui en est pour l 'éléphant 
d'Afrique; mais je puis affirmer que-
celui de l ' Indo-Chine se reproduit 
facilement à l ' é t a t domestique. 
Toutefois, il cache ses amours aussi 
soigneusement que son congénère 
à l'état sauvage. Ce qui est vrai, 
c'est qu'il meurt moins âgé dans le 
premier cas que dans le second. Sa 
taille est aussi moins forte. 

RAOUL POSTEL. 

ses 
du 

CHIMIE 
SODIUM 

L'histoire du sodium et de 
composés est identique à colle 

•y potassium. C'est un métal mou, 
facilement rayé par l 'ongle ; sa den-

~sTtè est 0,972; il fond à 90° et donne 
des vapeurs au rouge . Il décompose 
l'eau à la température ordinaire, 
mais l 'hydrogène qui se dégage ne 
s'enflamme pas, la chaleur dévelop
pée n'étant pas assez élevée ; cepen
dant ce gaz s'enflamme si, l 'eau 
étant rendue visqueuse par un a r t i 
fice quelconque, le globule méta l 
lique ne peut se déplacer : la com
bustion a lieu alors avec une belle 
flamme ja,une. 

t Ce mêlai a l'éclat de l 'argent , maia 
à l'air, il se ternit rapidement. 

chauffe dans un appareil identique 
à celui qui sert à la préparation du 
potassium, un mélange de carbo
nate de soude, de charbon et de 
cra ie ; ce dernier corps nejoue aucun 
rôle chimique, il n 'a pour but que 
de diviser la matière et d'en empê
cher la fusion. 

\ / Le sodium sert à la préparation 
de l 'a luminium et du magnésium. 
Dans les laboratoires, on l 'emploie 
pour isoler le bore, le silicium, le 
chrome, l 'u ranium, etc. 

SOUDE CAUSTIQUE 

/ L a s o u d e e s t a n a l o g u e à l a potasse, 
dont elle possède toute les propr ié
tés. On purifie de même la soude 
à la chaux, en la dissolvant dans 

l'alcool. 
Elle se prépare, comme la potasse, 

en décomposant à l 'ébullit ion une 
dissolution étendue de carbonate de 
soude par un lait de chaux : 

NaO.COa + HO - f CaO = CaO,COa + N a O . H O 

|y MONOSULFURE DE SODIUM \ NaS 

On l'obtient en sa turant d 'hydro
gène sulfuré une dissolution con
centrée de carbonate de soude, le 
monosulfure cristallise au sein de 
l a l i q u e u r . i l sert en médecine. Il 
remplace avec avantage, dans les 
analyses chimiques, le sulphydrate 
d 'ammoniaque, dont il n 'a pas les 
inconvénients. 

CHLORURE DE SODIUM (Sel marin.) 

NaCI, 

|X Le sel existe dans llk na ture soij, 
en dissolution dans les eaux de la 
mer, soit à l'état do bancs énormes 
que l'on exploite, comme à Yieliczka, 
en Pologne. Il porte le nom de sel 
marin s'il provient des eaux do la 
mer, ou de sel gemme s'il a été 
retiré du sein de la terre. 

En France, la mine de sel gemme 
la plus importante est celle de 
Dieuze. 

Extraction. — Lorsque le sel 
gemme est pur , on le broie et on le 

livre à la consommation; mais, sou
vent, il est associé à de l 'argile ou à 
du sulfate de chaux ; alors on perce 
des trous avec la sonde et on y fait 
arriver de l 'eau, qui se charge de 
sel ; on la remonte avec des pompes, 
on évapore cette dissolution et le 
chlorure cristallise. 

Quand on a affaire à des sources 
salées, on fait couler l 'eau sur des 
fagots exposés aux vents dominants 
du pays. De cette manière , on obtient 
une l iqueur assez concentrée; il 
faut toutefois que l'eau passe sept 
ou hui t fois sur ces bâtiments de gra
duation. Par l 'évaporation dans des 
chaudières , on obtient le chlorure 
de sodium. 

Les eaux de la mer cont iennent 
en dissolution de grandes quanti tés 
de sel ; pour l 'extraire, on fait a r r i 
ver l 'eau dans des bassins peu p ro 
fonds, à sol argi leux, situés sur les 
côtes; l 'évaporation se fait l en te 
ment au contact de l 'air, on se 
débarrasse habi lement du sulfate de 
chaux, du carbonate de chaux, etc. , 
et on obtient le sel marin ; les eaux 
mères contiennent les sels de m a 
gnésie. 

Le sel cristallise en cubes, et 
souvent ses cristaux s 'agglomèrent 
de manière à former une pyramide 
quadrangulaire creuse, présentant 
des gradins : c'est une trémie. 

Le chlorure de sodium, projeté 
sur des charbons incandescents , 
décrépite, quoique étant anhydre ; 
ceci tient à ce qu'il y a vaporisation 
de l 'eau interposée mécaniquement 
entre les cristaux. 

Il n'est pas plus soluble dans l 'eau 
à chaud qu'à froid, il fond au 
rouge. 

JC Le sel est employé dans la fabr i 
cation de l'acide chlorhydrique et 
du sulfate de soude, et pour vernir 
les poteries. On en consomme de 
grandes quanti tés dans l 'économie 
domestique. 

SULFATE DE SOUDE 

Le sulfate de soude se prépare en 
décomposant, dans des fours spé
ciaux, l a sel marin par l'acide sulfu-

Ĵ rique. 
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Il se dégage aussi pendant la 
réaction de l 'acide chlorhydrique, 
que l'on fait arriver dans des bon
bonnes à moitié remplies d'eau, où 
il se condense ; il est alors livré au 
commerce : 

N a C L + S03HO = N"aO,S0 3 + HCL 

V Le sulfate de soude est un sel 
blanc, indécomposable par la c h a 
leur ; il cristallise en prismes avec 
d i s équivalents d'eau ; son maxi -
mun de solubilité est à 33°; il est 
insoluble dans l'alcool absolu. 

Il sert pr incipalement à préparer 
la soude artificielle, les verres. En 
médecine, on l'emploie comme p u r 
gatif, sous le nom de Sel admirable 
de Glauber. 

AZOTATE DE SOUDE NaO,Az0 5 

X Ce sel existe en énormes quan t i 
tés au Pérou et au Chili. 11 ne peut 
pas servir à la préparat ion de la 
poudre, car il est déliquescent. 

Il sert à préparer le n i t re , comme 
nous l'avons déjà vu ; dans la fabri
cation de l 'acide azotique, on en 
consomme de grandes quant i tés ; il 
donne à poids égaux plus d'acide 
que l'azotate de potasse, car son 
équivalent est plus faible : 
NaOjAzOS -1- S03HO = NaO,SfJ3 -f Az05,HO 

GASTON DOMMERGUE. 

(A suivre) 

É T U D E S E N T O M O L O C I Q R E S 

LES PAPILLONS 

Insectes aux formes sveltes, aux 
couleurs bri l lantes, tels sont les 
papillons dont nous aimons à suivre 
du regard le vol élégant. 

Ces êtres gracieux, a l lant de fleur 
en fleur, an iment duran t la belle 
saison le ravissant tableau de la 
campagne. 

Les beaux jours reviennent ; avec 
eux apparaî t ront les papil lons aux 
ailes diaprées. 

Ne sera i t -on pas heureux de les 
étudier un peu afin de pouvoir, en 
les revoyant, nommer les plus com
muns ? — Ne verra i t -on pas avec 

plaisir, pendant l 'hiver, la récolte 
faite les mois précédents; la collec
tion ferait revivre une foule d'a
gréables souvenirs. 

Les charmes indicibles attachés a 
l 'étude de l 'Entomologie, de la p a r 
tie surtout qui traite des lépidop
tères, sont plus que suffisants pour 
engagera se livrer de temps en temps 
à une distraction qui, en outre des 
délicieux instants qu'elle procure, 
initie à la véritable connaissance 
des beautés de la na ture . 

Qu'on s'adonne donc à cette i n t é 
ressante étede ; qu'on lise les que l 
ques pages que nous allons écrire, 
elles seront courtes et ne représen
teront guère qu 'une l igne du grand 
livre de l 'Entomologie ; nous nous 
bornerons à la description des pa
pillons les plus communs de France, 
part iculièrement de ceux des p ro 
vinces du centre. 

D'ici peu, les sujets abonderont ; 
ne perdons pas de temps. 

De la récolte des lépidoptères, de 
la manière d'en formor une col lec
tion, disons quelques mots : 

On attrape les papillons au moyen 
d'un filet en gaze ; une fois r e n 
fermé dans le filet, vous devez pren
dre le papillon avec précaut ion, lui 
serrer le corselet afin de le mettre 
dans l ' impossibilité de se débattre ; 
puis, à l 'aide d'épingles spéciales, 
le piquer dans la boîte à fond de 
liège que vous aurez toujours avec 
vous, A votre retour de la chasse, 
vous vous occuperez sans retard d 'é
taler les ailes des sujets que vous 
aurez récoltés. 

Pour faire (^ t rava i l , qui demande 
de l 'attention, deux petites p l an 
chettes, séparées par une rainure 
destinée à loger le corps du papillon 
et tapissées au fond avec du liège, 
vous sont nécessaires ; c'est alors 
que vous piquez l ' insecte de façon 
qu'il ait le corps dans la r a inure , 
puis vous écartez les ailes, que vous 
maintenez facilement avec de petites 
bandes de papier. Le papillon r e s 
tera dans cette position pendant 
quelques jou r s , d'ailleurs vous ne 
l'enlèverez que pour le fixer dans le 

cadre que lui assigne votre classifi
cation. Avant de le ranger dans la 
collection, passez à l'aide d'un pin
ceau, sous l 'abdomen de l'insecte, 
un peu d'alcool camphré ; ce pro
cédé m'a donné de bons résultats, 
presque tous les sujets auxquels 
j ' a i fait subir cette préparation se 
sont conservés longtemps, tandis 
que les autres ont été attaqués par 
de petits insectes qui les ont dété
riorés. Ayez soin aussi de ne jamais 
laisser vos cadres sans un morceau 
de camphre ; et, si vous tenez à ce 
que vos papillons conservent leurs 
belles couleurs, placez vos cadres 
daus une chambre non exposée à une 
vive lumière. 

Avant de donner la description 
des différentes espèces communes 
chez nous, nous consacrerons quel
ques lignes à mentionner les méta
morphosés que subissentles insectes 
qui vont nous occuper. 

Nous avons écrit deux fois le 
mot lépidoptères ; expliquons-le. 

Co nom vient de deux mots grecs 
qui veulent dire ailes à écailles. Les 
ailes de ces insectes sont, en effet, 
couvertes de petites écailles diver
sement colorées et si ténues, qu'on 
ne peut toucher un papillon sans 
que la poussière qu'elles forment 
s 'attache aux doigts . 

Les lépidoptères qui composent, 
dans le Règne animal de l'illustre 
Cuvier, le dixième ordre des insec
tes, ordre rangé dans la section des 
Télraptères (insectes qui ont quatre 
ailes) sont des êtres qui n'arrivent 
à l 'état parfait qu'après trois trans
formations: chenilles d'abord, chry
salides ensuite et enfin papillons. 
De l'œuf sort un petit ver qui se cou
vre de poils, change de peau plu
sieurs fois et devient vraie chenille. 

La chenil le, appelée aussi larve, 
a des pattes provisoires très courtes, 
à chaque anneau ; sa bouche est 
armée de mâchoires fortes, ses yeux 
sont simples ; chaque espèce a sa 
couleur part iculière, il y en a qui 
sont couvertes de poils . Avant de 
passer à l 'état de chrysalide, ou 
nymphe, la chenille se prépare sou-
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vent un abri qu'on nommo cocon ; j 
elle ne possède plus de pieds, ne 
mange plus et reste dans un état 
d'immobilité complète : c'est la 
nymphe alors. Dans ce repos s'opère 
le développement des organes qui 
devront constituer le papillon ou 
insecte â l'état parfait, ces deux 
mots sont utiles^ car tous les an i 
maux de cette classe ne subissent 
pas trois changements : les uns n 'ont 
que des métamorphoses ébauchées, 
d'autres des demi-métamorphoses ; 
les êtres qui nous occupont, etfx, 
sont des insectes à métamorphoses 
complètes. 

La chrysalide, donc, donne un 
papillon conformé pour le Vol., qui 
présente un corps composé de la 
tête, du thorax OU corselet et de 
l'abdomen. 

La tête est garnie d 'une trompe 
roulée en spirale, qui précède les 
mandibules, etdfl deu* antennes. 

Le corselet est le point d 'at tache 
des quatre a i le i , faites de feuilles 
superposées deux à deux et p a r t a 
gées par les nervures, et des six 
pattes, dont quatre sont assez l on 
gues. 

L'abdomen, partie la plus volu
mineuse, montre des anneaux arti-* 
culés ; à l'extrémité inférieure de 
cette portion du corps, se voit l 'ou
verture des organes de la digestion 
et de ceux de la reproduction. Nous 
dirons seulement que, chez les insec
tes, la circulation est tout à fait 
simple, et qu'ils ne respirent qu'au 
moyen de stigmates s 'o'ivrant sur la 
peau. 

L'œil est assez développé, les a u 
tres sens sont très réduits et leur 
siège n'est pas encore bien connu. 

Les lépidoptères ont été répart is 
en trois familles : les Diurnes, les 
Crépusculaires et les Nocturnes. 
Prenant le mot papillons dans le 
sens que lui donnent ordinairement 
les naturalistes, notre étude ne 
comprendra que les êtres rangés 
dans la première famille du dixième 
ordre des insectes, c 'est-à-dire les 
Diurnes. 

Les Diurnes ont pour caractères : 

des antennes terminées par un r e n 
flement en forme de massue ; des 
ailes remarquables par la richesse 
de leurs couleurs, prenant une posi
tion verticale dans le repos. 

De plus, leurs chenilles ont seize 
pattes et leurs nymphes ne sont 
jamais renfermées dans un cocon. 
Deux tr ibus composent cette famille : 
les Papillonides et les TIespérides. 

Cette division nous amène n a t u 
rellement à scinder notre travail : 
Une première part ie sera consacrée 
aux Papillonides ; la seconde, com
prendra les Hespérides. 

Charles MIUAULT, 

(A suivre.) 

L 'A IR , L A T E R R E E T L ' E A U 
Description des principales merveil

les du globe et des phénomènes 
naturels les plus curieux, 

CHAPITRE XII 

MONTAGNES ET GLàCIERS 

S. — Àëeensiori des hautes monta

gnes de l'Europe. 

SoMMAifUî. — La Mont-Blanc. — Ses p r e 

m i e r s e x p l o r a t e u r s . — J a c q u e s B a l m a t 

et l e D r P a c c a r d . — A s c e n s i o n da Bene
d i c t da Saussure- . — Sa r e l a t i o n . — Le 

p r e m e r a c c i d e n t f a t a l . — A s c e n s i o n s 

d i v e r s e s , a v e d o u s a n s g u i d e s . — Les 

f e m m e s a s c e n s i o n i - i s t e s , — Ml le d ' A n g e -

Vi l le a t t e i n t p l u s h a u t que l a c i m e du 

M o n t - B l a n c ! — A s c e n s i o n de M 1 1 1 0 C h a r 

io t S t r a t o n , d a n s l ' h i v e r de 1876. — 

A u t r e a s c e n s i o n d ' h i v e r e n 1832. — Le 

Col d u G é a n t . — U n e v i c t i m e de l a 

s c i e n c e . — Le Mont-lias?,. — A s c e n s i o n s 

d i v e r s e s . — La Mont-Ccrvin. — D e s 

c r i p t i o n de S a u s s u r e . — Le M a t t o r h o r n . 

— A s c e n s i o n s d i v e r s e s . — Le t e r r i b l e 

a c c i d e n t d e 1865. — A u t r e s a c c i d e n t s 

on 1870. — La Jnnyfrau. — Di f f i cu l tés 

de l ' a s c e n s i o n d e c e t t e m o n t a g n e . — 

S u c c è s des f rères M a y e r e n 1811. — A u 

t r e s a s c e n s i o n s . — A s c e n s i o n d 'h iver 

e n 1880. 

LE MONT-BLANC 

Le Mont-Blanc est le géant de la 
chaîne des Alpes, le point culmi
nant de la France et de l 'Europe. Il 
s'élève à 4810 mètres au-de3sus du 
niveau de la Méditerranée. Sa forme 
est pyramidale, considérée du Nord 
ou du Sud : vu de la vallée de Cha-
mounix, son sommet présente l ' a s 

pect d'une hémisphère comprimée 
au centre, ce qui l'a fait appeler la 
Bosse du dromadaire. C'est une 
étroite arête d 'une quinzaine da 
mètres de large seulement dans 
sa plus grande largeur , sur environ 
200 mètres de longueur, très escar
pée du côlédunord et couverte d 'une 
épaisse couche de neige durcie. 

Jusqu'à la fin du siècle dernier , 
le Mont-Blanc resta non-seu lement 
peu fréquenté, mais peu connu. Las 
ouvrages de deux naturalistes su i s 
ses venaient à peine de le s ignaler 
aux savants. Les Glaciers de la 
Suisse, par Sigismond Griïner, paru 
en 1760, et sur tout la Description 
des aspects du Mont-Blanc, par 
Bourrit (1776). On voit par ces titres 
que l 'ambition de Bourri t lu i -même, 
qui avait fait du Mont-Blanc une 
étude part iculière, n 'avait pas été 
assez téméraire pour le pousser à 
tenter l 'ascension du colosse. 

La première tentative de ce genre 
qui ait été couronnée de succès 
n 'eut l ieu qu'en 1786. 

L'i l lustre naturaliste genevois 
Bénédict de Saussure, qui avait déjà 
gravi le Vésuve, l 'Etna et plusieurs 
dos sommets secondaires de la chaîne 
des Alpes, avait bien essayé à diver
ses reprises cette laborieuse ascen
sion, mais il n 'avait pu encore dé
couvrir une route prat icable. En 
1786, donc, un guide de Chamounix 
nommé Jacques Balmat, ayant par 
hasard découvert cette route t an t 
cherchée, s'y engagea délibérément 
et accomplit le premier cet exploit 
regardé jusque- là comme impos
sible. Mais à son retour , il était daDS 
un tel état d 'épuisement qu'il dut 
prendre le lit et réclamer les s e 
cours d'Un médecin auquel il conta 
l 'aventure. 

Ce médecin, le docteur Paccard, ré 
solut de tenter à son tour l 'ascension 
du Mont-Blanc ,e tn 'eutpasbeaucoup 
do peina à déterminer le guide à 
l'y accompagner, Une fois rétabli . 

Ils par t i rent le 7 août 1786, et 
ayant passé la nui t sur le glacier 
des Bossons, ils se remirent en 
marche vers le sommet à quatre 
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heures du mat in . Arrivés à une 
grande hau teur , les ascensionnistes 
commencèrent à éprouver les effets 
d 'un froid intense ; ils eurent en 
outre , malgré l 'extrême fatigue que 
leur causait la raréfaction de l 'air, 
à tenir tête à un vent violent. Ils 
persévérèrent malgré tout dans leur 
entreprise , et finirent par a t te in
dre le sommet glacé de là montagne. 

Du fond de la vallée, des specta
teurs anxieux les avaient suivis, 
avec le secours de lunettes, et bion-
tôt tout Chamounix fut rassemblé 
au pied du colosse du haut duquel 
les deux ascensionnistes contem
plaient avec ravissement le spectacle 
incomparable qui se déroulait au 
tour d'eux. Ils s 'arrachèrent toute
fois à cette contemplation au bout 

d 'une demi-heure , car le froid était 
tel, à cette hau teur , que leurs pro
visions étaient gelées dans leurs 
poches. 

Le D r Paccard et son compagnon 
avaient mis quinze heures à accom
plir leur ascension. Mais quoique 
cinq heures leur eussent suffi, au 
retour, pour at teindre le Mur de la 
cote, ils n 'opérèrent leur descente 

SOUVENIRS D'T;N SÉJOUR DANS L'INDO-CHINE. — E l é p h a n t s a u v a g e (p. 180. co l . 1). 

qu'au milieu de difficultés de tout 
genre et au prix de grandes fati
gues, et y employèrent vingt mor
telles heures . Do retour à Chamou
nix, ils ne tenaient p lus ; leurs 
visages étaient excoriés par l 'action 
du froid, leurs lèvres considérable
ment enflées ; leurs yeux, aveuglés 
par la réflexion des rayons solaires 
sur la neige éclatante, n'y voyaient 
plus : le D r Paccard, sur tout , était 
revenu presque aveug le , et il fut 
t rès longtemps avant de recouvrer 
complètement l 'usage de la vue. 

Quant à Jacques Balmat, ce ne fut 
pas pour lu i une gloire stéri le que 
d'avoir découvert la route du som
met du Mont-Blanc : le roi de Sar-

daigne lu i envoya un présent rela
tivement considérable, auquel vint 
s'ajouter le produit d'une souscrip
tion publ ique, enfin on ne l 'appela 
plus que Mont-Blanc, et lu i -même 
parut bientôt avoir à peu près ou
blié son véritable nom. 

Saussure n 'eut pas plutôt appris 
ce qui s'était passé, qu'il se mit en 
rapport avec les heureux inventeurs , 
heureux lui-même d'être désormais 
assuré du succès d 'une entreprise 
qu'i l avait tentée inut i lement tan t de 
fois. Il pri t ses dispositions pour 
l 'ascension qu'il projetait, mais ce 
ne fut qu'au mois de jui l le t de l ' an
née suivante que ce projet reçut son 
exécution. 

Saussure par t i t accompagné de 
d ix-hui t guides. Le voyage dura 
quatre j o u r s . Le 21 jui l le t 1787. le 
savant natural is te at teignait Je 
sommet. 

«Je pus jouir , di t- i l , sans regret 
du grand spectacle que j 'avais sous 
les yeux. Une légère vapeur sus
pendue dans les régions inférieures 
de l 'air me dérobait, à la vérité, la 
vue des objets les plus bas et les 
plus éloignés, tels que les plaines 
de la France et de la Lombardie ; 
mais je ne regret tais pas beaucoup 
cette perte : ce que je venais voir et 
ce que j e vis avec la plus grande 
satisfaction, c'est l 'ensemble de 
toutes les hautes cimes dont je dési-
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Le M a c h a o n . La Coliade 

Le Sph inx a tropos , ou pap i l lon à tète de m o r t (crépuscula ire ) 

ENTOMOLOGIE. — Les P a p i l l o n s (p. 182 . co l , 1) 
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rais depuis longtemps connaître 
l 'organisation. 

«Je n 'en croyais pas mes y e u x ; 
il me semblait que c'était un rêve, 
lorsque je voyais sous mes yeux ces 
cimes majestueuses, ces redoutables 
aiguil les, le Midi, l 'Argentière, le 
Géant dont les bases avaient été 
pour moi d'un accès si difficile et si 
dangereux. Je saisissais leur r ap 
port, leur liaison, leur s t ruc ture , et 
un seul regard levait des doutes que 
des années de travail n 'avaient pu 
éclaircir. 

« On ne trouve point de plaine sur 
la cime du Mont Blanc ; c'est une 
espèce de doa d'âne ou d'arête a l lon
gée, dirigée du levant au couchant , 
à peu près horizontale dans sa pa r 
tie la plus élevée, descendant à ses 
deux extrémités sous des angles de 
28 à 30°. 

«Cette arête est très étroite, p r e s 
que t ranchante à son sommet, au 
point que deux personnes ne pour
raient pas y marcher de front ; mais 
elle s 'élargit et s 'arrondit du côté 
de l'est, et elle prend du côté de 
l 'ouest la forme d'un avant- to i t 
saillant au nord. Toute cette som
mité est ent ièrement couverte de 
ne ige ; on n'en voit saillir aucune 
arête de rocher, si ce n'est à 60 ou 
70 toises au-dessous. Des deux laces 
de l 'arête, celle du nord descend 
rapidement , d'abord sous u n angle 
de 40 à 50° ; mais elle devient e n 
suite plus rapide et finit par aboutir 
à d'affreux précipices. Au midi , au 
contraire , cette pente est fort douce, 
de 15 à 20* au plus ; et plus bas elle 
forme un berceau en se relevant en 
sens contraire, du côté du sud, où 
elle vu former vers l'Allée blanche, 
unepointeassezélevéo, sous laquelle 
est un avant- to i t de neige. 

«Cette saillie au midi est cause 
que, quand on regarde la cime du 
Mont-Blanc de profil, du côté de 
l'est ou de l 'ouest, du Saint-Bernard, 
par exemple, ou da Lyon, on t o i t 
au-dessous de cette cime une espèce 
de crochet ou de nez retroussé qui 
se relève du côté du midi . 

« La surface de la neige sur la 

cime est couverte d'un mince vernis | 
de glace qui devient écailleux en ' 
s 'ëclatant. Des coups de soleil fon- ' I 
dent la neige à sa surface, et comme 
elle se regèle bientôt après^ cela 
forme une espèce de vernis. Dès qu'il 
s'élève un vent un peu fort, ce vent 
déchire le vernis, soulève les écailles 
et les fait voler à une grande h a u 
teur. Il s'y joint des neiges en pous
sière que le vent ent ra îne encore 
plus facilement. On aperçoit alors, 
des vallées voisines, une espèce de 
fumée que l'on prendrai t pour un 
nuage qui s'élève de la cime en su i 
vant la direction du vent. Les gens 
du pays disent alors que le Mont-
Blanc fume sa pipe. Cette neige vo
lante se teint en rouge au soleil 
couchant et ressemble quelquefois 
à la flamme d'un volcan. Sous ce 
vernis de glace, la neige est assez 
ferme, et quoiqu'on puisse y enfon
cer un bâton, elle présente cepen
dant assez de résistance. 

« Les pentes au-dessous de la 
cime, qui sont exposées à une action 
plus forte des rayons du soleil, se 
fondent à une plus grande profon
deur, et, en se regelant ensuite pen
dant la nui t , elles forment une 
croûte plus épaisse qui, dans que l 
ques endroits , STutient un homme 
sans se rompre, mais , dans d 'autres, 
se brise sous ses pieds. Au-dessous 
de cette croûte on t rouve , sur tout 
dans les pentes rapides, une neige 
folle <?t incohérente dans laquelle on 
n'enfonce pour tant ordinairement 
que jusqu 'à mi- jambes, parce qu'on 
rencontre alors une autre croûte qui 
soutient ; car lorsqu'on trouve, 
comme j e l'ai éprouvé en hiver, des 
neiges absolument en farine, on y 
enfonce jusqu 'à la ceinture . 

« La grande pureté et la t r anspa 
rence de l 'air, qtii sont les causes de 
l ' intensité de la couleur bleue du 
ciel, produisent vers le hau t du 
Mont Blanc Un singulier phéno -
mgne : c 'est que l 'on peut y voir les 
étoiles en plein jou r : mais pour 
cela, il faut être ent ièrement dans 
l 'ombre, et même avoir au-dessus 
de sa tête Une masse d'ombre d 'une 

épaisseur considérable ; sans quoi 
l 'air, t rop fortement éclairé, fait 
évanouir la faible clarté des étoiles. 

A. B. 
(A suivre. ) 

M É T É O R O L O G I E 

LA PRÉVISION A LONGUE ÉCHEAKCS 

Les nombreux encouragements 
que nous avons reçus à la suite de 
nos premiers tableaux de pronostics, 
nous engagent â en publier un nou
veau. Nous sommes un peu sorti, 
cette fois, de notre cadre tout scien
tifique, pour entrerdansundomaine 
plus spéculatif ; mais l 'utilité de 
notre tableau justifiera cette har
diesse. 

On peut prédire le temps qu'il 
fera dans trois ou quatre jours; 
mais aucune méthode scientifique, 
aucun moyen prat ique, ne per
mettent de pronostiquer le temps 
plusieurs mois à l 'avance. Nous 
avons alors en recours aux dictons 
populaires. Nous avons réuni 
jusqu 'à 300 de ces dictons et c'est 
après leur discussion rigoureuse 
que nous aVons établi le tableau 
ci-dessous. C'est là sans doute une 
base peu solide, car nous ignorons 
encore ju squ ' à quel point ces dic
tons sont exacts ; cependant on ne 
psut nier, en général , leur véracité. 

Voici les principes que nous 
avons admis : 

1° Un changement dans l'énoncé 
d'un dicton, indique un changement 
de locahté ou de province. 

2° Plus on trouvera de dictons 
énonçant le même fait, plus on sera 
certain du pronostic. 

3° Il faut que deux dicton?, au 
moins, pronostiquent lamême chose, 
pour en consigner le résultat sur 
le tableau. 

Nous croyons fermement que ce 
tableau sera très uti le aux agricul
teurs et même aux météorologistes. 

F . CANU. 
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P R É V I S I O N DU T E M P S A L O N G U E É C H É A N C E , D ' A P R È S L A M A R C H E G É N É R A L E D E S MOIS E T D E S S A I S O N S 

Dates cr i t iques Etl'i'ts ïl prévo ir 

Mois Etat g é n é r a l du m o i s -— ' m — -~ _ — — 
Dates Ktat du t e m p s 

Etat g é n é r a l du m o i s 
P o u r le T e m p s P o u r la R é c o l t e 

~ i ' B e a u A o û t c h a u d 
2 E t o i l e S é c h e r e s s e e t c h a i , e n é t é ' 

er
 

15 B e a u B o n n e a n n é e : b lé e t v i n 
P l u i e o u n e i g e M a u v a i s t e m p s 

17 S e c e t B e a u 
M a u v a i s t e m p s 

Bon v i n e n q u a n t i t é 
*s 22 Clair , B o a u ou c h a u d B o n n e r é c o l t e : v i n 

See e t p o u s s i é r e u x B o n n e r é c o l t e 
C h a u d M a u v a i s e r é c o l t e 

NOTA. — T o u s l e s b e a u x j o u r s de j a n v i e r sont m a u v a i s on févr ier . 

2 Chaud F r o i d s à P â q u e s 
B e a u e t c l a i r L ' i l i v . d u r e e n c o r e 40 j o u r s 

5 Chaud 
L ' i l i v . d u r e e n c o r e 40 j o u r s 

A n n é e à h e r b a g e s 
22 Glacé F r o i d s s ' a p a i s e n t 

A n n é e à h e r b a g e s 

ri
t 24 Dpgel F r o i d s r e c o m m e n c e n t 

l> 
-o Gelée T e m p é r a t u r e s ' é l è v e 

28 B e a u c i e l 
T e m p é r a t u r e s ' é l è v e 

B o n n e a n n é e 
P l u v i e u x A b o n d a n c e 
Chaud F r o i d s à P â q u e s 
O r a g e u x Bol a u t o m n e 

1 P l u v i e u x Ni p a i l l e , m l o i n 
10 B e a u B o n n e a n n é e [de v i n s 

O r a g e u x I I M V . r é c . d e b l é , B o n . rôc . 

H u m i d e , p l u v i e u x M a i g r e m o i s s o n 

ar
 

V e n t e u x (et A v r i l p l u v i e u x ) B e a u m o i s de m a i 
Sec , b e a u , p o u s s i é r e u x B o n n e r é c o l t e 
N e i g e u x F r o i d s e n a v r i l B o n n e r é c o l t e 
A r i d e A v r i l h u m i d e 
R o s é e s a b o n d a n t e s B l é l o u r d 

NOTA . — A u t a n t de broui l lards e n m a r s , Autant de c e l é e s en m a i 

5 N e i g e H u i t j o u r s d e i ro id 
25 M a u v a i s 

H u i t j o u r s d e i ro id 
M a u v . r é c . d o frui ts a c o y a t 

P â q u e s P l u i e A b o n d a n c e d e f r o m e n t 
l lameanx V e n t V e n t p e n d a n t 6 s e m a i n e s 

> D o u x B o n n e a n n é e 
P l u v i e u x ( e t M a i v e n t e u x ) R é c o l t e o r d i n a i r e 
O r a g e u x V i n s e n a b o p t a n c e 
Gelé , n e i g e u x M a u v a i s e r é c o l t e 

NOTA, — Toute s l e s n u é e s d'avril sont r o s é e s e n mai. 

1' j . R o g . P l u i e P l u i e p e n d a n t l a f e n a i s o n 
2 8 » » P l u i e P l u i e p e n d a n t la m o i s s o n 
3» » » P l u i e P l u i e p e n d , l e s v e n d a n g e s 
P e u t e c . P l u i e 

P l u i e p e n d , l e s v e n d a n g e s 
V i n s 

1 P l u i e P e u v i n s , M. r é c . d e f o u r r . 
12 B e a u V i n s 
25 B e a u l d . 
31 P l u i e P l u i e p e n d a n t 6 s e m a i n e s 

V e n t e u x 
P l u i e p e n d a n t 6 s e m a i n e s 

B o n n e r é c o l t a 
P l u v i e u x M a u v a i s e r é c o l t o 
F r a i s ( c h a u d j u i n ) B o n n e r é c o l ' e 
Fro id R é c o l t e m é d i o c r e 
E n s o l e i l l é Le po ids d u g r a i n d i m i n . 

18 P l u i e P l u i e p e n d a n t G s e m a i n e s l/'.i d e l a r é c o l t e e s t p e r d u 
19 v- PJuie 

P l u i e p e n d a n t G s e m a i n e s 
Blé peu a b o n d a n t 

24 P l u i e A b o n d a n c e 

d 29 P l u i e P l u i e p o n d a n t 1 m o i s (jui l . ) 
B o n n e r é c o l t e P l u v i e u x ( jusqu'au 24) 

P l u i e p o n d a n t 1 m o i s (jui l . ) 
B o n n e r é c o l t e 

P l u v i e u x (après l e 24) M a u v a i s e r é c o l t e 
E n t i è r e m e n t p l u v i e u x Ni v i n , n i b l é 
B e a u A b o n d a n c e de g r a i n s 
Chaud ^ n r è s frais Mai) B o n n e r é c o l t e 

4 Plu 10 : P l u i e p e n d a n t (j s e m a i n e s 
11 P l u i a P l u i e p e n d a n t 6 s e m a i n e s 

o 20 P l u i e 
P l u i e p e n d a n t 6 s e m a i n e s 

F o i n p o u r r i t B. réc . c h o u x 

ui
l 21 P l u i e H ô c o l t e m é d i o c r e 

25 B e a u D u r h i v e r 
E n s o l e i l l é B o n n e r é c o l t e 

10 e t 15 P l u i e B o n n e r é c o l t e 

ou
 

Ph i v i e u x R é c o l t e s a b o n d a n t e s 
B r u m e u x M a u v . r ô c . de c h â t a i g n e 

| 29 Ploie- H i v e r d o u x 

u-23-ao Beau e t c h a u d A v r i l e t m a i b e i o n t i ro ids 
O 8 P l u i a V e n t 

O r a g e u x B o D n e r é c o l t e 

Clair e t b e a u F r o i d s a Pào,u«s 
S N e i g e u x Chaleur â P â q u e s 
o H u m i d e M a u v a i s e r é c o l t e 
Q F r o i d , n e i g e u x Bonne) r é c o l t a 
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REUNION ANNUELLE 

DES SOCIÉIÉS SAVAMES DES DÉPAI1TE1IE.ÏÏS 

DISTRIBUTION DES RECOMPENSES 

La distr ibution des récompenses 
aux sociétés savantes des dépar te
ments a eu lieu le 15 avril , dans le 
grand amphi théâtre de la Sorbonne, 
trop tard pour que nous puissions 
on rendre compte dans notre p ré 
cédent numéro. 

Après un discours du ministre de 
l ' instruction publ ique, qui prés i 
dait , discours applaudi comme il 
convient, les lauréats ont été p r o 
clamés. Nous nous bornerons à en
registrer sommairement les récom
penses décernées, nos lecteurs étant 
édifiés maintenant sur le surplus. 

Ont été nommés : 

Chevaliers de la Légion d'honneur : 

M. Gabriel - Auguste - Prosper 
Prost, membre de la Société n a t i o 
nale des ant iquaires de France. 

M. J e a n - J o s e p h - G a b r i e l - E r n e s t 
Roschach, archiviste mun ic ipa l , 
conservateur du musée de Tou
louse, 

M. Bernard Renaul t , aide n a t u r a 
liste au Muséum d'histoire na tu 
rel le . 

Officiers de l'instruction publique : 

M. de Paye, membre de la Société 
d 'anthropologie et de la Société 
d'archéologie de Par is . 

M. Cardaillac, membre de la So
ciété d'anthropologie et de la Société 
d'histoire naturel le de Toulouse. 

M. Marionneau, correspondant du 
comité des Sociétés des beaux-arts 
des départements . 

M. Mégnin , vétérinaire au 42 e 

d'arti l lerie, lauréat de l ' Insti tut . 
M. Pomel, membre de la Société 

de climatologie d'Alger. 
M. Sire, membre de la Société 

d'émulation du Doubs. 

Officiers d'Académie. 

M. Bourbon, archiviste du dépar
tement de l 'Eure. 

M. Clément, membre de la Société 
des sciences naturel les de Nîmes. 

M. Duval, archiviste du dépar te
ment de l 'Orne. 

M. Gariel, bibliothécaire de la 
ville de Grenoble. 

M. Heiss, numismate . 
M. Jackson, archiviste bibl iothé

caire de la Société de géographie de 
Par is . 

M. Jacquot , membre du comité 
correspondant de la Société des a r 
tistes musiciens à Nancy. 

M. Kaempfen , inspecteur des 
beaux-ar ts . 

M. de la Noë, chef de bataillon du 
génie, membre de la commission de 
géographie historique de l 'ancienne 
France. 

M. Ahler t , bibliothécaire de la i 
ville de Laval . 

M. Senemaud, archiviste du dé 
par tement des Ardennes. 

M. Vallentin, subst i tut du procu
reur de la République, à Guéret, 
correspondant du ministère. 

A R T S I N D U S T R I E L S 

CALQUES SUR TOILE. 

La seule difficulté que l'on éprouve 
pour dessiner sur la percaline gom
mée, est de laire prendre l 'encre 
sur sa surface glacée, surtout s'il ne 
fait pas chaud dans la place. 

Certains dessinateurs se servent, 
comme les autographes , d'une peau 
de chamois, dont ils frottent la per 
caline après l'avoir saupoudrée de 
craie râpée ; d 'autres tournent un 
peu de savon dans leur godet, 
mais alors l 'encre s'épaissit; d'autres 
enfin mettent quelques gouttes de 
fiel de bœuf dans l 'encre ou dans 
les te intes . 

Ce dernier moyen est le meilleur, 
mais il faut que Je fiel de bœuf soit 
épuré ; sinon il répand une odeur 
infecte et il change les teintes par 
suite de sa couleur j a u n e : il fait 
aussi couler l 'encre. 

Pour épurer le fiel de bœuf naturel , 
on commence par le filtrer à travers 
un papier gris-filtre disposé en e n 
tonnoir; puis après avoir fait bouillir 
le fiel filtré, on le filtre do nouveau 

à travers un linge fin qui retient 
l 'écume et autres impuretés. On 
remet de nouveau sur le feu et on 
projette sur le l iquide chaud de la 
craie en poudre, jusqu 'à ce que cette 
craie ne produise plus d'efferves
cence. On filtre une dernière fois, et 
l'on obtient une l iqueur claire et 
incolore, qui a même la propriété 
d'enlever la mine de plomb. 

Lorsque les calques sur toiles 
doiventêtre héliographiés, onajoute 
à l 'encre de Chine, de la terre de 
Sienne naturelle. C'est celle qui se 
mélange le mieux avec cette encre et 
qui intercepte la lumière. La terre 
de Sienne brûlée épaissit l'encre, et 
la gomme-gut te ne vaut rien dans 
ce cas, parce qu'elle ressort des 
trai ts un j ou r après . 

(Chronique industrielle.) 

NOUVELLES 

GÉOGRAPHIQUES ET ETJÏOGRAPHIQUES 

L'EXPÉDITION DU COLONEL DESlîORDES 

DANS LE SOUDAN 

Le Journal officiel a publié les 
détails suivants sur cette expédi
t ion, dont les conditions audacieu
ses paraî tront plus frappantes si 
l'on t ient compte de ce fait que R e 
niera se trouve à plus d'un mille de 
la côte, dans un pays inexploré jus
qu'ici : 

En vue d'affermir les indigènes 
dans la confiance qu'ils ont en nous 
et de détruire les faux bruits que 
laisaient courir les Toucouleurs du 
Ségou sur notre impuissance, sur 
des projets d'abandon du pays, M. le 
l i eu t enan t - co lone l Desbordes a 
poussé une pointe jusqu 'à Reniera, 
à quarante-cinq kilomètres au-delà 
du Niger . 

La petite colonne se composait 
de : une compagnie de tirailleurs 
indigènes, une section d'artillerie, 
un peloton de spahis et quelques 
fantassins européens. 

Par t i le 16 février de Kita, il était 
le 18 à Mourgoula. 

Dans sa visite à l 'almamy, il lui a 
confirmé que notre politique était 
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non une politique de guerre et de 
conquête, mais bien une politique 
de paix, ayant pour but d'avoir des 
voies commerciales dans le pays. 

L'entretien a été absolument cor
dial. 

Le 20 février, le colonel Desbordes 
était à Niagassola, à 110 kilomètres 
de Kita. 

La réception du chef de cette 
partie du Mandingue a été égale
ment fort amicale. 

Le 23, la colonne arrivait à N a -
fadjié, à deux jours de marche du 
Niger. 

Sur la rive droi te , un chef r e 
douté, Samory, ruinai t le Kénér ia-
dougou, pays commerçant, qui sol
licitait notre protection dès l 'année 
dernière. 

Il aurait été dangereux de laisser 
s'établir, en face de la vallée du 
Bakhoy, un homme qui, à l'exemple 
d'Oumar-el-Hadj, aurai t transformé 
le pays en désert. 

Samory assiégeait Kéniéra depuis 
sept mois. Le commandant supé
rieur marcha avec sa colonne sur 
cette ville, qui est située à 45 ki lo
mètres au delà du Niger, dans l 'es
poir de la débloquer; mais Kéniéra 
était prise lors de l'arrivée du colo
nel, le 26 février. 

Samory avait rédui t en captivité 
une partie des habitants et tué le 
reste. Il a tenté de résister à notre 
petite colonne, en rase campagne, 
mais il a été rapidement mis en fuite 
avec tout son monde. Les quatre 
camps fortifiés qu'il avait établis 
autour de Kéniéra ont été brûlés 
par M. Desbordes. 

I.e soir même de l'affaire, la co
lonne se mettait en marche pour 
retourner à Ki ta , observée à d i s 
tance par quelques cavaliers de 
Samory. 

Le retour s'est effectué sans inci 
dents importants. 

Tout nous fait espérer que cette 
expédition, qui nous a coûté un tué 
et un blessé, aura pour résultat de 
mettre fin aux bruits sinistres qu'on 
tait courir sur notre compte dans le 
Soudan. 

E U R O P E S E P T E N T R I O N A L E 

M. Georges Pouchet a adressé à 
la Société de Géographie un résumé 
de son voyage dans l 'Europe septen
tr ionale , au point de vue géogra
phique. 

Ces contrées sont peu. connues, 
bien que si près de nou3 ; elles bor
dent les frontières de la Laponie 
russe, de la Suède et de la Finlande, 
près du grand lac Enara . Sur les 
rives du Paswik, qui sort de ce lac 
pour aller se je ter dans le Varanger -
fiord, M. Pouchet a constaté l 'exis
tence de massifs montagneux qui 
ne figurent sur aucune carte et dont 
il a relevé des pro'ils. 

Dans sa communication à la So
ciété, il a donné des détails sur le 
caractère de la contrée, de ses h a 
bitants, fort rares, et si peu informés 
du reste du monde qu'au moment où 
M. Pouchet les visita, ils ignoraient 
encore la lin de l 'empereur de Russie, 
assez ancienne déjà. 

V O Y A G E D E I I . A L F R E D M A R C H E A L A 

P R E S Q U ' I L E D E M A L A C C A E T A U X 

P H I L I P P I N E S . 

Une dprnière communication de 
M. A. Marche à la Société de Géo
graphie complète les r ense igne 
ments déjà connus sur les résul tats 
de la mission scientifique dont il 
avait été chargé par le ministère de 
l ' Ins t ruct ion publique à la p r e s 
qu'île de Malacca et aux Ph i l ip 
pines. 

Pour ce qui concerne l ' i t inéraire 
du savant explorateur, M. Marche 
était, le 22 août 1879, àSingapore . 
De ce point , il se rend à Pou lo -P i -
nang, île où les forêts ont fait place 
à des champs cultivés de bétel, de 
manioc, deriz, decannes à sucre, etc. 
La cul ture et le commerce de détail 
sont entre les mains des Chinois. 
En octobre, il revient dans la Pén in 
sule, parcourt le district de Larout, 
couvert par tout de mines d'étain, 
visite les Sakaïs, t r ibus aborigènes, 
cantonnées dans les montagnes. En 
décembre, il est à Mani l le ; plus 
tard, il touche à Similoan et Binan-
goiian, séjourne dans l'île de Luçon, 
fait des excursions dans les monta 

gnes habitées par des Negritos, et 
accomplit l 'ascension du mont San-
Cristobal (1350 mè t res ) ; c 'es t un 
ancien volcan. 

Non loin de là jai l l i t une source 
sulfureuse. Dans le nord de l'île, 
aux environs d'Angat, se trouvent 
de riches mines de fer. De retour à 
la Laguna, le voyageur se préparai t 
à repart i r pour Manille, quand s u r 
vint, le 18 jui l let 1880, le t r emble 
ment de terre qui détruisit presque 
tous les édifices do Santa-Cruz. Ma
nille fut aussi très éprouvé. Accom
pagné d'un ingénieur , M. Marche 
alla visiter la région volcanique, où 
les pertes étaient énormes. Il t r a 
versa ensuite la province de Cama
rines, une des plus fertiles de Lu
çon. Outre le riz, le café et la canne 
à sucre, on y cultive Vabacca, espèce 
de bananier, qui vient d'être importé 
par M. Marche dans notre colonie 
dfi Cochinchine, où il promet de 
prospérer. 

Voici quels sont les résultats g é 
néraux de la mission de M. Marche 
aux Phil ippines : 

Au point de vue anthropologique, 
une collection de 200 crânes et sque
lettes de races anciennes , trouvés 
dans les fouilles; plus une série de 
squelettes negritos et une collection 
de cheveux pris à des individus de 
tr ibus différentes. Les mensurat ions 
rempliront 50 feuilles de texte. 

Comme e thnographie , la récolte 
a été do plus de 400 objets, tels que 
vases, plats et assiettes en terre et 
en porcelaine émaillée et craquelée, 
de provenance chinoise ou j apo
naise. Vingt-deux de ces vases for
ment une série dont la valeur ap 
proximative est considérable. Il faut 
y ajouter des bijoux et des o r n e 
ments de différente na ture : b r ace 
lets en or, d'un travail fin et déli
cat , bijoux en cuivre , des armes, 
des urnes funéraires , dos c e r 
cueils, etc. 

La zoologie est représentée par 
un millier d'oiseaux, appartenant à 
environ 300 espèces, dont quelques-
unes absolument nouvelles ou qui 
n 'étaient pas encore représentées à 
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notre Muséum d'histoire naturel le , 
des mammifères, poissons, reptiles, 
insectes, etc. 

Enfin, M. Marche rapporte une 
collection conchyliologique qui sera 
remise au Muséum, lorsqu'il aura 
déterminé et reconnu les espèces. 
Ces diverses collections sont ac tuel 
lement exposées dans une salle de 
l 'hôtel de la Société. 

A LA RECHERCHE DE LA « JEANNETTE » 

Une dépêche du correspondant du 
Herald de New-York fait connaître 
la perte d'un des navires envoyés à 
la découverte de la Jeannette. La 
voici : 

« I r k o u t s k , 18 a v r i l . 

« J'ai rencontré , le 6 avril, près 
Aldan, le Russe nommé Asprawnik 
et un courrier qui apportai t une dé
pêche annonçant la perte du navire 
le Rodgcrs, envoyé à la recherche 
de la Jeannette. 

« Le Rodgers a été détrui t par un 
incendie, puis coulé. 

« L 'équipage, les officiers et le 
capitaine Berry, t rente-s ix hommes 
en tout, se t rouvent à Tepkin, où ils 
at tendent du secours. » 

P . C . 

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 
e t Faits divers 

Les tachesdu soleil. — M.Tacchini 
a adressé à l'Académie le résul tat de 
sesobservationsdes taches et facules 
du soleil pendant le t r imestre d 'oc
tobre, de novembre et de décembre 
1881. Il a constaté 4 maxirna et 
S minimapendant ce t in ts rval le . Les 
taches ont paru plus nombreuses 
vers le nord que vers le sud. 

Disparitions duhareng d'hiver sur 
les côtes Scandinaves. — M . Broch, 
membre de la commission in te rna 
tionale du mètre, délégué de la 
Suède a lu, à la dernière séance de 
l 'Académie, une note relative aux 
disparitions périodiques du hareng 
d'hiver observées sur les côtes de la 
Suède et de la Norwège. 

Ces disparit ions ont duré de so i 
xante-d ix à v ingt-c inq ans . L 'au
teur de la note entre dansdes détails 

î intéressants sur les circonstances de 
ces phénomènes, auxquels M. Blan
chard répond en faisant remar
quer que ces disparitions i n 
diquaient des modifications r o n -
seulement dans les courants , mais 
encore dans la distribution des êtres 
marins, dont il convient de tenir 
compte dans les observations de 
faits semblables. 

Vacide carbonique hydraté.—A la 
séance du 3 avril , M. Wroblewski 
a présenté à l'Académie une note 
sur l'acide carbonique hydraté., corps 
par lui découvert récemment, et qui 
ne peut exister qu'à une basse tem
pérature et une haute pression. A 
0° il se dissocie déjà sous la p res 
sion d'environ 12atmosphères. Pour 
pouvoir étudier la composition chi 
mique de ce corps intéressant , 
M. Wroblewski a imaginé une nou
velle méthode d'analyse, et construit 
un appareil d 'une extrême sensi
bilité. Sous la pression de 16 atmos
phères , il a pu apprécier encore un 
6[000u do la pression totale, et m e 
surer un 3[00 e d 'un centimètre cube 
de gaz. 

Les analyses exécutées à zéro et 
sous une pression de 16 atmosphères 
ont montré que l'acide carbonique 
hydraté se compose d'un équivalent 
de l'acido carbonique et de hui t 
équivalents de l 'eau. 

^ La Vaccineuse. — M. Pasteur a 
présenté un ingénieux instrument 
imaginé par le docteur Burq, et au 
moyen duquel la vaccination serait 
s ingulièrement facilitée. Avec la 
vaccineuse de M. Burq, on charge 
aisément soixante aiguilles, bien 
faites, bien abritées, faciles à expé
dier, faciles à utiliser par le premier 
venu. Peux sujets vaccinifères suf
fisent pour cela ; soixante aiguilles 
peuvent opérer cent cinquante vac
cinations. 

Photographie astronomique. —•-
M. Janssen a eu l'idée d'employer à 
photographier le soleil des plaques, 
animées d'un mouvement de 9 à 20 
centimètres par seconde, dans la 
culasse du revolver photographique. 

Il est parvenu à reproduire dans les 
images ainsi obtenues les granula
tions de la surface solaire 

C'est un procédé que les entomolo
gistes pourront appliquer à l'étude 
du vol si rapide des insectes. 

Cyclones, trombes et ouragans. — 
M. Faye a communiqué à l'Académie 
une nouvelle note sur les mouve
ments atmosphériquesappelés cyclo
nes, tempêtes, ouragans, bourras
ques, typhons, trombes, tornados, 
etc. II se déclare convaincu que la 
météorologie ne fera de rapides pro
grès qu'après qu'on aura abandonné 
l'idê que ces phénomènes peuvent 
prendre naissance dans les couches 
inférieures, calmes et échauffées qui 
avoisinent le sol. La notion qui en 
fait des tourbil lons à axe vertical, 
avec mouvement descendant origi
nel , est la seule rationnelle, la seule 
féconde. L'atmosphère est parcourue 
par d'immenses courants ou fleuves, 
soumis à certaines lois encore obs
cures, et qui transportent au loin 
des tourbil lons, capables de se frag
menter, de s 'égrener sur leur route. 
C'est par cette fragmentation que 
M. Faye explique ce phénomène 
connu, en Suisse, sous le nom de 
fœhn dans lequel un tourbillon 
tempétueux sert d'enveloppe à un 
noyau atmosphérique d'une tempé
rature plus chaude et d'une plus 
grande siccitô. 

Eclairage électrique des côtes. — 
"Voici le texte de la loi qui vient 
d'être promulguée, concernant l'é
clairage électrique de nos côtes et 
l ' installation de signaux sonores: 

« Article P r . — Il sera procédé à 
l 'exécution des t ravaux à faire pour 
l 'éclairage électique des côtes de 
France et pour l 'installation ds 
s ignaux sonores, conformément au 
programme présenté par M. Fins* 
pecteur général , directeur du ser
vice central des phares , dans soli 
rapport du 28 janvier 1880, et aux 
avis de la commission des phares et 
du conseil général des ponts et 
chau'jsèes, eu date des 4 décemhre 
1880 et 3 mars 1882. 

« Art. 2 . — La dépense, évaluée à 
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huit millions de francs sera imputée 

sur les ressources générales du bud

get ordinaire de chaque exercice. » 

Les Brames scientifiques de A/, j^ploi tende à se général iser . Ses pro 

Louis Figuier. — M. Frère a soumi 

au conseil municipal, dans sa séance 

nières années que sa préparation i n 
dustrielle peut se faire dans d'assez 
bonnes conditions pour que son em-

du 5 avril, une demande de s u b 
vention de M. Huber , tendant 
faire représenter, pendant les mois 
de juin, jui l let et août 1882, au 
théâtre des Folies-Dramatiques, les 
« Drames scientifiques » de M. Louis 
Figuier. La commission propose au" 
conseil d'accueillir cette demande 
et de prendre la délibération su i 
vante : 

Article l o r .— Il sera souscrit, pour 
les dix représentations des drames 
scientifiques de M. Louis Figuier, 
lesquelles consisteront en matinées 
données au théâtre des Folies-Dra
matiques les jeudis des mois dejuin , 
de juillet et août , auxquelles, pour 
chaque-matinée, 1,200 des enfants 
des deux sexes des écoles commu
nales de la ville de Paris seraient 
conduits. 

Art. 2. — Le coût de chaque ma
tinée est fixé, soit à la somme de 
1.000 Í.-. exempte du prélèvement 
par l'Assistance publ ique, soit de 
1,100 fr. si le droit des pauvres doit 
être perçu. 

Renvoyé à la Commission. 

Le musée ethnographique du Tro-
vadêro. — Ce musée, dont la créa
tion est entièrement dus à l ' initia
tive privée, est ouvert au public 
depuis le dimanche 16 avril . 

La première salle renferme une 
partie des collections océaniennes 
et africaines, groupées en trophées 
ou faisceaux. 

Les deux galeries suivantes sont 
consacrées à l 'Amérique. 

Enfin la dernière salle est consa
crée aux régions polaires et à l 'Eu
rope septentrionale. 

J De l'emploi industriel de l'eau oxy
génée, ou peroxyde d'hydrogène. — 
Ce composé remarquable, découvert 
par Thénard en 1818, s'obtient par 

• l'action de l 'acide sulfurique ou 
chlorydrique sur le bioxyde de ba 
ryum. Ce n'est que depuis ces de r -

sypriétés part iculières le rendont sur
tout propre au blanchiment des 
matières animales, laine, plumes, 
^voire, etc. 

V Ces matières doivent préalable
ment être débarrassées do la graisse 
et autres impuretés dont elles peu
vent être recouvertes. 

J. B. 

CONNAISSANCES U T I L E S 

RECHERCHE DE L'ALOES DANS 
LA BIERE 

On agite le l iquide, dit M. II. 
BorntnSger, l ' inventeur du pro
cédé, avec le double de son volume 
de benzine, on décante la couche 
benzênique et on la chauffe douce
ment avec quelques gouttes d 'am
moniaque concentrée. Lorsque le 
liquide contient del 'a loès , l ' ammo
niaque prend une coloration d'un 
violet rouge, qui disparaît par les 
acides et que l 'alcali reprodui t . 

OMOBONO. 

Le Ocrant .- A . JOLLY. 

L E D O C T E U R C H O F F E 
Offre g r a t u i t e m e n t à t o u s n o s l e c t e u r s la 
7 m 0 é d i t i o n d e s o n T r a i t é d e M é d e c i n e p r a t i 
q u e , d a n s l e q u e l i l e x p o s e s a m é t n o d < j c o n s a c r é e 
p a r 10 a n n é e s d e s u c c è s d a n s l e s h ô p i t a u x , 
p o u r l a g u é r i s o n d i S m a l a d i e s c h r o n i q u e s d e 
t o u s l e s o r g a n e s , e t d e s h e r n i e s , h é m o r r o ï 
d e s , g o u t t e , p h t i s i e , a s t h m e , c a n c e r , o b é s i t é , 
m a l a d i e s d e v e s s i e e t d e m a t r i c e , e t c . A d r e s 
s e r l e s d e m a n d e s , q u a i S ' - M i c h e l , 2 7 , P a r i s . 

M o n s i e u r C H A B L E , m é d e c i n s p é c i a l , 
c o n n u d e p u i s q u a r a n t e a n s p o u r s o n e x 
c e l l e n t t r a i t e m e n t dépurat i f , e n v o i e avec-
s o n o r d o n n a n c e l e s r e m è d e s n é c e s s a i r e s à 
l a g u è r i s o n d e s m a l a d i e s c o n t a g i e u s e s des 
d e u x s e x e s , d a r t r e s , v i r u s , d o u l e u r s d e la 
v e s s i e e t d e s r e i n s , u r i n e s i r r i t é e s , g r a -
v e l l e , p e r t a s , e t c . — C o n s u l t a t i o n s , de 1 È 
5 h e u r e s , a u 1" é t a g e , ou l u i é c r i r e 36 , rue 
V i v i e n n e , P a r i s . 

SPECTACLES DE LA SEMAINE 

8 0/0 O n É O N . — O t h e l l o . 
7 1/2 GAITÉ. — L a Closer ie des G e n ê t s . 
8 1/4 G Y M N A S E . — L e s d é b u t s d e P l a c l i e t t e . 

— L a c a r t e forcée. 
8 0 /0 VA R I É T É S . — Li l i . — Le r e n a r d b l e u . 
8 0/0 P A L A I S - R O Y A L — T r i c o c n e e t C a c o l e t . 
8 1/2 A T H É N É E . —• L e q u e l . — Le t r a i n 

de 9 h . 15. 
8 0/0 V A U D E V I L L E . — V o y a g o d ' a g r ^ m e i i t . 
7 1/2 CHATELET. — Mil le e t u n e N u i t s . 
7 3 /4 N A T I O N S . — L a t u d o . 
8 0/0 B O U F F E S - P A R I S I E N S . — L a M a s c o t t e . 
7 3/4 RE N A I S S A N C E . — M m e le D i a b l e . 
8 1/2 FOLIES-DRAMATIQUES. — B o c c a c e . 
8 0/0 PO U T E -ST -MA R T I N . — Le D o n j o n des 

E t a n g s . 
8 0/0 AMHIOU — L a Vie d e B o h ê m e . 
8 1/2 N O U V E A U T É S . — F a t i n i t z a . 
8 0 ,0 GLUNY. — 115 r u e P'gallt;. 
8 1/4 C H A T E A U - D ' E A U . — P i e r r e V a u x , l ' i n s 

t i t u t e u r . 
0 0/0 F A N T A I S I E S P A R I S I E N N E S . — R e l â c h e . 
8 1/4 C O M É D I E - P A R I S I E N N E . — Lo s e r m e n t 

d ' A g a t h e . — TJ^e P e r l e . 
8 0[0 FOLIES BERGÈRE — S p e c t a c l e v a r i é . 
8 0 |0 PALACE T H É Â T R E . — S p e c t a c l e v a r i é . 
8 0(0 ELDORADO — S p e c t a c l e v a r i é . 
8 0[0 SOALA — S p e c t a c l e Var ié . 
8 0[0 ALCAZAR — S p e c t a c l e v a r i é . 
8 0 |0 E D K N - C O N C E R T — S p e c t a c l e v a r i é . 
8 1/2 CIRQUE D'H IVER. — S p e c t a c l e v a r i é . 
8 0/0 CIRQUE F E R N A N D O . — S p e c t a c . v a r i é . 
8 liO H IPPODROME. — R é o u v e r t u r e . — 

s p o c t a c l e v a r i é . 
P A N O R A M A . — R e i c h s h o f ï e n , r u e S t - H o n o r é 
PA N O R A M A . — L a p r i s e d e Belfort , m e 

de B o n d y . 

PRECIEUX POUR MALADES & MÉNAGE 
5 MÉDAILLES D*OR 

4k GKAÎLDS DIPLOMES D'EOMEÏÏE 

EN ENCRE B L B U I I 

So vend chez les Epiciers & Pharmaciens. 

Seul remcdB IIIfTIïISIIF à '0 M l8S 

cont re la lllillli31L d e ç r e s . 

OCBR1MSJSXT KAMDESIBMT 
Toux o p i n i â t r e s , Astflraes, 

C a t a r r h e s , Bronchi tes chroiuquBts 
Engorgemen t s pu l mona i r e s . 

Le flacon: 3 îr.francopor la ponte |OS, r u e d e K e n n e s , PARIS 
ET LES PJlAKMACIEa 

O U G - T T B S 
„dre une bout. GASTfl ALGIES, BYSPEP 51ES, GRATELLE 

au repas r n n t r " ^ ^ B ^ ^ ^ M a n M M ^ M M ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

COLSsMAKCHETTES raPAPIER MOULÉ 
Ht en P a p i e r r e c o u v e r t de toi]* 

L i n g s é l é a a n t , Boude, commode p o o r tons 
FJUX CU BLAUCBIWÀQB 

RECOUVERTE 
de Toile 

U doni. 2 fr. 
6 i Ufr 

il . 21b. 

franco p' Î 5 fr. 

G R A Y 
EN PAPLEH 

tris-solide 
li Itrai. 1.75 
6 i 9 ir. 

1! . 16lr. 
Port Wp'doni 
Manchette elegante & solide p»o.r Himmeiel poor Dirae 

Se fa.it d í ct~2 boulons en 2 2 , 24, 26, ¡8 et SO T 
Envoi gratuit >i fc0 it iplndid» Catalogue illustié 

M00 GRAÏ.E.MEÏ * C",S", 43; l)d des Capucines"; Pari' 
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V É R I T A B L E 

L I G U E U R B É N É D I C T I N E 
EXQUISE, TONIQUE, APERITIVE ET DIGESTIVE 

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

Toujours exiger au bas de la bouteille l 'étiquette c i -contre , avec la 

s ignature du Directeur-général. A. LEGRAND AINE. 

S P É C I A L I T É D E M A C H I N E S A V A P E U R lU F I X E S E T L O C O M O B I L E S 

g MACHINE HORIZONTALE MACHINE VERTICALE DE I A 20 CHEVAUX 

L o c o m o b i l e 
C h a u d i è r e à 

d e S à 

ou s u r p a t m s 
flamme d i r e c t e 

5 0 c h e v a u x 
Toute s 

cea 

M a c h i n e s s o n t prêtée 

à l ivrer 

MACHINE HORIZONTALE 
L o c o m o h i l e ou sur pat ins 

Chaud ière à r e t o u r de flamme 
de S à S O c h e v a u x 

E n v o i 

Iranco 

des P r o s p e c t u s 

dé ta i l l é s 

J . 

M a i s o n J . H E R M A N N ' L A C H A P E L L E 

B O U L E T e t , O i e , S U G C e S S Ô U r S , Ingénieurs-Mécaniciens s u c c e s s e u r s , 
1 1 1 , f a u b o u r g P o i s s o n n i è r e , P A R I S 

G R A N D D É P Ô T 

D E 

PORCELAINES, FAÏENCES ET CRISTAUX 
S 1 , R u e D r o u o t , e n f a c e l e F i g a r o , I P ^ P L I S 

LA P R E M I È R E MAISON de F R A N C E pour S E R V I C E S de TABLE ot de DESSERT 

Demandez le CATALOGUE-ALBUM illustré de cinq cents modèles en chromo-lithographie avec l'historique de la Faïence et de la Vemrit{ 

O u v e r t u r e d ' u n e S u c c u r s a l e , 3 3 , R u e S a i n t - F e r r è o l , à M A R S E I L L E 

F E R E N C A U S S E F U M I G A T E U R 
Liquide, ce constipant pas A n t i - A s t h m a t i q u e 

3 f. 5 0 LE FLA.CON S f . 5 0 L A B O I T E 

Se t r o r a t : à la Maison Méscale ENCAUSSE et CAKÉSLE, 51, Rue Racùecùaiiart, Paris 
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à l'enfant des jouets d'une nature 
particulière, car ceux qu'il préfé
rait avaient généralement des r a p 
ports étroits avec les instrument* 
de physique, et principalement d 'op
tique. 

Quoi qu'il en soit, heureux de 
reconnaître de tels goûts à son fíls 
et désirant les développer, il orga
nisa un petit atelier de const ruc
teur à son usage et se mit en tête de 
le guider dans ses travaux Mais 
l 'enfant, avec la mobilité de son 
âge, é ta i t bien moins assidu que 
son père à l 'atelier créé pour lui . Jean 
$ employait tous ses loisirs en ex
périences ou en t ravaux de cons
truction, ï l prenai t décidément la 
chose au sérieux, Un peu tard, car 
il avait alors quarante-s ix ans . 

Dès 1753, toutefois, Jean Dollond 
adressait à la Société i o v aie de Lon
dres un Mémoire où était développée 
la théorie de l 'oculaire à quatre 
vertes plans convexes qui porte son 
nom, e t qui entre uans la cons t ruc 
tion des lunettes terrestres, où il 
sert à obtenir des images dioites. 
Ce premier Mémoire eut les hon
neurs de l ' insertion dans lés Philo-
sophical Transactions, o rgane de la 
Société. 

Encouragé par cet accueil , Dol
lond persévéra dans cette voie; il 
améliora quelques ins t ruments , n o 
tamment l ' iieliomèira de Bouguer, 
e t s'occupa bientôt exclusivement 
des recherches qui devaient immor
taliser son nom. 

Malgré une première tentative de 
CtiLSter Hall, en 1729 et une se
conde d'Euler, en 1747, pour d é 
montrer l 'erreur où était t'Xmbé 
Newton e n déclarant -qu'il était 
impossible'd ,obtenir l 'achromatisme 
des verres de lunet tes sans les 
priver du même coup de la p ro 
priété de lormer dea images, cette 
opinion faisait t ju jours loi . Dol
lond repr i t , eu 175S, l 'expérience 
de Newton, ¡sur laquelle cette o p i 
nion s 'appuyai t ; il r econnut que, 
en dépit de l 'apparence, elle n 'était 
pas tout à fait exacte. 

Poursuivant ses recherches, il 
découvrit qu'un faisceau lumineux 

traversant successivement un prisme 
de verre et un prisme rempli d'eau, 
s'il émergeait parallèlement à sa 
direction première , donnait bi n 
des bandes irisées, mais aussi qu'il 
suffisait do lui faire éprouver une 
certaine déviation pour obtenir un 
faisceau de lumière blanche. Ea 
conséquence, il n'y avait qu'à com
biner des verres possédant respec
tivement les mê mes propriétés que le 
verre ordinaire et l 'eau, et l'on ob
tenait des lentilles achromatiques. 

Dollond, après bien des tâtonne
ments, réussit enfin à construire de 
telles lentil les, en collant l'une 
contre l 'autre une lentille convexe 
de crown-glass ou verre verdâtre et 
une lentille concave de flint-glass 
( verre blanc), la lentille concave dé
composant la lumière du faisceau 
lumineux qu'elle rend très conver
gent, tandis que l 'autre annule 
presque cette convergence et par 
conséquent l 'aberration deréfrangi-
bilité : L'achromatisme était trouvé. 

L a Société royale de Londres ré
compensa Dollond de sa belle dé
couverte par la grande médaille Co-
pley. L'importance de cette décou
verte était en effet considérable, et 
amena une révolution dans la cons
truction des lune t tes , qui prirent 
-aussitôt le pas sur les télescopes. 

Avant la découverte de l'achro
matisme, pour combattre autant 
que possible les désastreux effets de 
la dispersion, on était obligé de 
construira des lunettes colossales 
(il y en eut de 100 mètres de lon
gueur) , péniblement manœuvrées 
a u moyen d'échafaudages enche
vêtrés d'un système iuextricable de 
cordes et de poulies, et qui ne don
naient , malgré tou t , qu'un assez 
faible grossissement. Par exemple, 
la lune t te d'Auzout, mesurant 98 
mètres^ <ei dun t l'objectif était ins
tallé au sommet d 'une tour élevée, 
taudis que l 'observateur tenait l'o
culaire dans sa m a i n , ne donnait 
qu 'un grossissement de 600. La dé
couverte de Dollond, tout en per
mettant de ramener les lunettes à 
des u imemions plus commodes, ne 
dépassant g u è r e , dans les plus 

J E A N E T P I E R R E D O L L O X D 

L'Angleterre a bien le droit de 
regarder Jean Dollond comme un 
de ses enfants, puisqu'il est né sur 
le sol a n g l a i s ; mais nous, nous 
avons le" devoir de rappeler son o r i 
gine française. Son père, en effet, 
était un ouvrier t isseur de soie pro*-
testantj que la révocation dé iV-dit 
de Nantes avait arraché à son pays, 
la Normandie, et forcé de chercher 
un refugn en Angleterre. 11 s'était 
alors établi à Londres,, ou plutôt à 
Spitalfields, encore aujourd 'hui une 
populeuse colonie de t isserands 
français. 

C'est là qu'en l î O ô , naqui t Jean 
Dollond. 

Dès l'enfance at taché â Un métier 
de t isserand, le j m n e g a i ç o n m a n i 
festa de bonne heure un goût pro
noncé pour les lec ures sérieuses, 
puis pour l 'étude. ïl l isait à son mé
t ier , ses loisirs né lui «affisant pas; 
une bonne par t ie de ses nui t s é ta i t 
consacrée à l 'étude. 11 s'assimila de 
la sorte le lat in e t le grec, la phy -
sique^ la géométrie^ l 'algèbre en 
assez peu de temps*, 

Jean Dollond acquit toutes ces 
connaissances absolu ment seuk, sans 
même y être poussé p a r l e s t imu
lan t d 'Une légitime ambit ion ; son 
amour de l 'étude en faisait un d é 
lassement pon^* lui , et il y voyait 
non un moyen de s'élever au-dessus 
de sa condition 'prêsenie, mais u n 
but , una dis t ract ion préférée, rien 
d e plus. Fidèle à son métier , il se 
maria j e u n e e t •continua les « r r e -
ments d u passé ; il eut -des enfants, 
et nVfi devint que plus laborieux, 
mais cont inua à toe demander à 
l ' é tude que des distractions à son 
labeur quotidien. 

Cependant, le fils aîné de Dollond, 
Pierre , né en 1730, g r a n d i s s a i t ; et 
en grandissant , il mont ra i t des d is
positions de plus en plus décidées 
pour les t ravaux de pré-iaion. Sans 
doute que, obéissant inconsciem
m e n t à l ' i n f l u e n c e d e ses propres 
p r é o c c u p a t i o n s , l e p è r e avait d o n n é 
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grands instruments, une longueur 
de 20 mètres, a fait obtenir des 
grossissements dépassant 3,000. 

L'application des verres achro
matiques s'étendit, du reste, à tous 
les autres instruments d'optique, et 
c'est la science de l 'optique tout 
entière, en fait, qui a profité de la 
découverte de l 'ancien ouvrier t i s 
seur, sans parler de toutes les scien
ces d'observation, empruntan t à 
l'optique leurs agents les plus i n 
dispensables et qui, à part ir de ce 
moment, sont entrées dans une ère 
de progrès qu'on ne pouvait espérer 
à beaucoup près aussi bri l lante. 

Cependant, Pierre Dollond p r e 
nait sa part des travaux et des 
succès de son père, et acquérait l u i -
même la célébrité par la décou
verte, en 1665, d'un moyen de dimi
nuer considérablement l 'aberration 
de sphéricité produite par la forme 
spliérique des lenti l les, en combi
nant un système dans lequel une 
lentil'e concave de flint-glass était 
placée entra deux lentilles con
vexes de crown-glass, combinaison 
qui permettait en outre une ouver
ture plus large pour l 'observation 
des objets avec des instruments à 
court foyer. 

On doit, en outre, à Pierre Dol
lond des perfectionnements plus ou 
moins importants à de nombreux 
instruments, notamment au cadran 
de Halley, à l 'équatorial , au té les
copa à réflexion, etc.; ainsi que d i 
vers mémoires publiés dans les 
Philosophical Transactions et a i l 
leurs. 

Jean Dollond mourut en 1761, à 
peine âgé de cinquame-cinq ans. 
Pierre mourut en 1820. 

A. B. 

CHARLES DARWIN 
A L'ACAÛÉMIK DES SCIENCES 

Sur l'invitation de M. Jamin, p ré 
sident, M. de Quatrefages, a fait à 
l'Académie des sciences, dans la 
séance du 1 e r mai, l 'éloge de l ' i l lus
tre naturaliste anglais.soncollègue,. 
bien que la Compagnie n 'eût pas 

encore reçu, à ce moment, la notifi
cation officielle d^ son décès. 

M. de Quatrefages a présenté d'a
bord les deux aspects convention
nels sous lesquels les meilleurs 
esprits ne croient pas pouvoir se 
dispenser de considérer Darwin, 
comme s'il y avait deux hommes en 
lui : l 'expérimentateur que tout le 
mondo admire sans restriction et le 
philosophe théoricien que l 'Acadé
mie a repoussé deux fois et que 
M. do Quatrefages lu i -même, j uge 
contestable, sans s'apercevoir qu'il 
se trouverait incomplet , inconsé
quent peut-ê t re , s'il était resté un 
simple observateur. 

L'éminent académicien passe alors 
en revue la vie et les t ravaux du sa
vant anglais . 

Dès 1831, Ch. Darwin, à v ing t -
deux ans , comrrencait un tour du 
monde qui dura cinq années ; les 
publications qui résul tèrent de ces 
premiers t ravaux nous le montrent 
à la fois botaniste, géologue, phy
siologiste; il étai t , de plus, humain : 
ses réclamations en faveur des de r 
niers Tasmaniens exterminés sans 
merci le prouvent. 

Ses recherches de physiologie vé
gétale, notamment celles qui sont 
relatives au polymorphisme de cer
taines espèces et à la fécondation 
des orchidées at t i rèrent l 'at tention 
du monde savant. M. de Candolle 
était devenu son admirateur . 

Peu de temps après il s 'attaqua 
au redoutable problème de la var ia
bilité des espèces déjà abordé par 
Buffon, Lamarck, Cuvier, les deux 
Geoffroy baint-Hilaire . La théorie 
qu'il en donna répondait à un des 
plus nobles besoins de l'esprit h u 
main, celui qui consiste à rat tacher 
le développement des phénomènes 
de la puissance vitale à la seule 
action des causes secondes. Il n'y 
avait rien que de légitime dans ce 
grand effort dont la foule ne fut pas 
seule à subir l 'entraînement et qu'
agit aussi sur les esprits d'élite. 

Le point de départ de Darwin est 
inattaquable : c'est dans la lutta 
pour l 'existence, c'est dans la sélec
tion naturel le qu'il faut chercher et 

' qu'on trouve la raison des modifi
cations qui créent les variétés et 
affectent l'espèce. 

Toutefois,M. de Quatrefages e s 
time qu'ici le natural is te perd de 
vue les faits observés et les consta
tations expér imenta les , et s'égare 
dans un désert où. cà et là, il dé -
couvre pourtant quelque oasis où il 
se refait. Il reconnaît , somme toute, 
que Dirwin a observé quantité de 
faits mal vus où incompris avant 
lui, et que dans l 'accumulation des 
faits qu'il lègue à la science éclairés 
d'une vive lumière , il y a de sérieux 
enseignements contre ce qu'on a p 
pelle le transformisme et même 
contre le morphologisme exagéré. 
Les conséquences qu'i l en t i r s seu
lement ne sont pas toutes de son 
goût. 

La science de Darwin,ajoute M. de 
Quatrefages n'est pas faite de p r é 
somptions, d'à priori. Il étudia pen
dant dix années les pigeons, analysa 
os par os leur squelette, avant de 
conclure que tous descendaient, non 
de plusieurs formes init iales C[ui 
avaient mêlé leur sang, mais d 'une 
forme unique, diversifiée sous cer
taines influences, le bizet sauvage. 

Il est donc vrai que l 'espèce est 
susceptible dé variations ; mais Ces 
variat ions sont circonscrites dans? 
d îs limites que trace d'ordinaire la 
faculté génératr ice. Et ce fait capital 
est en contradiction avec la théorie 
du transformisme absolu. 

Quoi qu'il en soit, Darwin n'a 
jamais donné à sa pensée ou à ses 
affirmations" de formule r igoureuse 
ou âpre : très respectueux de l 'obser
vation, esclave du fait, il avouait 
volontiers qu'il ne savait rien sur 
l 'archétype conjectural auquel il 
ra t tachai t les groupes spécifiques ; 
il se récusait toujours sur la ques
tion des générat ions spontanées. Sa 
bonne foi, sa candeur de philosophe 
et de penseur étaient sans bornes. 
A ce t i t re , il a droit au respect de 
t o u s ; sa science d'observateur" et 
ses travaux d'expérimentation la 
mettent , d 'ailleurs, au premier r ang 
des contemporains. 

L'Académie, qui se montra hési -
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tant.! à l 'égard des doctrines ph i lo 
sophiques de Darwin, fut unanime à 
proclamer son mérite comme n a t u 
raliste et physiologiste. C'est cer ta i 
nement la signification qu'il faut 
a t t r ibue ra l 'élection de M. Darwin 
en qualité do correspondant. 

Si M. de Quatrefages pense excu
ser l 'Académie, par cette explica
t ion, d'avoir admis enfin Darwin au 
nombre de ses correspondants é t ran
gers, il nous paraît avoir é é mal 
i n sp i r é ; c'est pour avoir repoussé 
d'abord un savant de ce méri te , 
qu'il faudrait lui t rouver de-s ex
cuses. 

A C O U S T I Q U E 

LE TIMBRE (Suite ) 

Pour saisir et apprécier exacte
ment les harmoniques qui accompa
gnent un son composé, il ne suffît 
pas d'être doué d'une ouïo extrême
ment dél icate , mais il est encore 
indispensable d'avoir, par un long 
exercice, familiarisé préalahlemeut 
l 'organe avec ce phénomène de r ê -
sonnance mult iple. Encore faut-i l 
sa hâter de dire que l 'oreille la 
mieux éduquôe demeure, en somme, 
un intermédiaire bien défectueux, 
lorsqu'il s 'agit de .se livrer à une 
analyse sérieuse des harmoniques ; 
et l 'expérimentation, en cette ma
t ière, serait encore absolument i l 
lusoire, si le savant Holmholiz, t i 
r an t habi lement par t i d'un fait déjà 
constaté, n 'avait imaginé des appa
reils capables de suppléer à l'insuf
fisance de notre sens auditif. 

Chacun sait qu 'une corda tendue 
dans le vide ne rend qu 'un son très 
faible et le plus souvent inappré
ciable, lorsqu'on la met en vibra
t i on ; tandis que cette même corde, 
fixée sur une caisse de bois, produit 
un son plein et saisissable pour un 
audi teur relativement éloigné ; un 
fait semblable se manifeste s'il s'a
gi t du diapason, lequel n'est aud i 
ble qu 'autant qu'on a eu soin de le 
faire résonner en le plaçant sur une 

petite boîte-, appelée pour cette r a i - ' 
son caisse de résonnance. Ce phéno
mène est facilement explicable, car, 
dans les deux cas précités, le bois I 
est mis en vibration par les ondes 
sonores, émanées de la corde ou du 
diapason auxquels il vient alors ap 
porter l 'appoint de sa propre sono
rité. 

Cependant, on se tromperait si 
l'on pensait que cette vibration par 
sympathie s'opère sans qu'il y ait, 
entre la caisse et le corps sonore, 
une relation .quelconque. Accou
plons, par exemple, deux cordes, 
dont l 'une donne le si, tandis que 
l 'autre sonne Vut voisin. Nous au
rons beau imprimer au son ut son 
maximum d ' intensi té , la corde si 
demeurera parfai tement immobile, 
malgré la proximité de la corde v i 
brante . Mais si ce sont deux cordes 
accordées à Y unisson que nous avons 
ainsi accouplées, elles vibreront 
toujours toutes deux à la fois, bien 
que l'action provocatrice des mou- > 
vements vibratoires n'ait été exercée 
que sur une seule de ces deux 
cordes. 

A ce propos, il n'est pas inuti le 
de rappeler que le P. Kircher et le 
P . Mersenne parlent de pierres qui 
frémissaient au son de tel tuyau de 
l 'orgue, alors que tous les autres 
tuyaux les laissaient parfaitement 
indifférentes. C'est au même ordre 
de faits qu'il faut rapporter un tour 
connu déjà au dix-septième siècle, 
lequel tour consistait à briser un 
verre par la seule émission, à son 
orifice, de la note spécifique de ce 
verre . 

De tout ce que nous venons d'ex
poser, il résulte que deux corps so 
nores répondant à une note com
mune peuvent se tenir mutuellement 
lieu d'appareil renforçant; or, des 
vases, établis de façon à contenir 
une masse d'air correspondant à un 
son dé terminé , se t rouvent être, 
entre tous, les résonnateurs les plus 
propres à donner entière satisfac-

! tion dans le cas qui nous occupe, 
j C'est l à , précisément, ce qu'a fort 
; bien compris et très intel l igemment 
j appliqué l 'éminent physicien d'Hei-

delberg, en faisant construire par 
M. Kcenig une série de résonnateun 
de tailles diverses et donnant chacun 
une note différente de l'échelle mu
sicale. Ce sont des sphères creuses, 
représentées par la figure ci-jointe: 
au débu t , le verre fut la matière 
employée, u-ais en raison de son 
extrême fragilité, M. Kœnig n'a pas 
tardé à lui substi tuer un métal, qui 
est généralement le laiton. 

Ainsi qu'on peut le voir, les ré
sonnateurs sont munis de deux ou
vertures, dont l 'une a les bords cou
pés droit, tandis que l'autre est en 
forme d 'entonnoir et disposée de 
manière A pouvoir être introduite 
dans l 'oreille. «J 'a i l'habitude, dit 
Helmholtz (1), d'entourer ce dernier 
orifice de cire à cacheter fondue; 
quand elle est assez refroidie p .ur 
pouvoir être touchée sans danger, 
mais encore assez molle cependant, 
je fais entrer cet orifice dans le 
conduit auditif. La cire à cacheter 
en prend la surface intérieure, et 
si, ensuite, on met le globe contre 
l 'oreille, il la bouche facilement et 
d'une manière complète.. . 

« La masse d'air de ce rêsonna-
teur, en communication avec celle 
du conduit auditif, forme, avec la 
membrane du tympan, un système 
élastique susceptible de vibrations 
particulières ; le son fondamental 
de la sphère, beaucoup plus grave 
que les autres sons élémentaires, 
est considérablement renforcé par 
le phénomène de l'influence. I.'o-
reille, en communication immédiate 
avec l ' a i r intér ieur de la sphère, 
perçoit 'directement aussi le son 
renforcé. Si l 'une des oreilles est 
bouchée, au moyen d'une boule de 
cire à cacheter, à laquelle on a donné 
la forme du conduit auditif (c'est ce 
qu'il y a de mieux), et qu'on mette 
à l 'autre oreille un résonnateur, la 
plupart des sons émis dans le voisi
nage sont plus étouffés qu'à l'ordi
naire ; en revanche, si on donne le 

(1) Théorie physiologique de la Musique, 

fondée sur l'étude des sensations auditives, 

par H. H e l m h o l t z . — T r a d u i t par G. Gue-

r o u l t . 
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son propre du résonnateur , ce der
nier éclate avec une force considé
rable dans l ' intérieur de l 'oreille. 
Toute personne, même avec une 
oreille dure et peu exercée, est ainsi 
en état de dist inguer le son consi
déré, émis assez faiblement, même 
au milieu d'un grand nombre d 'au
tres; ainsi, par exemple, le son du 
résonnateur se reconnaît quelque
fois dans le sifflement du vent, le 
bruit des roues , le murmure de 
l'eau. » 

On comprend aisément combien 
est précieuse, pour la décomposition 
d'un son comportant parfois un 
grand nombre d'harmoniques, une 
série de résonnateurs qui permet à 
l'oreille la moins exercée de saisir, 
sans difficulté, tel ou tel de ces har
moniques. Du reste, il est facile de 
se convaincre de la propriété du 
résonnateur en faisant exécuter un 
morceau de musique à plusieurs 
parties, dam lequel le s >n propre 
du résonnateur se représente fré
quemment. A chaque émission de la 
note en question, l 'oreille l 'entendra 
résonner avec force, au milieu des 
autres sons de l'accord. 

(A suivre). 

H. E D . BAILLY. 

É T U D E S E N T O M O L O G I Q L E S 

L E S P A P I L L O N S 

I 

P a p i l l o n i d . e s 

Les papillonides, ne montrent 
qu'une seule paire d'épine? aux 
jambes postérieures ; de plus, pres
que tous les papillons de cet* e tr ibu 
ont les pattes de devant courtes ; au 
repos, leurs ailes, placées vert ica
lement, se touchent. 

Kous avons à décrire dans la sec
tion des papillonides : 

Le machaon (grand [ orte-queue). 
Ce lépidoptère est un de nos plus 
élégants papillons ; il a environ 
9 centimètres d'envergure ; son 

corps, j aune , avec une raie noire 
sur le dessus, mesure près de trois 
centimètres: ses a i l es , à fond j aune , 
ont des nervures noires mélangées 
de taches et de dessins noirs auss i ; 
le bord des inférieures, arrondi et 
testoimé, a, un peu au-dessous de 
son milieu, une queue at teigoant 
presque un centimètre ; de plus, 
ces mêmes ailes sont ornées ch i cune 
d'un œil rouge, à l 'angle de l 'anus. 

Vous rencontrerez souvent le Ma
chaon, durant tout ie printemps et 
une partie de l 'été, dans les bois, 
les prairb s et les ja rd ins ; sa che -
ni l lev i t sur les ombellifères : fenouil, 
carottes, etc. 

A C O U S T I Q U E 

R é s o n n a t e u r d 'He lmhol tz (p . 196, col , 1). 

Le Flambé, moins commun que le 
précédent, le Flambé, au vol rapide 
et soutenu, en est différencié par le 
dessin de ses ailes : hui t bandes 
noires transversales t ranchent sur 
le fond j aune des supérieures, t r n s 
se montrent sur les inférieures. Ces 
dernières ont aussi chacune le bord 
festonné et garni d'une queue dé
passant un centimètre et demi. 

Envergure 9 centimètres, lon
gueur du corps 2 centimètres et 
demi. 

Le Flambé vole aux mêmes épo
ques que le Machaon, sa cher; il le 
habite les arbres à fruits à noyau. 

Le papillon Alexanor, qui se r a p r 

proche des deux espèces que nous 
venons de décrire peut se rencontrer 
dans les provinces mér i i iona les . 
Nous le nommons seulement. 

\J Apollon, que nous ne décrirons 
pas non plus, parce qu'il est trop 
rare dans les provinces du centre, 
n 'habite guère que les pays de mon
tagnes : les Pyrénées, les Alpes, les 
Cévennes, etc. 

Le Citron. Très commun partout , 
le Citron app iraît dès les premiers 
beauxjours ,e t jusqu 'à la fin de l ' au
tomne nous le voyons voltiger. 

Son signalement : 
Envergure : 6 centimètres ; l on 

gueur du corps : 2 centimètres ; 
ailes d'un iaune citron, chacune 
marquée au milieu d'un point 
orangé en dessus et ferrugineux en 
dessous. Un caractère qui fera a i sé 
ment dist inguer ce papillon, remar
quable par la vivacité de son vol, 
c'est l 'angle curvil igne qui se voit 
dans la forme de chaque aile. La 
chenille du Citron vit sur les ne r 
pruns, etc. 

Le Soufré. Vous reconnaîtrez ce 
papillon, tout à fait commun, à ses 
ailes d'un j aune de soufre ; les s u 
périeures ont l 'extrémité noire, divi
sée par une bande do taches jaunes 
et un point noir au mil ieu; les infé
r ieures ont le dessous roussât re , 
avec deux points argentés dont un 
très petit. 

Envergure : 5 centimètres ; l on 
gueur du corps, un centimètre et 
demi- En mai et en juillot, dans les 
pâturages. 

Le Souci. Ailes supérieures d 'un 
jaune souci, avec le limbe terminal 
noir (divise chez la femelle par dos 
taches jaunes) ; inférieures verdâ-
tres en-dessous, avec deux points 
argentés dont un plus petit. 

Envergure :5cent imèt res et demi; 
longueur du corps : près de 2 cen 
t imètres. Ce papillon, qui t ient , 
comme on le voit, beaucoup du pré
cédent, se montre en mai et en 
jui l le t aussi, dans les prairies, le 
long des chemins. Très commun. 
Les chenilles du Soufré et ? 
Souci vivent sur des herbes dr j j 
famille des légumineuses. 

~VAurore. Ailes blanches, • supé-
rieures, avec le sommet f^'an »-
jaun/ 1. orangé et un poiti t r>-
le mâle ; le dessous des 
mélangé de noir , de 
chê de blanc. 

Envergure ' 
gueur di 1 

demi • 
d' 
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La chenille de 17 urore se nourr i t 
sur le cresson, la cardamine, etc. 

Les Piérides. 

Piéride du chou. Ailes blanches ; 
dessus des supérieures, avec l 'angle 
du sommet et une partie du limbe 
terminal , noirs ; sur lesmêmes ailes, 
un ou deux points ei parfois un trai t 
également noirs ; le dessous des 
inférieurs est d'un jaune sale. 

Tou t lemoudc connaît cepapil lon, 
il est inuti le d'en donner une plus 
a mple description ; disons seulement 
qu'il mesure : 

E n v e r g u r e : 6 cen t imèt res ; lon
gueur? du corps : 2 centimètres. 

Piéridedu navet. — Modèleréduit 
de la précédente, avec un peu moins 
de noi r . 

Piéride de la rave. — Sœur des 
espèces ci-dessus, est plus petite ; 
on la dis t inguera parfaitement. 

Les chenilles de ces trois p iér i 
des, trop communes, vivent sur le 
chou, le navet, la rave ; nos légumes 
de la famille des Crucifères ont 
beaucoup à souffrir des ravages de 
ces larves. 

Le Gazé. Caractérisé par ses ailes 
tout à fait blanches, peu chargées 
d'écaillés et divisées par des ner
vure fines, noires . Le gazé mesure : 

Envergure 6 centimètres ; lon
gueur du corps un centimètre et 
demi. Printemps, été. Jardins, pâ tu
rages. Chenille nuisible aux arbres 
fruitiers. 

Le Blanc de lait. Ailes blanches, 
très légères ; les supérieures offrant 
parfois,en dessus et au sommet, une 
tache noire arrondie; le dessous des 
inférieures présentant deux raies 

-ansversalcs, d'un gris pâle, 
^ n r p s l o n g (2 centimètres et demi 

' ron), dépassant les ailes infé-
r i eu r t ^ s ' envergure 6 cent imètres . 

Dana ^ e s b°is> en mai et en août . 
— Comirn ' 1 0 -

Lachen iL la du Blanc de lait vit, 
para î t - i l , s u r des plantes d e la 
Smi l le des légumineuses , sur le 

x«> çorniculô, les gesses, etc. 

C h a r l e s MIRAULT. 

L'AIR, LA TERRE ET L'EAU 
Description des principales merveil

les du globe et des phénomènes 
naturels les plus curieux. 

CHAPITRE XII 

MONTAGNES ET GLACIERS 

5 . — A s c e n s i o n d e s h a u t e s m o n t a 

g n e s d e l ' E u r o p e . 

(Su i t e . ) 

Unautre effet singulier de la pureté 
dé l'air et de la couleur foncée 
du ciel, qui en est la conséquence, 
fut un mouvement de terreur 
qu'il inspira à quelques guides, 
dans une des premières tentatives 
qu'ils firent pour atteindre la cime. 
Comme ils traversaient une pente de 
neige rapide, ils virent tout à coup 
le ciel par une espèce d 'embrasure 
qui terminait le hau t de cetts pente. 
La couleur noire du ciel leur fit 
prendre cette embrasure pour un 
gouffre. Ils rebroussèrent chemin 
d'épouvante, et rapportèrent à Cha-
mounix qu'ils n 'avaient pas pu 
avancer parce qu'ils avaient vu un 
gouffre horrible s'ouvrir devant 
eux. » 

Nous avons eu déjà l'occasion de 
décrire les s-ouffrauces qu'on éprou
ve dans l 'ascension des montagnes , 
à une certaine al t i tude, par la r a r é 
faction croissante de l ' a i r ; ces souf
frances étant partout les mêmes, il 
serait superflu d'y revenir . Saus
sure, qui n'avait pas entrepris cette 
ascension en amateur , n 'eu t garde 
de négliger les études qu'il avait en 
vue. Vers le milieu de la troisième 
journée , malgré l 'extrême fatigue 
qui l 'accablait, dévoré de fièvre, 
aveuglé, la peau brûlée do coups de 
soleil, le savant songea à l 'accom
plissement de sa mission, dont r ien 
ne put le distraire jusquà ce qu'il 
eut at teint la cime du Mont Blanc. 

A ce moment, les gens de Cha-
mounix mirent en branle toutes les 
cloches du vil lage, pour annoncer 
que l 'entreprise avait réussi . 

Saussure demeura cinq heures et 
demie sur cette cime, se l ivrant à 

des expériences et à des observa
tions barométriques, thermomé
triques et autres ; il passa une nou
velle nui t , sur la montagne et ren
tra à Chamounix le lendemain 
matin. 

Peu après , dans le cours de cette 
même année 1787, eut lieu la pre
mière ascension du Mont-Blanc 
exécutée par un anglais , le colonel 
Beaufoy. 

Depuis lors, de nombreuses ascen
sions ont eu lieu, il n'est pas d'an
nées ou il y n'en ait plusieurs ; des 
femmes mêmes y ont réussi. Il est 
vrai que les difficultés de l'entre
prise sont beaucoup moindres au
jourd 'hui qu 'au débu t ; cependant, 
des accidents ne laissent pas de se 
produire assez fréquemment, soit 
p a r l a rencontre toujours à crain
dre des avalanches ou des crevasses 
dissimulées sous la neige, soit par 
l 'influence, mortelle souvent à des 
tempéraments peu robustes, de 
l 'extrême raréfaction de l'air et des 
fatigues qui en résul tent . 

Le premier accident fatal dont 
les annales du ' Mont-Blanc fas
sent mention remonte à 1820. 
Au passage toujours dangereux 
des Rochers Rouges, trois des 
guides qui accompagnaient le doc
teur Hamel et le colonel Anderson, 
furent enlevés par une avalanche 
et précipités dans une profonde 
crevasse du Grand Plateau. Les 
corps de ces malheureux ne furent 
retrouvés qu'en 1861 et !863, sur le 
glaciers des Bossons, à près de 
2.000 mètres du lieu de l'accident. 

Le 13 octobre 1866, un touriste 
anglais et trois guides furent ense
velis par une avalanche énorme, 
presque au même endroit. 

Les ascensions de montagnes 
offrent d 'ail leurs des périls d'une 
grande variété, et non pas seule
ment celle de l 'avalanche ou d'une 
trappe tendue sur un gouffre par une 
neige inconsistante. En septembre 
1870, une caravane composée de 
deux touristes anglais et de dix 
guides ou porteurs atteignit le 
sommet du Mont-Blanc; mais elle 
n 'en revint pas, et l'on ne retrouva 
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jamais que les corps le trois de^gui-
deSjgisantbrisésàloOmètresau des 
sous de la cime, vers les Petits 
Mulets. Voici ce dont les personnes 
qui suivaient avec curiosité, comme 
il arrive tojours en pareil cas, les 
péripéties de l 'ascension, avaient 
été témoins: La caravane était pa r 
venue au sommet depuis quelques 
minutes, lorsqu'elle di-parut ent iè
rement dans un nuage de neige et 
d'éclats de glace tel qu'en signalait 
Saussure, soulevé par le vent ; quand 
le vent fut dissipé, les malheureux 
voyageurs avaient disparu: ils 
avaient été précipités tous à la fois 
du côté de Cormayeur, dans le g la 
cier de la Brenva probablement, du 
moins on l'a toujours supposé. 

En dépit de ces périls multiples, 
il se rencontre pourtant encore d'in
trépides et déraisonnables touristes 
qui tentent de gravir le Mont-Blanc 
comme dut le faire Jacques Balmat, 
c'est-à-dire sans guides. Ce sont 
généralement des Anglais. En 1878, 
deux de ces hardis ascensionnistes 
firent avec succès une tentative de 
ce genre. 

Partis le 2 septembre, à minui t , 
de ]a cabane des Grands-Mulets , 
jls se dirigèrent, armés d'une l an 
terne, vers le Grand-Plateau, qu'ils 
atteignirent au bout de trois heures 
d'une marcha extrêmement pér i l 
leuse, mais sans accident. Ils étaient 
arrivés au sommet du Mont-Blanc à 
neuf heures et demie, incapables 
par exemple de porter le moindre 
toast, leur vin ayant a t te int la con
sistance de la gla< e la plus solide 
dans leurs bouteilles. 

Outre celle de Balmat, on ne 
comptait auparavant que deux ascen
sions exécutées dans de semblables 
conditions : celle des trois frères 
Young, dont l 'un périt en tombant 
dai s un précipice, et celle d'un 
Écossais qui n 'avait pas même de 
co m pu gnon, et réussit pourtant dans 
sa folle entreprise. 

Quant aux ascensions accomplies 
par des femmes, la première le fut 
par une demoiselle d'Angeville, en 
1838. L'intrépide demoisellej ayant 
atteint le sommet, trouva même que 

ce n 'étai t pas assez : elle ordonna 
aux guides de l'élever au-dessus de 
leurs tètes, afin qu'elle pût sa vanter 
d'avoir été plus hau t que n'importe 
qui. — II ne manque pas d'excen
triques, parmi les explorateurs de 
montagnes, c'est un fait bien c<?nnu. 

Enfin, no'.s citerons pour terminer 
une ou deux ascensions du Mont-
Blanc en hiver. Il n s faut pas crain
dre le froid, en vérité, pour e n t r e 
prendre une pareille promenade au 
mois de janvier , comme le fit, par 
exemple, Mme Charlet Straton, en 
1876. Cette dame réussit parfaite
ment dans son entreprise, et n'y 
rencontra aucun accident . Le fait 
est, comme nous l'avons déjà tait 
remarquer, qu'il n'y a presque rien 
à craindre des avalanches dans cette 
saison, et que les crevasses dissi
mulées par la neige sont également 
moins dangereuses en hiver , a t 
tendu que cette couche de neige 
est nécessairement t rès ferme et 
très solide. 

Une ascension a eu lieu dans les 
mêmes circonstances en janvier 
1882. ffi héros est un Ecossais, M. 
Carus Cupningham. Il commença, 
accompagné de quatre guides, par 
faire le tpur de la montagne, par 
Courmayeur et le col du Géant, ce 
qui lui prit six jours , encouragé 
par le succès, il partit le 30 janvier 
pour les Grands-Mulets où il passa 
la nui t . Le lendemain , il reprenai t 
l 'ascension et at te ignai t la cime 
dans la j ou rnée . Il s'y arrêta un 
quar t d 'heure, et comme il avait eu 
soin d'emporter de l 'eau de vie, il 
put t r inquer avec ses guides au suc
cès de la descente; après quoi, il 
réuss t à planter un drapeau sur 
cette cime glacée. Le retour s'ef
fectua sans accident. 

LE CQL DU GÉANT 

Le col du Géant, dont nous ve 
nons de prononcer le nom, n'a que 
3,715 mètres d 'al t i tude au-dessus 
du niveau de la mer. En jui l le t 
1768, au cours de ses t i n t o . t i v c s 

pour gravir le Mont-1 lanc, Saus
sure y passa seize jours à faire des 
observations scientifiques. Il sem

blerait donc que ce n'est p?s une 
entreprise bien péri l leuse que d 'es
sayer d'en at te indre la sommet. 
Néanmoins, le col du Géant fut, en 
1873, le théâtre d 'un événement la
mentable, dont nous empruntons 
la relation à la Gazette de F Aca
démie, de Saint-Pétprsbourg. 

Un éminent géologue r u s c e , le 
professeur Alexis Fedtchenko, dont 
le nom était devenu célèbre dans le 
monde d s naturalistes par sa dé 
couverte du glacier Stchourovsky, 
dans le khana t du Kokhand, voya
geait en Europe dans le but de con
t inuer ses explorations géologiques. 
Son séjour en Suisse avait pour 
principal objet la comparaison des 
glaciers du Mont-Blanc et du col du 
Géant avec le glacier du Kokhand. 

Il cherchait un guide expéri
menté, qu'il voulait engager e n 
suite à se rendre avec lui au Tur -
kestan. Ayant établi à Montreux sa 
femme et son enfant, qui n'avait 
que hui t mois, il se rendi t à pied, le 
12 septembre, à Chamonnix, et des 
cendit le lendemain à l 'hôtel des 
Alpes. M. Fedtchenko se rendi t e n 
suite au musée Payaux et demanda 
qu'on lui indiquât deux guides ex
périmentés. M. Payaux lu i indiqua 
ses deux neveux, deux frères, qui 
étaient de simples agr icul teurs , 

Le 14, de grand mat in , les trois 
voyageurs se rendirent au col du 
Géant et arr ivèrent à hu i t heures à 
l'hôtel du Montavert, où ils s 'arrê-
tèrf nt pour déjeuner et pour prendre 
des provisions. Un« violente bour 
rasque de neige les foi ça de r e 
brousser chemin alors qu'ils n ' é 
taient plus qu'à deux heures de 
marche du sommet. Vers cinq h e u 
res du soir, toutes les provisions se 
trouvèrent épuisées, à l 'exception 
du vin, que M. Fedtchenko no pou
vait boire. Le jeune natural is te se 
sentit bientôt fout à fait à bout de 
forces. Ses jambes refusaient le se r 
vice. Il avança cependant encore 
quelque temps, soutenu par ses 
guidas, mais il s? trouva bientôt 
complètement épuisé et tomba. Par 
malheur , un des guides se senti t 
aussi malade. 
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LES C H I E N S D E GRANDES RACS1« pointer (p. 202 , co l . 2 ) . 
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Sentant sa fin prochaine,M.Fedt-
chenko, à ce que racontent les gu i 
des, exhortait ses compagnons à 
s'en aller sans lui , mais ils restèrent 
jusqu'à deux heures du matin et ne 
so décidèrent à part ir que quand ils 
virent M. Fedtchenko à l 'agonie. 

Ce n 'estpas seulement la route qui 
conduit au sommet du Mont-Blanc 
qui peut être considérée comme par
faitement connue aujourd 'hui ,mais 
encore le massif m ê m e car en 1874, 
V i o l l 3 t - L ° d u c publiai t une carte de 
ce massif du Mont-Blanc, au qua 
rante-mil l ième, qui ne lui avait pas 
coûté moins de six années de travail , 
et dans l 'exécution de laquelle il 
n 'a négligé aucune des conditions 
d'exactitude possibles. 

Aidé des cartes de l 'état-major 
i talien, de diverses photographies, 
du rel ie! de B irtin et de tous les 
documents publiés qu'il a soigneu
sement comparés avec 1 '• te r ra in , et 
corrigés dans l 'occasion, Viol le t -
Leduc y a déterminé les sommets 
pr incipaux à l'aide de trois vidées 
au moins, formant des angles très 
ouverts, et chaque point formant le 
sommet d'un polygone a été revu 
plusieurs fois dans des conditions 
climatériques différentes. 

Une des grandes difficultés, en 
effet, de ce travail , consistait dans 
les i Irisions produites par la grande 
pureté de l 'atmosphère, qui confond 
les divers plans de la perspective; 
la photographie reprodui t ces i l lu 
sions et trompe le voyageur sur les 
distances. 

Q u a n t a la reproduction de l 'en
semble du relief, au lieu de se servir 
exclusivement de hachures et de 
courbes de niveau, avec la suppo
sition d'un soleil fictif toujours 
placé au nord-est et à 45 degrés, 
l 'autour a éclairé ses cartes avec les 
ombres vraies données par la posi
tion réelle du soleil à onze heures 
du matin, en été. 

Le but de ces cartes n'était pas 
seulement de faciliter l 'exploration 
du Mont-Blanc, mais surtout de 
présenter les circonstances géolo
giques qui ont accompagné l 'im
mense soulèvement qui lui a donné 

naissance. Aussi y t rouve- t -on , étu
diées avec le plus grand soin, les 
érosions des parties les moins résis
tantes , la ruine des parois, les t r a 
ces laissées à diverses époques par 
les glaciers, t"Ut enfin ce qui peut 
permettre de reconsti tuer l 'histoire 
des phénomènes qui se sont produits 
sur la montagne Géante. Da ces 
études, Viollet-Ledue conclut que 
ces mouvements si variés sont a s 
sujettis à des lois générales qui se 
vérifient en détail pour les massifs 
commeElie de Beaumont l'a trouvé 
pour les continents. 

(Asuivre.) A. B. 

LES 

CHIENS D E G R A N D E S RACES 

LE P O I N T E R 

Le Pointer est, en fait, un braque 
anglais qui chasse le пег haut et 
arrête de pointe, cont ra i rement au 
Setter, ou chien couchant , qui a r 
rête généralement couché. Il existe 
plusieurs variétés de pointers, dif
férant entre elles tant par la cou
leur que par la s t ructure . 

La robe du pointer varie du noir 
au blanc, en passant par toutes les 
nuances in termédiares ; il y en a, 
d i t -on, d 'ent ièrement blancs, mais 
ils sont bien rares, car je ne cou
pais aucun chasseur qui er| ait vu. 
Elle est toujours marquée da taches 
brunes , noires ou oranges, suivant 
la couleur du fond, et réunit que l 
quefois ces trois nuances sans le 
moindre préjudice pour les formes, 
le mérite et la pureté da s ng de 
l 'animal. 

« Ce qui frappe d'abord dans le 
pointer, dit M. Ernest Bell croix, 
c'est ид ensemble harmonieux, c'est 
l 'énergie, 1$ fierté de l 'at t i tude et 
du regard , l 'élégance des formes, 
la saillie des muscles. En contem
plant u n b-eau pointer, on se sent 
devant un véritable chiep, pomme 
en présence d'un hqmme supérieur 
on se dit : « Voilà quelqu'un. » 

« Le pointer a la tête de grosseur 
moyenne, bien cassée à la na is 

sance du front; co front so releva 
fièrement, et son développement an
nonce l ' intelligence; l'œil e^t habi
tuellement do cette couleur mou
tarde au milieu do 1-iquelle la pru
nelle se détache, net tement éclairée 
par un point de lumière plein de 
feu. L'oreille courte, fine et souple, 
est plantée un peu haut , mais elle 
accompagne bien la tête et contribue 
à donner à l'ensemble de la phy
sionomie ce caractère d'énergique 
fierté tout particulier à cette ex
cellente race. La mâchoire infé
rieure est forte, et son extrémité an
tér ieure, un peu avancée, n'est ja
mais couverte par les 1 abines que 
dans les sujets d'un certain âge. Le 
cou est un peu long, toujours mus-
culeux et sans fanons. 

« La rein est large et court, lé
gèrement levrette. La poitrine est 
plutôt profonde que large et se con
t inue par des côtes faisant saillie 
sur un flanc plein. L'épaule est 
longue et obl ique; l 'humérus, très 
al longé, fait toujours descendre le 
coude au-dessous du corsage et 
contribue de la soi te à accroîtra 
l'éner^fa des actions. C'est là un 
caractèrG très typique et très ac
centué dans les belles races légères. 

« Les jambes sont à la fus lar
ges et sèches, garnies de muscles 
puissants et de tendons très dé
tachés faisant saillie sous la peau 
fine. Le ja r re t est lpng, comme l'é-
paiile, très large en même temps, 
ce qui donne à l 'arr ière-main beau
coup de ressort et de souplesse. Le 
pied e§t fond chez les sujets très 
forts; un peu allongé chez ceux 
qui ont plus d'élégance. J'ai vu 
quelques pointers dont pn au
rait pu dire qu'ils étaient chaussêç 
de façon à faire envie a u n e louve...» 

Notre gavant confrère et ami 
aborde enfin la question du fouet, à 
laquelle il a toujours donné une 
importance extraordinaire : « C'est" 
un des signes, dit-il dans l'occasion 
actuelle, qui indiquent le mieux le 
degré de noblesse ou de bâ ta rd ise 
d'un an imal .» Un chien d'arrêt de 
bonne race porte toujours, le lec
teur le sait bien, le fouet droit, ou 
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à peu près; celui qui porte effron
tément, comme on dit, « la queue 
en trompette, » est tout simplement 
un « voyou ! » 

Il va sans dire que notre pointer 
ne mérite à aucun degré une sem
blable épithète. Le pointer a tou
jours le fouet bien at taché. M. Bel-
lecroix donne encore, à ce sujet , 
l'indication suivante, qui a son im
portance : « Plus le fouet est gros à 
la naissance (sans exagération, bien 
entendu), plus il indique la v i 
gueur ; plus il est fin et court, plus 
il annonce une race noble et d i s 
tinguée. » 

Il est rare que les pointers, lors 
qu'ils quêtent au galop, remuent la 
queue {fouettent, dans l 'argot cyné
gétique), comme font nos chiens 
français; cela tient sur tout à ce 
qu'ils chassent le nez hau t et t om
bent en arrêt dès que le sent iment 
du g ibùr leurar r ive , de sorte qu' i ls 
ont rarement l'occasion de suivre 
une piste. 

On reproche à quelques pointers 
une quête trop ardent", trop rapide, 
ce qui a inspiré à des éleveurs l'idée 
de créer, à côté des pointers légers, 
des races moins fougueuses, dont 
les qualités sont, du reste, appré
ciées très diversement. Ils on tgéné -
ralementmauvais caractère, ils bont, 
en un mot, fort quere l leurs ; mais 
ce sont là les défauts de leurs qua
lités, las conséquences inévitables 
de leur exubérance de forces, d 'une 
chaleur de sang exceptionnelle. 

Le pointer, si batail leur qu'il soit, 
ne fait supporter les écarts de sa 
méchante humeur qu'à ses congé
nères, et il va sans dire qu'il n 'en 
est pas moins, pour l 'homme, ami 
aussi affectionné qu'auxil iaire p r é 
cieux. H. G. 

M É C A N I Q U E A P P L I Q U É E 

L E S M O T E U R S P O U R P E T I T E S F O R C E S 

Ceci est la traduction d'une note 
rue par M Henry ScP-y Shaw à l ' Ins
titution des ingénieurs civils de 
Londres, et qui nous a paru contenir 

des renseignements in téressants , 
bien que la question ait été t rai tée 
déjà dans ce journal , au point de vue 
français (1). 

11 est difficile de définir exactement 
ce qu'on entend par petites forces. 
La dimension de la machine p ro 
prement dite n'a rien à voir làdedans 
puisqu 'une petite machine à vapeur 
à fonctionnement très rapide peut 
développer beaucoup plus de puis
sance qu 'une roue hydraul ique de 
dimensi ns bien plus considérables; 
on convient généralement de dési
gner sous le nom de moteurs pour 
petites forces, ceux qui ont pour but 
de remplacer la force musculaire de 
l 'homme, pour ce qu'on pourrai t 
appeler des usages auxil iaires. 

Les seules sources de puissance 
qu'on emploie jusqu ' ic i sont l 'eau 
sous charge et lacombustion,celle-ci 
comprenant l 'action chimique de la 
pile où le zinc sert de combust i 
ble . 

On peut donc établir la classifica
tion suivante : 

V a p e u r 

Gaz 

Air 

Eau 

F l e r - t r i e i t é S p a r " c t . i ™ C h i m i q u e . i . i a u i u i c ¡ p a r a c t l 0 1 1 d y n a m i q u e , 

( rte h o u i l l e , 
i de péLrole. 
( c h a u d . 
'( c o m p r i m é . 

( c h u t e n a t u r e l l e . 
I c h a r g e art i f ic ie l le . 

M a c h i n e s t h e r m i q u e s 

Les agents marqués a ne font que 
transformer ou plutôt distribuer une 
première puissance motrice, obtenue 
généralement par la vapeur ou par 
l 'eau. 

1° Vapeur. — La question se d i 
vise comme toujours en production 
et utilisation de la vapeur. On em
ploie le plus souvent des chaudières 
verticales, avec ou sans tubes Field, 
l'efficacité do ces chaudières de très 
petites dimensions a jusqu' ici été 
assez faible, l ' auteur cite des expé
riences faites sur deux généra teurs , 
ayant l'un 1,93, l 'autre 2,50 mètres 
carrés desurface de chauffe, et où on 
obtenait 3,3 et 4,9 de vapeur pour 1 
de combustible. 

L'emploi de la vapeur dans les 

<1) V o i r n o t a m m e n t l e s n 0 5 54 e t 8 1 . 

petits moteurs peut avoir lieu au 
moyen : I o de machines à simple 
effet à grande vitesse ; 2° de machi 
nes à double effet à vitesse modérée ; 
3" de machines rotat ives; 4° d 'appa
reils dans lesquels la pression de la 
vapeur s'exerce sur des surfaces l i 
quides» 

Les machines à simple effet sont 
déjà très employées. Elles ont géné 
ralement trois cylindres, comme 
dans les systèmes de Brotherhood, 
W a t t , W i g r e l l , Wi l l i ams ; mais 
d'autres en ont quatre et même six. 
Ces machines peuvent, avec cer ta i 
nes précautions dans la construc
t ion, fonctionner sans choc à 1,400 
et même 1,800 tours par minute. 

La machine Brotherhood est la 
première, en date et la plus r é p a n 
d u e ; une machine de dix chevaux 
de co système a montré un r ende 
ment organique de 75 p . 100, c'est-
à-dire que lo 0[0 de la puissance 
êtaieut absorbé' s par les résistances 
propres et les frottements. Dans uu 
essai fait par les Royal Enginaers , 
pour faire marcher des machines 
Gramme, on a trouvé une dépense 
de vapeur de 18,5 kilogrammes par 
cheval et par heure , avec une pres
sion de 6 atmosphères, 500 tours par 
minute et 13 chevaux développés. 

Les machines à double effet sont 
encore jusqu ' ic i les plus employées, 
il y en a une quanti té de types, hor i 
zontales, verticales avec ou sans 
chaudières . 

Voici des chiffres relevés sur deux 
petites machines : 

D É S I G N A T I O N № B № 8 

k. k. 
3 5 2 5 

"Nombre de t o n r s . . . . 130 133 
P u i s s a n c e i n d i q u é e . . . 2 . 5 7 3.71-3 
P u i s s a n c e au f re in . . . 2 01 3 . 0 4 
R e n d e m e n t o r g a n i q u e . . 0 . 7 8 U.80 
E a u me^uréi i par c h e v a l 

i n d i q u é e t p a r h e u r e . . 2 1 . 3 8 2 0 . 5 2 
6 . 4 8 4 . 1 7 

On voit que la consommation con
sidérable de combustible vient su r 
tout de la mauvaise production de 
vap°u r ; mais la dépense relat ive
ment élevée d'eau, t ient en grande 
partie à la faiblesse de pression. 
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Un. nouveau système qui semble 
promettre beaucoup est celui de 
M. Davey, qui emploie un mélange 
d 'air et de vapeur. 

Quant aux machines rotatives, on 
en a proposé et essayé un nombre 
infini; on peut citer entre autres la 
machine à disque qui a fait beau 
coup de bruit , il y a t rente ans et 
dont un spécimen fut employé pen
dant plusieurs années à l ' imprime
rie du Times, et la machine Behrens. 

L'action directe de la vapeur sur 
des surfaces liquides est employée 
pour forcer ou élever des liquides 
dans l ' injecteur et dans d 'autres a p 
pareils , dont le plus c o n i u est le 
pulsomë ' re . 

Ces derniers dépensent beaucoup, 
mais ils se recommandent p a r l e u r 
simplicité, et peuvent surtout con
venir pour des liquides spéciaux. 

2° Gaz. — La première machine à 
gaz employée industriel lement est 
celle de Lenoir ; elle dépensait beau
coup; les expériences de M. Tiesca 
ont donne une moyenne de 2,900 l i 
tres par cheval et par heure, aussi a-
t-elle été souvent remplacée par le 
moteur atmosphérique Otio et Lan-
gen, qui ne dépensait pas beaucoup 
plus de la moitié. 

' Jais Je bruit de cette machine 
était un obstacle à sr>n emploi gé
néral. La machine Otto, dite par 
opposition silenc'euse, est venue 
ensuite et s'est répandue très rap i 
dement. Cette machine a donné 
d'excellents résulats. On peut en 
citer une qui, à l 'us ine àgazd 'Hinck-
Jey, a marché nuit et jour pendant 
14 mois, sans exiger aucune répa
rat ion. Les essais les plus récents 
faits par M. Crossley donnent une 
dép"nse de 680 litres par cheval 
pour les forces de 1 et 1\2 cheval et 
510 pour les machine?, de 16 ehe-
vaux. 

La machine de MM. Simon, Bee-
chey etC% de Notl ingham, fait agir, 
outre l'explosion du gaz, la vapeur 
d 'eau engendrée par la chaleur des 
produits de la combustion. On a 
trouvé une dépense de 700 litres 
environ par cheval et par h'Ure, 
pour une machine de 4 chevaux. 

Pour les très petits moteurs de la 
force d'un homme environ, on e m 
p l o i le système Bis<chny.. 

3° Moteur à hydrocarbure. — Ce 
genre de moteur est peu employé en 
Angle te r re , mais, paraî t- i l , assez 
répandu en Amérique. Le moteur 
Brayton, le plus connu, a g i t a peu 
près comme un moteur à gaz ; on 
emploie en Allemagne le moteur 
Hock. 

La machine Rrayton dépense 4 l i 
tres de pétrole brut par cheval et par 
journée de 12 heures . La machine 
Hock emploie 1 kilog. 25 de naphte 
par cheval et par heure , soit une 
dépende de 0 fr. 30 c. environ, la 
machine d'un cheval coûtant 1,250 
francs. 

4° Air.— On paraî t avoir renoncé 
à l 'emploi des machines à air chaud 
pour les s randes puissances, mais 
on s'on sert pour les petites for
ces. 

Les machines dont le type est 
celle de St i r lmg emploient, toujours 
le même air successivement chauffé 
et refroidi, ce sont donc des machi
nes à cycle fermé. 

Les machines du type Ericsson 
emploient, au contraire , à chaque 
coup, de l'air frais. 

Parmi ces dernières, on peut citer 
le système Hock, employé en Alle
magne, et le système Belou, qui a 
donné lieu à des essais assez mul t i 
pliés en France. 

La première machine, dans les 
expériencos faites à Vienne, par le 
professeur Jenny, a dépensé 4,40 
kilogrammes de coke par cheval au 
frein et par heure . 

Les machines à cycle fermé a p 
part iennent à divers systèmes : Lait-
bureau, Lehman, Stenberg, van 
Rennes, Rider, etc. 

La machine Lehmann est assez 
employée en Allemagne, on y en 
compte un millier en usage. La ma
chine Rider est également a^sez r é 
pandue ; un spécimen actionnant 
une pompe, essayé à l 'Exposition 
d 'agricul ture de Birmingham, a dé
pensé à peu près 6 kilogrammes de 
combustible par cheval et par heure, 
soit le quart de la dépense d'un pu l -

somètre et le tiers de celle d'une 
P'.rnpe à vapeur Tangye, e^vês 
comparativement. 

Les applications les plus impor
tantes faites jusqu'ici de l'air com
primé pour remplacer la force mus. 
culaire de l 'homme, ont été réali
sées dans les mines, pour la perfo
ration ou pour le traînage ; bien que 
la perte de puissance par la trans
mission soit considérable, il y a 
d 'autres avantages qui rendent l'em
ploi de l 'air comprimé d une im
mense valeur, surtout lorsqu'on 
utilise des forces hydrauliques. 

5° Eau. — Les chutes d'eau natu
relles ont été.probablement les pre
miers moteurs employés pour rem
placer les bras de l'homme ; on s'en 
sert encore en Suisse et dans d'au
tres pays pour la petite industrie. 
L'emploi dos câbles telo-dynami-
ques permet de transporter la force 
à g rande distance. 

On a pensé natiirell.-ment a rem
placer les c h u t u s naturelles par des 
charges d'eau artificielles, obtenues 
soit par les réservoirs d'eau des vil
les, soit par des accumulateurs éta
blis spécialement. Sir W. Armstron? 
a, dès 1849, employé l'eau des dis
tr ibutions d'eau des villes pour mou
voir des machines motrices et des 
grues . Il y a certaines difficultés 
tenant notamment à la variation de 
la pression dans les villes, suivant 
les endroits et les heures de la jour
née. 

Les m leurs dont le reniement 
est le plus élevé son" les turbines, 
mais on ne peut pas toujours les em
ployer, parce que, pour leur conser
ver des dimensions modérées, on 
pourrait être obligé, dans certains 
< as, de leur donner des vitesses de 
4 à 5 mille tours par minute. On 
peut toutefois citer un petit moteur 
à réaction à un seul bras, établi à 
Melbourne, qui, pour une dépense 
de 12,7 litres par minute , avec une 
charge d'eau de 00 mètres, donne un 
travail de 4,1 kilograrnmètres par 
seconde. Cet appareil est muni d'un 
régulateur très ingénieux qui règle 
la vitesse. 

La machine à pression d'eau la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



plus employée est la machi re oscil
lante de Schmid ; à Zurich, où est 
établi ce constructeur, il y en a plus 
de cent. II y aégalement la machine 
à trois cylindres de Ramsbottom. 
Ces machines sont très employées à 
Greenock, où l'eau à 90 mètres de 
charge ne coûte qne 11 centimes le 
mètre cube; le cheval coûte donc, 
par heure, 6G centimes, ce qui est 
encore très cher par rapport aux 
machines àgaz, quinedépenseraient 
que 12 à 15 centimes pour la même 
force. 

Un3 difficulté de l 'emploi des ma
chines à pression d'eau es+ la cons
tance de la dépense, quelle que soit 
la charge. On y a remédié do diver
ses manières, notamment par la d i s 
position de M. Hastie, de Greenock. 
On a également employé comme 
moteur à pression d'eau la machine 
A trois cylindres de Brotherhood. 

Avec les accumulateurs, on peut 
avoir ^es charges d'eau très élevées, 
50 kilogrammes généralement par 
centimètre carré. La compagnie 
Water-Poicer, de Hal l , vend l'eau 
en charge à raison de 1 fr. 10 le mè
tre cube. La moyenne du prix, dans 
les docks anglais, est de 0 fr. 43 pour 
100 tonnes élevées à 1 mètre, ce qui 
correspond à 1 fr. 16 par cheval et 
par heure, prix évidemment élevé 
pour un moteur mécanique, mais 
avantageux si on le compare au coût 
des moteurs animés. 

6° Electricité. — L'électricité dé 
veloppée par la pile n'est pas em
ployée pour produire de la force 
motrice, lezinc, qui est l 'agent com
bustible, est trop cher ; mais on a 
réussi à transmettre Félectrité p ro 
duite par une machine électro-dy
namique pour faire fonctionner une 
autre machine; dans ce cas, le ren
dement définitif est le produit des 
rendements des doux machines. 

L'auteur ne donne guère que di s 
considérations purement théoriques 
sur ce sujet; on connaît les récents 
progrès réalisés en France dans cet 
ordre d'idées. 

M. Shaw examine la question da 
l'avantage comparatif des divers 
mateurs, en rappelant que le prix 

de revient de la puissance s'obtient 
par la somme de : 1° l ' intérêt et l 'a
mortissement du prix d'achat de la 
mach ine ; 2 e du coût de la produc
tion du travail , et 3° de l 'entretien 
de l 'appareil . 

Ces divers éléments varient con
sidérablement d'un moteur à l 'autre . 
Il est d'ailleurs difficile de rien dire 
d'absolu à cet égard. Il y a des cas 
où l'emploi des petits moteurs est 
indiqué, par exemple, si la division 
extrême de la puissance est néces
saire, comme dans l ' industr ie en 
chambres ©u autres cas analogues 
et lorsque, comme à bord des navi
res à vapeur et dans les docks, on a 
une force considérable établie dans-
un aut re but et dont on peut d i s 
t ra i re une faible partie pour rem
placer la torce de l 'homme. 

La première question a été é tu 
diée par M. Hell, au point de vue de 
l 'Allemagne, dans son ouvrage in t i 
tulé Klein Kraft Maschinen; il con
clut en faveur des moteurs à gaz 
Otto et des machines à air chaud de 
Lehmann et de Hock. 

En Angleterre la machine à gaz 
est très employée pour la petite 
industr ie et surtout par les impr i 
meurs , pour lesquels la propreté 
est une condition essentielle. Un 
de ses importants usages est la p r o 
duction de la lumière électr ique. 
A Glascow et Greenock, les moteurs 
à pression d'eau sont au contraire 
plus employés, on s'en sert même 
dans les églises pour mouvoir les 
soufflets des orgues. 

Dans le second cas, les conditions 
sont différentes. Sur un steamer on 
a de la vapeur, et aucun agent ne 
peu t en t r e r en comparaison. Dans les 
docks, l 'emploi de l'eau sous p res 
sion est préférable à cause pr inc i 
palement de la distance. On peut 
dire, comme conclusion, qu' i l n 'est 
pas possible de t rancher la question 
d'une manière absolue entre les d i 
vers moteurs et que chacun peut avoir 
sa raison d'être dans des circons
tance données, la préférence à lui ac
corder dépendantd 'unefoule de con
sidérations qu'on ne peut préciser à 
l 'avance d 'une manière générale. 

CRÉATION D'UNE MER INTÉRIEURE EN ALGÉRIE 

COMMISSION D'EXAMEN DU PROJET 

R O T J D A I R E . 

Dans le conseil de cabinet tenu le 
27 avril au ministère des affaires 
é t rangères , sous la présidence de 
M. de Freycinet, la composition de 
la commission extra-parlementaire 
chargée d'examiner le projet de 
M. le commandant Roudaire, t e n 
dant à la création d'une mer in té 
rieure en Algérie, a été définitive
ment arrêtée comme suit : 

Cette commission comprendra 48 
membres savoir : 8 sénateurs, 8 dé
putés, 16 membres des corps savants, 
et 16 représentants des départements 
ministériels. 

Les 8 sénateurs son t : MM. le gé 
néral Chan zy et Albert Grévy,anciens 
gouverneurs del 'Algérie; le général 
Gresley, Charles Brun, Cuvinot, Du-
puy, de Lame, Luc<-t et Scheurer -
Kestner. 

Les 8 députés sont : IIM. Sadi-
Carnot et Raynal , anciens ministres 
des t ravaux publics ; Journaul t , 
ancien secrétaire général du g o u 
vernement de l 'Algérie ; docteur 
Liouville, Baïhaut, Bischoffsheim, 
Thomson et Treille. 

Parmi les lu membres des corps 
savants figurent les membres de 
l ' Insti tut qui suivent : MM. d'Ab-
badie, Becquerel, Daubrée, J . -B. 
Dumas, général Favé,Frémy,.Tamin, 
de Lesseps, colonel Perrier et Yvon-
Vil larceau. 

Signalons encore parmi les repré
sentants des départements minis té
riels : MM. Herbette et Decrais, di
recteurs au ministère des affaires 
étrangères ; Regnault , directeur de 
la manufacture des tabacs ; Cha-
toney, inspecteur général des ponts 
et chaussées, etc. 

Citons enfin M. Rousseau, sous-
secrétaire d'Etat aux travaux p u 
blics, l 'amiral Dubucquois, M. La-
valley, ingénieur civil ; M. Molinos, 
ent repreneur , etc. 

Le ministre est prés identdedroi t ; 
les vice-présidents sont MM. Albert 
Grévy et Sadi-Carnot. 
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L à s c i e n c e p o p u l a i r e 

Cette commission est chargée d'é
tudier le projet Roudaire au point 
de vue prat ique, physique, écono
mique et polit ique, et de fixer les 
clauses à insérer au cabier des char 
ges au cas où l 'entreprise serait 
concédée. 

Il est entendu qu'en aucun cas 
l 'Etat ne se chargera lu i -même de 
l 'exécution. 

N O U V E L L E S 

GÉOGRAPHIQUES El ETXOGRAPHIQUES 

LES P Y R É N É E S 

M. Franz Schrader a dorme 
récemment, à la Société de géogra
phie d'intéressants détails sur la 
configuration générale de la chaîne 
pyrénéenne. 

Le versant espagnol des Pyrénées 
est encore peu connu. Le versant 
français ne forme qu 'une sorte de 
t a lus ; le massif est au f"elà de notre 
frontière. Par conséquent, toutes 
les général isat ions faites sur la 
pente française considérée comme 
formant toute la chaîne sont incom
plètes et doivent être remplacées. 

M. Schrader expose la marche 
qu'il a été amené à suivre pour ces 
études, dont il n 'avait pas prévu 
d 'abord l ' importance ; il a levé 
aujourd 'hui toute la partie centrale, 
un tiers de la cha îne . L J instrument 
appelé orographe lui a été d 'un 
grand secours. 

Les explications de M. Schrader 
étaient illustrées par la projection 
de ses cartes à la lumière oxhydri
que, permettant d<3 saisir dans la 
perfection les principaux trai ts des 
Pyrénées. 

CHINE MÉRIDIONALE 

M. Creuse, missionnaire, a fait, 
en 1879, plusieurs voyages en Chine 
dont il a dressé la carte, La Société 
de géographie va publier ce docu
ment qui concerne en partie trois 
provinces chinoises, l 'Yunnan, le 
Kouang et loKouy-Tcheou, voisines 
de l'Indo-Chine et en particulier du 
Tonkin. A ce titra elles méritent 
notre attention, Il est bon de savoir 

que les Anglais mult ipl ient de ce 
côté P u r s explorations. M . Dutreil 
de Rhins présente sur les voyages 
du P. Creuse un rapport intéressant. 
Il consa t e que les cartes de cotte 
région dressées antér ieurement se 
raccordent mal. 

La capitale du Kouy-Tcheou, 
I louangny ho, et Pesé forment les 
points extrêmes des i t inéraires de 
M. Creuse, dont le léveloppementcst 
d'environ 1,600 kil . Us ont été re le
vés à l 'e-timn, c'est -à dire a u pas et à 
la boussole de poche. La carte de 
M. Creuse, dit M. Dutreil de Rhins, 
subira le sort de tous les documents 
du même genre : on la refera, 
comme le pensait son autour , mais 
elio constitur une trop importante 
contribution à la géographie de la 
Chine méridionale pour n'être pas 
publiée d'abord sans aucune modi -
ficition. En l 'envoyant comme, un 
premier essai, il se proposait de la 
perfectionner avec le temps. Mais le 
temps a manqué au courageux 
missionnaire : au cours d'une nou
velle exploration, lui et sa suite 
ont été assassinés. 

CARTES ET P L A N S DIVERS 

M. Civialo a su accomplir, avec 
ses ressources personnelles seules, 
un vaste travail qui vient d'être 
l'objet d'un rapport élogi^ux de 
M, Paye à l'Académie 'es Sciences. 
A une alt i tude moyenne de 2,500 
mètres, en prenant pour centre de 
sesopé r , ations60 stations, M. Civiale 
a reproduit sur 600 p anches pho
tographiques tous les détails du 
relief des Alpes. La géologie, la 
géodésie, la géographie, le nivelle
ment, l'aspect pittoresque ont fourni 
à l 'auteur les éléments da cette 
ceuvre considérable, dont l 'utilité 
ne peut tarder à être appréciée 
comme elle le méri te . 

M. le colonel Perr ier a déposé sur 
le bureau de la Société de géogra
phie six grandes feuilles donnant 
l ' i t inéraire suivi par la mission 
topographique jo in te à l 'expédition 
du colonel Borgnis-Desbordes au 

Sénégal ; on y trouve l'indication 
du chemin parcouru entro Mèdine 
et Kita, levé à grande échelle. 

* 
* * 

Le ministère de l ' intérieur vient 
de publier les sept nouvelles feuil
les de la carte do France au 
1/190,000" (Alençon, Ronnêtable, 
Saint-Calais, Châtil lon-sur-Indre, 
Aix-en-Othe, Givet et Longuyoû). 
Ces deux dernières feuilles portent 
le figuré du t^rrrain avec indication 
des cotes d 'al t i tude. Les autres rece
vront cette addition lors de leur 
prochaine mise à jour . Il a paru 
cependant intéressant de mettre 
déjà à la disposition du public les 
renseignements très complets que 
ces documents fournissent sur la 
planimétr ie . 

LRS SOCIÉTÉS GÉOGRAPHIQUES EN 

ALLEMAGNE 

Outre les Sociétés géographiques 
allemandes fondées récemment, à 
Iéna et à Leipzig, il vient d'en être 
fondé deux nouve'.les, à Kcenigs-
berg et à Greifswald, la première 
avec 220, la seconde avec n 50 mem
bres. Cette nouvelle création porte 
à d ix-hui t le nombre des Sociétés 
géographiques de l 'Empire d'Alle
magne, 

P . C. 

CONNAISSANCES UT ILES 

CONSERVATION DU BOIS ENTERRÉ 

On recommande la composition 
suivante pour préserver le bois en
terré : 

On mêle ensemble 40 parties de 
craie, 50 de résine, 4 d'huile de lin; 
on fait fondre le tout dans un pot de 
fer; on ajoute ensuite une partie 
d'oxyde de cuivre natif qu'on y mêle 
in t imement , après quoi on ajoute, 
avec précaution et en remuant le 
tout, une part ie d'acide sulfurique. 
Ce mélange est appliqué à chaud 
sur le bois au moyen d'une forte 
brosse ; lorsqu'il est sec, il constitue 
un vernis aussi dur que la pierre. 

O M O B O N O . 
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NOTRE NOUVEAU BULLETIN FINANCIER 
Notre tâche commence dans 

un moment difficile; elle, ne 
nous tffraie pas cepen 
dant et nous avons ren t iè re 
conviction que nous la rem 
piirons au grand c o n t e n t J -
ment de vos intérêts . 

Nos conseils seront toujours 
d'autunt plus désintéressés que 
contrairement à tous h 'S jour
naux où l'on vous parle ri nan 
ce, nous ne vous proposerons 
jamais aucune affaire spéciaio. j 
Laciéation de tant de jou r 
naux plus ou moins finauci r 
n'a jamais eu qu 'un but celui, 
de proposer au public des 
affures personnelles à ces 
journaux et sur lesquelles 
ceux-ci avaient tout d'abord 
préU vé tout, le bénéfice. Aussi, 
que de ruines et de dé^ep* ions 

Notre maison procède tout 
autrement ; sans par t i pris 
par faveur de telle ou telle 
valeur, nous ne pouvons que 
vous dire toujours la vérité 
Nous n'avons pas la pré ten
tion d'êtres infaillibles, mais 
notreiongue habitude desaffai-
res et des usages de la Bourse 
nous a donné une expérience 
que nous mettons au service 
de notre clientèle. 

Chajue semaine n o u 3 vous 
donnerons donc la situation 
exacte do la Bou'sa de Paris, 

soit en hausse, soit en baisse 
Nous ne sommes que s i m 

ple intermédiaire entre vous 
j t les valeurs que vous dédirez 
s o i t acheter B o i t vendre. Nous 
sommes uniquement pour 
vous guider et vous aider de 
de nos conseils. 

Nous serons heureux si nous 
ivons réussi a sauvegarde! 
vos intérêts et n 'aurions-nous 
réussi qu'à sauver un seul d e 
vous d d l.-i ru ine ou de Ja con
voitise des syndicats ou d e s 
lanceurs d 'émiss ions , que 
celui-là reconuaîira qu'il y a 
encore à Paris des maisons d e 
Banque honorables, ne s'oc-
cupant que des affaires de 
leurs clients sans chercher à 
les ent ra îner dans des affaires 
majorées ou surfaites. 

Tel est, chers lecteurs, notre 
programme financier, aussi 
simple qu'honnête. L'avenir 
vous prouv?ra que nous l 'au
rons complètement remplie. 

P . T H U R W A N G H R E T C l E 

5, r u e F e y d e a u . 
N o u s r é p o n d r o n s à t o u t a l e t t r e 

c o n t e n a n t ' i n t i m b r e . 

L a p o s i t i o n p r é s e n t e f a i t e p a r l n 

c i s e d e j a n v i e r d e r n i e r à t o u t e s l e ? 

S o c i ô ' é s d e C r é d i t , d o i t n o u s r e n d i t 

e n c o r e p l u s a t t e n t i f s à d é t e n d r e v o -

i n i é r ê t s ; e ' e - t u n e i n t e r v e n t i o n t r è s 

l e i c a t e e n t r e n o t r e c l i e n t è l e e t n o t n 

m a i s o n . N ' i u s a v o n s t o u s l e s d o c u 

m e n t s n é c e s s a i r e s e t t o u s l e s r e s e i -

A U C O M P T A N T 

BOURSE DU 

FOKDS PUBLICS 

3 0/0 

3 u/û a m o r t i s s a b l e . . 

4 0/0 

S3 S0 

84 05 

1 1/2 

0 0. 

Fîanque de. F r a n c e . . . . . . . . 
— d e F a n s 

Comptoir d ' K s c o m p t e 
Crédit F o n c i e r 

— L y o n n a i s 
M o b i l i e r 

Dépôts e t c o m p t . c o u r a n t s 
Soc ié té Généra le 
Banque d'Kscompte 

Est a l g é r i e n . 
E s t 
Lyon 
Midi 
Nord 
Orléans 
Ouest 

. ̂ n e a i e n t s p o u r v o u s t e n i r a u courant 
vous e x p l i q u a n t les v a r i a t i o n a l s l a v a l e u r j é e l l e de c e s t i t r e s . 

O m n i b u s 
Gaz ( C P a r i s i e n n e ; 
T r a n s a t l a n t i q u e 
M e s s a g e r i e s M a r i t i m e s 
Vo i tures à Par i s 

P a n a m a 
Suez (act ional 

— D é l é g a t i o n s 
— Société, c iv i l e 

T é l é g r a p h e 
1 O'O "autrichien 
E^vpte unif iée 
Ital ien 5 0/0 • 
Hongrois 
Turc o 0 0 
Banque o t t o m a n e 
Lomoard 
g a n q . l . R . P . i ' a y s - A u t r i c h . 
Mobilier e s p a g n o l . Jou i s s . 
..'tieinins a u t r i c h i e n s 
S a r a g o s s c . 
S . - O . a u t r i c h i e n 
^ord d 'Kspagne 
\ n d a l o u s 
f o n c i e r a u t r i c h i e n 

. I 117 20 

. I a s n o . . 

. 1210 . . 

. 10-10 . . 

. 1500 . . 

. , I;Ï> 50 
5S0 . . 
7Í6" 25 
057 5n 
577 50 

s r r 50 
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1720 . . 
1300 . . 
Sl'10 
1300 
607 OU 
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1620 . . 

555 . . 
780 . . 
,SS5 . . 
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K7S.0 . . 
12SÛ . . 
2220 . . 

¿73 . . 
SO . . 

342 50 
H0 05 
16 . . 

l : i c5 
S20 . . 

317 50 
505 . . 
511 25 
715 . . 
.530 . . 
437 50 
617 50 
600 . . 
825 . ., 

M A I -1 8 S 2 

SZISS ET VILLE 
UKPAEÌ'll-JMl'.vr 11 E I.A SKIN E 

1S55-60 3 0 0 . . 
65 4 0 0 . . 
OD 3 0 0 . . 
71 3 0 0 . . 

Quarts 
75 4 0 0 . . 
70 4 0 0 . -

Bons de l i q u i d a t i o n . 
Vil le de M a r s e i l l e . . . 

VALEURS ntASÇAISIS 
OBLIGATIONS 

F o n c i è r e s 500 
— 100 
— 500 

79 3 0/(1 
79 3 D'O 

C o m m u n a l e s 500 
— 79 3 0 0 

4 0 0 
4 0 0 
3 O'Ü 
350 p 
t . P -
' 1 0 / 0 . . 

155 p . 
F-— 79 3 0 0 t. 

Alais a u K l n n e — 
l î o n e - o u e l m a 

'Est a l g é r i e n 
E s t 3 0 0 
L v o n fus ion 3 0, 0 

| -._ œ 3 0 0 
| V i c t o r - E m m a n u e l 
Midi 3 0 0 
Nord 3 0,0 
O i l é a n s 3 0/0 
Ouest 3 0 0 
T r a m w a y s Nord 

— Sud 
O m n i b u s 5 0 0 
V o i t u r e s 5 0 0 

FONDS ïTRàKSïRS 
A n g l a i s c o n s o l i d é s 3 0 0 . 
E t a t s - U n i s 4 1 2 (< 0 

— 4 0 0 
A u t r i c h e 5 0 0 a r t e e n t . . . 
D o m a n i a l e s 60 
E s p a g n e Etx 3 0 0 

— Intér i eur 3 0/0. 
R u s s e 5 0 0 1S62 

— — 70 
Obllg . 4 0/0 1S67 

— — 69 
— — SU 

Dette t u n i s i e n n e 
B o n s de c o u p o n s S7 50. 

— 105 
Vil le de Kaples 5 0/0 

>0 

502 . 
51B . 
390 . 
39S . 
113 
508 7 
510 
523 . 
366 . 

510 . . 
106 . . 
550 . . 
436 . . 
437 . . 
50 Í . . 
441 . . 
141 . . 
300 . . 
355 . . 
311 25 
37,S . . 
3S0 . . 
30« . . 
308 . . 
375 25 
37!) 75 
«76 50 
?71 75 
236 70 

102 . . 
119 . . 
123 1 1 
65 3 1 

310 . . 
2S 5 18 

S3 1/4 
S0 . . 

337 50 
37S 50 

d e 1 à ' I , 0 0 0 E x e m p l a i r e s , E c r i t u r e , P l a n s , D e s s i n s , M u s i q u e , e t c . 

t r a c é s s u r p a p i e r c o m m e à l ' o r d i n a i r e . — P r i x selon f o r m a t . — 8 g r a n d e u r s . 

I M P R I M E R I E à C A R A C T È R E S JF ^ XiïlX XLXJLU.XJXLXXJ a \JXXXtrX\JXXJXl;XJU nnfr. 
C o n t e n u e d a n s u n e j o l i e b o î t e â c a s s e s . — 5 8 0 l e t t r e s , c h i u r e s ; a c c e s s o i r e s e t i n s t r u c t i o n / H 

E x p é r i e n c e s p u b l i q u e s c h e z l e s e u l I n v e n t e u r 

P A U L A B A T , I 2 B , R U E D'ABOUKIR (Porte st -Ms) 
Envois des Prospectus et Spécimens contre L A c. pour Vaffranchissement 

E x p é d i t i o n s c o n t r e r e m b o u r s e m e n t o u m a n d a t - p o s t e ? j o i n t à 

PARIS 

Récompense national 

de IG.COO fr. 

JIÍDAILtld 'OR.Btc.^Bf 

A P É R I T I F & F O R T I F I A N T 

PROCURE AU SANG TES GLOBULES ROUGES QUI EN FONT 

LA RICHESSE ET LA FORCE. 

C R O I S S A N C E S D I F F I C I L E S , 

S A N G P A U V R E , A N É M I E , 

J L T M P H A T I S M E , S C R O F U L E S , E T G . 

PARIS, 22 Si I g, RUE DRCUOT, ET LE 3 PHARMACIES 

PRÉCIEUX POUR MALADES & MÉNAGE 
5 M É D A I L L E S D ' D R 

•4 GEANLS DIPLOMES D'HONNEUR 

K i t k k g r k B r . B t r a 

Se MI chez les Epiciers &. Pharmaciens. 

GRAY COLSsMARCHETTES m PAPIER MOULÉ 
El en P a p i e r r e c o u v e r t de toila 

Llnf f» é l é g a n t , s o l i d e , c o m m o d e poar t o u s 
PKIX DU BXX1ICIL.8&AG1 

RECODTXBTI 
I» Toile 

U I M . 2LR. 

« • 1 1 b . 

15 . 2 1 1 t . 

franco p* 8 5 fr. 

Manchette élégante & solide *w E m u m et FW Bumi 

STTOTT À 1 A I HMUMT « TS, » 4 , T«, Î I ETSO T 

E d t o I gratuit n l ° D « iplerihit Catalogue illagtré 
ï" GRAY. E . MET * C " , S " , 43, b" des Capucines', Paris 

Pour tout ce qui concerne la publi-
•ité dans les Journaux populaires, 
'adresser à M. DE CHATJFFOUK, ré~ 

tisseur, rue du Château-d'Eau, 4 8 . 

m p r i m e r . o e n t r a i e d e J o u r n a u x ( S c o i a t e a n o n y m « ) 
i t , r u e d a » J e û u a n r e , P a r i s , — J . - V . U l l h a m , i m p , 

i m p r . b i t m l a s « a e r e s d e l a m á i s » » S c h n e i d e r 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 
et ya/its divers 

Indices d'orages magnétiques en 
avril. — M. Mascourt, professeur au 
Collège de France, a signalé à l'A
cadémie des sciences, d'après des 
observations comprises entre le 0 et 
le 18 avril, des perturbat ions de 
l 'aiguille aimantée, indices de 
grands orag"S magnétiques. Les <<s-
cillations ont commencé à s'accuser 
les 6. 7 et 8 avril. Le 13, se déchaî
nai t un véritable orage, accusant 
uue déviation de la déclinaison qui 
allait jusqu 'à dix minutes . Le 15, 
des oscillations légères persis tent ; 
le 19, la grande secousse eut lieu, 
affectant les trois éléments de la 
boussole, secousse telle qu 'aucun 
regis t re n'en a jusqu' ici offert de 
pari ille, dit M. J . -B. Dumas. Ce
pendant , les appareils enregistreurs 
de l 'électricité atmosphérique r e s 
taient calmes ; l 'orage était souter
ra in . 

D'autre part , M. Broch signalait à 
cette occasion de grandes aurores 
boréales qui avaient été observées 
vers le même temps dans les régions 
septentr ionab s. 

Etudes hygrométriques. — L e 3 
variations incessantes de la quanti té 
«le vapeur d'eau contenue dans toute 
une colonne atmosphérique, depuis 
la surface du sol jusqu 'aux limites de 
l 'atmosphère, changent l a t r ansmis -
sibilité de la chaleur solaire à t r a 
vers une épaisseur d'eau déterminée, 
soit un cent imètre . Il y a dans cette 
constatation le point de départ d'une 
méthode hygrométrique s 'étendant 
à l 'atmosphère entier?. 

M. Desains a démontré, par des 
expériences suivies depuis dix ans, 
que ces variations influent égale
ment sur la distribution de la cha
leur dans le spectre solaire. Si la 
quanti té de vapeur augmente , le 
rapport de l ' intensité de la chaleur 
lumineuse diminue, et réciproque
ment. 

Analyse du diamant du Cap. — 
Les procédés déjà employés jad is 
par M. Dumas pour l 'analyse du 

diamant du Brésil ont été appliqués 
par M. Roscoë, de Manchester, à 
l'étude des diamants du Cap. Les 
résultats confirment de la manière 
la pius complète les recherches du 
savant français. Il n 'y a pas trace 
d'hydrogène dans le diamant du 
Cap. Le carbone dont il est formé 
n'est pas absolument pu r ; le résidu 
de matière incombustible qu'il aban
donne est toutefois si minime qu'on 
ne saurai t l 'analyser. On y parvien
dra peut-être eu réunissant des 
quantités assez notables, de frag
ments non utilisés par la joai l ler ie . 
En l 'état actuel, la combustion du 
diamant est l 'opération qui donne 
les résultats les plus exacts pour 
établir le rapport des deux corps 
simples, l 'oxygène et le carbone qui 
se combinent, lors de la combustion, 
pour lormer l 'acide carbonique , rap
port qui,à liO.OOO près, se représente 
exactement par 16\6. 

Projet d'observatoi-i :e à Lyon.—On 
signale la présence à Lyon du P . Fer
rar i , disciple etdepuis quelque temps 
successeur du P. Secchi à l 'observa
toire de Rome. Le P. Ferrar i s 'oc
cupe, di t -on, de je te r les bases d'un 
observatoire qui serait établi dans 
les tours de la nouvelle église de 
Fourvières et placé sous la direction 
des professeurs des facultés catho -
liques de Lyon. 

Le Pétrole en Alsace. — On vient 
de découvrir dans les mines de P e -
che lb ronn , piès de Soultz-sous-
Forêts , des sources considérables 
d'huile minérale. En opérant des 
sondes, au moyen de forages, dans 
les couches situées au bas des col
lines contenant du pétrole, on s'est 
convaincu d e l à présence, à environ 
140 ou 150 mètres au-desssous du 
niveau du sol, d 'un riche dépôt 
d 'huile m i n é r a l e . Bien que l 'ou
verture lai ts avec la sonde n 'a i t 
qu 'un diamètre de 55 millimètres, 
la quant i té d 'huile qui en découle 
est de 200 à 240 tonneaux en v ing t -
quatre heures . 

La quanti té de pétrole contenu 
dans les ter ra ins qui, dans la Basse-
Alsace, s 'étendent entre Lamper ts -
loch et Wissembourg est bien plus 

grande qu'on l'avait d'abord sup
posé, et peut-ê t re dans un avenir 
très prochain des sources fort abon
dantes de prétrole, qui formeront 
l'objet d'uno industrie très lucra 
tive, serent ouvertes dans cette con
t rée . 

.T. B. 

Le Gérant: A. JOLLY. 

SPECTACLES DE LA SEMAINE 

8 0 / 0 O & É O N . — Othe l l o . 
7 1/2 G A I T É . — La Closer ie des Genêts. 
8 1 / 4 G Y M N A S E . — M m e Gaver ie t . 
8 0 / 0 V A R I É T É S . — Lo r e n a r d b l e u . — Lili. 
8 0 / 0 P A L A I S - R O Y A L — T r i c o c h e et Cacolet. 
8 1 /2 A T H É N É E . — L e q u e l . — Le train 

d e 9 h . 1 5 . 
8 0 / 0 V A U D E V I L L E . — V o y a g e d'agr^meit. 
7 1 / 2 G K A T E L E T . — Mil le e t u n e Nuits. 
7 3 / 4 N A T I O N S . — L a t u d e . 

8 0 / 0 B O U F F E S - P A R I S I E N S . — La Mascotte. 
7 3 / 4 R E N A I S S A N C E . — M m e le Diable. 

8 1/2 F O L I E S - D R A M A T I Q U E S . — Boccace . 

8 0 / 0 P O R T E - S T - M A R T I N . — Le Donjon des 
E t a n g s . 

8 0 / 0 AMIÎIGU — L a Vie de B o h ê m e . 
8 1 / 2 N O U V E A U T É S . — F a t i n i t z a . 
8 0 / 0 C L U N Y . - 1 1 5 r u e P i g a l l e . 
8 1/4 C H A T E A U - D ' E A U . — P i e r r e Vaux , l'ins

t i t u t e u r . 
0 0 , 0 F A N T A I S I E S - P A R I S I E N N E S . — Relâche. 
8 1 / 4 C O M É D I E - P A R I S I E N N E . — Le serment 

d ' A g a t h e . — U n e P e r l e . 
8 0 [ 0 F O L I E S R E R G È R E - La g u é r i t e mys

t é r i e u s e . — N a i n e t Géant . 
8 0 / 0 C O N C E R T D E S C H A M P S - E L Y S É E S . (Der

r i ère le p a l a i s de l 'Industrie) . — 
S o l i s t e s , o r c h e s t r e s e t c h œ u r s . 

8 0 | 0 P A L A C E T H É Â T R E . — S p e c t a c l e varié. 
8 0 [ 0 A C C A Z A R — S p e c t a c l e v a r i e . 
8 1 / 2 C I R Q U E D ' E T É . — R é o u v e r t u r e . 

8 lrO H I P P O D R O M E . — E x e r c i c e s équestres, 
C o u r s e s . Ml l e s E l i sa , T.éona Dare. 

P A N O R A M A . — R e i c h s h o f f e a , r u e S t - H o n o r é 
P A N O R A M A . — La pr i s e de Belfort, rue 

de B o n d y . 

L E D O C T E U R C H A U F F É 

Offre g r a t u i t e m e n t à tous nos 1 cteurs lu 
71110 (iditiun do s o n T r a i t é d o M é d e c i n e p r a 
t i q u e , dans lequel il expose sa méthode consa
crée p a r 10 années de succès dans les hôpitaux, 
pour la guérison des m a l a d i e s c h r o n i q u e ! * de 
t o u s l e s o r g a n e s , et des h e r n i e s , l i é n i o r r o ï -
f l e s , g o u t t e , p h t i s i e , a s t h m e , c a n c e r , o l i é s i l c , 
m a l a d i e s d e v e s s i e et de m a t r i c e , etc. Adres
ser les demandes, quai St-Michel, 27, Paris. 

M o n s i e u r CITABLE, m é d e c i n spécial, 
connu' d e p u i s q u a r a n t e a n s p o u r son ex
c e l l e n t t r a i t e m e n t dépurat i f , e n v o i e avec 
s o n o r d o n n a n c e l e s r e m è d e s nécessa ires i 
l a g u é r i s o n d e s m a l a d i e s c o n t a g i e u s e s des 
d e u x s e x e s , d a r t r e s , v i r u s , d o u l e u r s de la 
v e s s i e e t des r e i n s , u r i n e s i r r i t é e s , gra-
v e i l e , p e r t e s , e t c . — C o n s u l t a t i o n s de 1 » 
5 h e u r e s , a u 1 e r é t a g e , o a lu i êcrin» 3 6 , me 
V i v i e n n e , P a r i s . 

rendre une bout. GASTRALGIES, DYSPEPSIES, rTp AVFLll 
an repas con t r e^^^^^^ M l ^^ B M ^^^^ M M M ^— 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA SCIENCE P O P U L A I R 
18 MAI 1882 J O U R N A L H E B D O M A D A I R E I L L U S T R É 

№ 1 1 8 . - F r i * : 1 6 c e n t i m e s Rédacteur en chef : A d o l p h b B I T A R D bureau : 99, „ . i . n t l I 1 I t i r , ( C o u r d e , H e 8 8 a g e r i B ! ) 

A b o n n e m e n t a . - P A R I S , un an, S ft.; six moi», 4 fr. - DÉPARTBMKNTS, tm an, Î O fr.; six mois, S fr. _ É T R A N G E R on an 1 3 fr 

SOMMAIRE.—TEXTE. — Les Zoophytes : L'Holothurie. — Généra
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nique scientif ique e i l u t s divers. — Connaissances ut i l e s , etc.' ' 

ILLUSTRATIONS. — L'Air la terre et Veau : M»» d'An^eviUe se fait 
élever par ses s u i d e s a u - d e s s u s rte leurs t ê tes , atirTde pouvoir se 
vanter d être al lée p lus haut que personne . — £ e , Zoapht/tes: 

. hchmoder ines : L oursin ho lo thur ie , détai ls amatomiques (6 fia ) 
— P o i s s o n i ierasler , parasite de l'holothurie. 
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L E S Z O O P I I Y T E S 

L'HOLOTHURIE 

L'holotkurie est un des trois types 
principaux de la classe des éch ino-
dermes, ou zoophytes ayant la peau 
hérissée de piquants comme le h é 
risson (cVechinos, hérisson), classe 
dont le type caractérist ique est 
l'oursin» C'est u n é t range animal , 
présentant généralement l 'aspect 
d 'un cylindre vermiforme ouvert à 
l 'une de ses extrémités, ce qui lui a 
fait donner le nom de concombre de 
mer, e t dont la tail le varie depuis 
3 centimètres environ jusqu 'à plus 
d'un mètre. 

«L'enveloppe de l 'holoturie, dit 
Blainville, est formée par une peau 
épaisse, t rès contractile, et dans 
laquelle on trouve un dermo cel lu-
leux fort épais, en dehors duquel 
est le réseau muqueux coloré, avec 
son épiderme fort sensible, et en 
dessous la couche musculeuse qui , 
dans l'espèce que j ' a i disséquée, 
forme cinq doubles bandes étendues 
d 'une extrémité à l 'autre . C'est dans 
les intervalles qui séparent ces bau-
des que se voient les tentacules ou 
cirrhes retráct i les à l ' intér ieur , et 
pouvant agir à la manière des ven
touses en s 'appliquant sur les corps ; 
ils forment aussi cinq doubles 
bandes dans toute la longueur de 
l 'animal . Dans d 'autres espèces, ils 
se rassemblent dans des l ieux pa r 
t iculiers et alors ne donnent plus à 
l 'animal de forme radia i re . 

« A l 'extrémité antér ieure et o rd i 
nairement terminale du corps, se 
t rouve une sorte d 'entonnoir dans 
le fond duquel est la bouche ; cel le-
ci est bordée à l 'extérieur par un 
cercle de tantacules ramifiés et se 
dichotomisant d 'une manière var ia
ble ; ils étaient au nombre de dix 
dans l'espèce que j ' a i disséquée. Ils 
sont formés par le redoublement de 
la peau qui , après a?oir tapissé le 
tond de l 'entonnoir et s'être amincie, 
fdrme le pédicule de chacun. Dans 
ce pédicule, qui est creux, est un 
vaisseau à parois fort minces. Ces 

tentacules se divisent ensuite d'une 
manière irréguliére. La bouche p ro 
prement dite, placée au fond de l 'en
tonnoir, qui est bordé par les t en ta 
cules, est ronde. 

« Le canal intest inal qui en naî t 
est fort long et d'un diamètre égal ; 
il fait un assez grand nombre de 
replis qui sont attachés aux parois 
de la cavité par une sorte de m é 
sentère ou de membrane hyal ine 
fort mince, qui se termine vers la 
moitié du corps. L'estomac forme un 
renflement assez peu considérable ; 
il se termine en arr ière et dans la 
ligne médiane par un orifice arrondi , 
qui s'ouvre dans une sorte de cloa
que : c'est une vessie ovale, dont les 
parois sont épaisses, musculaires , 
contractiles, et qui est fortement 
attachée à la part ie postérieure du 
corps. Dans ce cloaque, se termine 
également ce que l 'on regarde 
comme l 'appareil de la respiration ; 
il est formé par une sorte d'arbre 
creax extrêmement ramifié, dont les 
rameaux se réunissent successive-
mont en branches et en t ronc , en 
a l lant d'avant en arr ière , celui-ci 
s 'ouvrant dans le cloaque. » 

Quelques espèces sécrètent par 
les pores un fluide extrêmement 
i r r i tant , qui provoque, lorsqu'on le3 
touche, une insupportable d é m a n 
geaison J V. dô Bomare dit une 
inflammation qui peut donner la 
fièvre, si l 'on ne se hâte de couvrir 
la part ie at teinte d'une application 
d'ail pilé. 

Une faculté aut rement précieuse 
que possède l 'holothurie , c'est de 
pouvoir, sous l 'empire de la crainte 
ou de l ' i rr i tat ion, vomir estomac, 
intestins et le reste, se réduisant à 
un simple sac membraneux. Un n a 
turaliste qui conservait un de ces 
curieux animaux dans un aquar ium, 
ayant oublié de lui donner à manger 
pendant plusieurs jours , ne fut pas 
peu étonné, lorsqu'il lui fit sa p r e 
mière visite, de le trouver à l 'état de 
tube vide tout rétréci , frippé, recro
quevillé, avec ses viscères rejetés 
(comme inuti les sans doute) au fond 
de l 'aquarium. Cependant, l 'holo
thur ie était vivante, et ayant reçu 

des soins plus attentifs, elle procéda 
â la reconsti tut ion de ses organes 
détruits : elle y employa environ 
un tr imestre, par exemple. 

L'holoturie peut, en outre, se 
diviser elle-même en deux, ebaque 
partie consti tuant un animal par
fait. Au moment où ce phénomène 
physiologique va se produire, le 
corps du zoophyte se contracte vers 
le milieu et les deux extrémités gros
sissent sensiblement. La contraction 
s'accentue par degrés, jusqu'à ce 
que les deux port ions de l'holo
thur ie ne se t iennent plus que par 
un fil, qui casse à la fin : au bout 
d'un certain temps, il y a deux ani
maux au lieu d'un seul, pourvus do 
tous les organes nécessaires à la vie. 

Une espèce d 'holothur ie , la 
Synapte, dont une variété habite la 
Manche, a une au t re façon de pro
céder, en temps de disette elle 
re tranche de son corps les parties 
superflues, c 'est-à-dire que la mi
sère des temps ne lui permet plus 
de nourr i r . Il se forme d'abord une 
espèce de contraction annulaire au 
point où l 'animal a décidé que la 
séparation devait avoir lieu ; gra
duellement l 'anneau se resserre, et 
enfin la part ie sacrifiée se détache 
et tombe. On a observé une synapte 
qui poursuivit ainsi sa propre des
t ruct ion jusqu 'à ne plus avoir que la 
fête ; mais dans cette tête la vie 
résidait encore, comme elle le 
prouva, la nour r i tu re nécessaire lui 
ayant été l ibéralement distribuée, 
en reconst i tuant le corps tout entier 
dont elle s'était séparée peu à peu 
ainsi que des organes indispensables 
aux créatures d'un ordre supérieur. 

C'est du reste une expérience qu'à 
faite également M. de Quatrefages, 
et dont il rend compte de la manière 
suivante : « Quand je conservais 
quelque temps des synaptes dans un 
vase d'eau de mer, j e les voyais se 
morceler d 'el les-mêmes. Le jeûne 
est la seule cause de ces amputa
t ions spontanées. Au bout de quel
ques j o u r s , il ne restait souvent 
qu 'un petit ballon sphérique cou
ronné pa r les tentacules. Lasynapte, 
pour conserver la vie à sa tête, s'était 
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eu à peu retranché tout le corps. » 
Lasynapte est un bel animal ayant 

l'aspect d'un cylindre de cristal 
rose ou lilas, d'environ 50 cent i
mètres, traversé dans sa longueur 
par cinq rubans de soie blanche., se 
réunissant pour former la tête en 
une sorte de fleur vivante à douze 
pétales étroits, à nervures pennées, 
d'un blanc mat et garnies de petites 
ventouses se recourbant gracieuse-
mont en arr ière. Au milieu de ce 
cylindre t ransparent , on aperçoit 
l'intestin, d'un tissu plus fin que 
la gaze, gorgé de corpuscules de 
granit dont on d is t ingue les pointes 
vives et les arêtes. 

L'enveloppe de la synapte, formée 
de sept couches, et où l'on distingue 
la peau,les muscles,les membranes, 
n'a pas plus d'un demi-mil l imètre 
d'épaisseur. Elle est protégée par une 
mosaïque de petits boucliers ca l 
caires hérissés de doubles hameçons 
à pointes dentelées. 

Les holothuries, qui comptent 
d'assez nombreuses espèces, sont 
répandues dans toutes les mers ; 
elles vivent généralement à de 
grandes profondeurs, se nourr issant 
d'animalcules et de matières orga
niques. Leurs mouvements sont 
assez bornés, et elles rampent en 
s'aidant del^urspieds tentaculaires , 
aussi rudimentaires que ceux des 
limaces, et qui sont placés tantôt 
sous le ventre en un point où ils 
sont réunis en forme de disque, 
tantôt tout le long du corps en séries 
nombreuses, tantôt en cinq rangées 
longitudinales. 

Quelques espèces comme l'holo
thurie épineuse, sont armées d'or
ganes en forme d'hameçons, s im
ples ou doubles, qui leur servent à 
s'accrocher aux roches sous-ma
rines, mais qui ne laissent pas de 
provoquer une sensation désa
gréable à la main qui les saisit sans 
précaution. 

Lorsqu'on ouvre le corps d'une 
holothurie, on le trouve généra le 
ment rempli d'eau dans laquelle 
flottent les viscères ; le cloaque en 
absorbe aussi en grande quant i té . 
L'animal rejette cette eau r a r un 

peti t orifice situé à l 'extrémité pos
térieure du corps, d'où elle ja i l l i t 
comme d'un siphon. Parmi les para
sites qu'on découvre à l ' in tér ieur 
du corps de l 'holoturie, se trouve 
un poisson de forme très allongée, 
appar tenant au genre fiérasfer, et 
qui a t te int fréquemment 30 centi
mètres de longueur . Ce poisson s'in
troduit par la bouche, rompt I'ECSO-
phage et s 'établit entre les viscères 
et l 'enveloppe extérieure de l ' an i 
mal , qui n'en paraît pas incommodé. 

L'holothurie e s tun animal comes
t ible. Peu de nos lecteurs p roba
blement voudra ient toucher à ce 
mets, assez peu séduisant en tout 
état de cause ; mais dans cerlains 
pays, on en fait une grande consom -
mation, ce qui procure à l ' industr ie 
de la pêche une branche de plus où 
s'exercer. A Naples, on recherche 
pour cet objet V holothurie tubuleusë; 
aux îles Mariannes, le Guam; dans 
l 'océan Indien et les mers de la 
Chine, le trépang. 

La pêche du t répang donne lieu 
à u n très grand trafic entre Bornéo, 
Sumatra, les Moluques, la Malaisie, 
et la Chine. Elle est prat iquée su r 
tout par les Malais, qui y sont d'dne 
habileté prodigieuse. Armés de 
longs bambous préparés pour s 'a
dapter les uns dans les autres , 
comme les t ronçons de nos ligues 
à pêcher, et dont le dernier est garni 
d'un crochet acéré, les pêcheurs de 
t répang, penchés sur le devant de 
leurs embarcations, interrogent le 
fond des eaux. La mer est l impide 
et t ransparente dans ces régions, 
quand le temps est favorable, et les 
yeux des Malais, d 'ail leurs exercés, 
sont s ingulièrement perçants , de 
sorte qu'i ls d is t inguent aisément 
jusqu 'à plus de trente mètres de p ro 
fondeur l ' innocent zoophyte c ram
ponné aux rochers ou aux récifs de 
corail. Alors, d 'un coup rapide et 
sûr, le pêcheur a t te in t et transperce 
l 'holothurie , qu 'un spasme d'agonie 
force à quit ter le rocher ; et la mi 
nute d'après, elle se trouve en lieu 
sur , à bord de la pirogue. 

Il y a toutefois une méthode de 
pêche plus pr imi t ive ,dont Dumont-

d'Urville fut témoin, et qui consis t 9 

tout simplement à faire le plongeon, 
la présence du t répang révélée, pour 
aller le cueill ir à la main. Cette der
nière méthode nous para î t même 
plus généralement prat iquée que 
l 'autre : il est, en effet, dans les 
mœurs des Malais d'éviter les com
plications. 

Les pêcheurs malais vont cher -
c h é r i e t repang jusque le long des 
côtes d'Australie, depuis l'île Mel-
ville jusqu ' au golfe de Carpentaria, 
profitant de la mousson d'ouest 
pour s'y rendre , et a t tendant pour 
en revenir l 'époque où régnent les 
vents d'est. On assure même qu'i ls 
exerçaient déjà l eur industr ie dans 
ces régions, bien longtemps avant 
que les Européens se fussent avisés 
d'y aborder. 

Maintenant , voici comment est 
p r e p á r e l e t répang, pour être ensuite 
livré au commerce. 

On le je t te d'abord, tout vivant à 
l 'occasion, dans une chaudière d'eau 
bouil lante préparée dans cette 
intention sur un point favorable de 
la côte et à l'abri d'un hangar ; il y 
rend toute l'eau dont son corps est 
plein. Alors on le retire de la c h a u 
dière, on l 'ouvre, les intest ins sont 
extraits de son corps, et on le fait 
bouill ir à nouveau dans un véritable 
court -bouillon dont le condiment 
ordinaire serait l'écorce de mimosa. 
Cela fait, on bat le t répang entre des 
pierres, puis on l'étond sur des claies 
et on le fait sécher au soleil. 

L'opération terminée, le t répang 
est embarqué et t ransporté pour 
être vendu principalement sur les 
marchés de la Chine, de la Cochin-
chine et du Cambodge, grands con
sommateurs de ce produit a l imen
ta i re , et qui le paient à des prix 
extrêmement variables suivant la 
quali té , et sans doute aussi l'espèce. 

Les opinions ne sont guère d ' ac 
cord sur les qualités al imentaires, 
e t même sur le goût de la chair du 
t répang. Ainsi . Lesson n'y a trouvé 
aucun goût par t icul ier , si ce n'est 
celui de la sauce à laquelle i l étai t 
accommodé ; tandis que Dumont-
d'Urville, qui mangeai t à la même 
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table, y a trouvé un goût analogue à 
celui du homard. D'autre part , des 
navigateurs anglais prétendent 
qu'on peut faire de la soupe à l 'holo
thur ie qui rivalise avec la soupe à la 
tor tue : ce n'est déjà pas tant à dé 
daigner, et nous avons peut-ê t re 
tort de faire les dégoûtés. 

A. 3 . 

GÉNÉRATEURS D'ÉLECTRICITÉ 

U N E N O U V E L L E M A C H I N E D Y N A M O 

E L E C T R I Q U E 

MM. Dandeu et Chertemps ont 
construit une nouvelle machine 
dynamo-électr ique auto-exci tat ive 
qui est fort simple, fort in té res 
sante et qui produit , d'après notre 
confrère de V Electricité, à qui nous 
en empruntons la description, des 
effets tout à fait remarquables . 

Un plateau de bois, percé de trous 
dans lesquels sont solidement fixées 
six bobines de dix centimètres de 
hau teur et dix centimètres de dia
mètre, couvertes, sur les deux tiers 
de leur longueur , de dix couches de 
fil de deux mill imètres d'épaisseur, 
est fixé sur un bât is . 

Ce plateau est percé en son centre 
d 'un t rou par lequel passe un axe 
mobile. Dans un plan perpendicu
laire au plateau, deux groupes de 
trois a imants en fer à cheval dont 
les bobines sont semblables à celles 
que l'on a fixées sur le plateau en 
bois et qui effectuent 1,200 révolu
tions par minute . Les bobines m o 
biles sont revêtues d'un fil de deux 
mill imètre de diamètre. C'est.sur le 
plateau fixe que sont recueillis les 
courants d ' induction, à l 'aide d'un 
dispositif qui permet de les grouper 
en au tan t de courants qu'il y a de 
cylindres, moins un , l 'électricité de 
ce dernier cylindre n 'étant point 
utilisée on travail extérieur, mais 
servant à exciter les électro-aimants 
mobiles avec lesquels ils sont mis 
en communicat ion à l 'aide de ba 
lais. 

D'après les mesures dynamomé
triques prises par les inventeurs, la 

machine nè consomme qu 'une force 
motrice de quatre chevaux en fai 
sant b rû le r , avec un éclat et une 
vitesse normale, dix bougies Jabloch-
koff. 

L'expérience, à laquelle assistait 
notre confrère, a commencé par l ' i l
lumination d'une lampe Maxim qui 
a brûlé très régul ièrement sans que 
son fil fût volatilisé. 

A mesure que l'on introduisait 
dans le circuit un plus grand nom
bre de bougies, le frein indiquai t 
un travail dynamique croissant. 

La vitesse de la machine motrice 
est restée constamment la même 
pendant la durée des expériences: 

La puissance remarquable des ef
fets obtenus à l 'aide d'une machine 
d'une construction simple et é lé 
gante , prenant peu de plaça et coû
tant très bon marché , s'explique 
par la suppression des courants 
d ' induction, produits au sein des 
masses de fer qui se trouvent en 
regard dans les autres générateurs 
d'électricité Ici, tous les courants 
produits sont recueillis par la ma
chine de la façon la plus directe et 
la plus simple. 

C'est ce point particulier qui con
stitue l ' invention et que nous de 
vons signaler d 'une façon spéciale, 
comme const i tuant une combinai
son tout à fait nouvelle. 

La théorie admise jusqu 'à présont 
semble contraire à l'idée de mettre 
en mouvement les aimants induc
teurs , et il semble qu'on obtiendrait 
le même effet en faisant tourner les 
indui ts , mais la production est te l 
lement énergique qu'il nous paraî t 
qu'il faut modifier de quelque ma
nière ce qu'on enseigne à cet égard. 
Nous reviendrons sur cet appareil 
et sur la théorie des effets remar
quables qu'il permet de réaliser. Du 
res t° , la mise en marche de la m a 
chine ne demande qu 'une force m i 
nime, et les résistances n 'absorbent 
qu 'une quanti té assez faible de t r a 
vail moteur. 

Ainsi que M. Gramms, leur p ré 
décesseur, MM. Daudeu et Cher-
temps auront été utiles à l 'électri
cité, non seulement p a r l a construc

tion de leur machine, mais encore 
en développant l ' instruction tech» 
nique et pratique d'habiles cher
cheurs. C'est, je crois, la seule, jus
qu'à p résen t , qui puisse donner 
d'aussi bons résul ta ts . 

L 'A IR , L A T E R R E E T L'EAU 

Description des principales merveil
les du globe et des phénomènes 
naturels les plus curieux. 

CHAPITRE XII 

5 . — A s c e n s i o n d e s h a u t e s m o n t a 

g n e s d e l ' E u r o p e . 

(Su i te . ) 

LE MONT ROSE ET L E MONT CERVIN 

Les plus hau ts sommets des Alpes, 
après le Mont Blanc, ront la Hœchte 
Spitze, c 'est-à-dire le pic le plus 
élevé du Monte-Rosa ou Mont Rose, 
qui a 4,610 mètres de hauteur, et le 
Mont Cervin, appelé aussi Matter-
horn, élevé à 4,522 mètres au-dessus 
du niveau de la mer. 

Le Mont Rose, qu'on désigne en
core sous le nom de Rose du Valais, 
se compose d'une chaîne de neuf 
pics dont le moins élevé, la pyra
mide Vincent, a 4,245 mètres, et qui 
sont groupés à la manière des feuil
les d 'une rose, du moins à ce qu'il 
parut à ceux qui le baptisèrent de 
ce doux nom moderne. C'est encore 
Saussure que l'on rencontre le pre
mier, errant parmi les vallées et les 
contre-forts du Mont Rose; mais, 
désespérant d'obtenir des guides ni 
même aucun renseignement de va
leur sur cette réunion de colosses, 
il dut renoncer à en tenter l'ascen
sion. 

Cette tentative paraî t offrir, d'ail
leurs, des difficultés bien supérieu
res à celles qu'on rencontre dans 
l 'ascension du Mont Blanc, car elle 
a été renouvelée à plusieurs repri
ses avec des succès partiels, en ce 
sens que les sommets secondaires 
seulement furent gravis. Trois ans 
d'efforts combinés amenèrent , en 
1821, Zumstein et Vincent au som
met du troisième pic, la Zumstein's 
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Spitze, qui a 4,569 mètres de h a u 
teur. L'année suivante, un officier 
autrichien, M. deWelden , exécutait 
à son tour les ascensions déjà faites, 
mais rien de plus . 

Enfin, en 1851, la I lœchte Spitze 
était atteinte pour la première fois 
par deux savants voyageurs bava
rois, les deux frères Hermann et 
Adolphe Schlagintweit , qui se sont 
illustrés depuis dans les sciences 
géologique, géographique et a n 
thropologique. Us ont donné une 
description complète du MonteRosa, 
dans leurs Nouvelles Recherches sur 
la Géographie physique et la Géolo
gie des Alpes, publiées à Leipzig, en 
18J4, avec deux plans en relief, 
dont un de ce groupe de montagnes 
géantes, et imparfaitement connues 
avant eux. 

Le Mont Cerviu, dont le sommet 
est le plus aigu de tous ceux des 
Alpes, est ainsi décrit par Saussure, 
qui ne l'a pu contempler et étudier 
que de loin : 

« Son obélisque t r iangula i re p a 
raît composé de trois masses bien 
distinctes, ou de trois couches pa
rallèles entre el les , montant au 
Nord-Est, ou contre le bas du g l a 
cier qui descend en Valais, sous un 
angle d'environ 4u°. La plus haute , 
qui forme la cime, paraît d'un j aune 
Isabelle ; je la crois principalement 
de serpentine, mélangée de schiste 
micacé, en partie calcaire et en 
partie quartzeux. La seconde cou
che, celle qui est sous la plus haute , 
paraît gr ise ; je la crois mélangée 
de gneiss et de roches micacées 
quartzeuscs. La troisième couche, 
dont la couleur ressemble tout à 
fait À la première , E S T encore de 
serpentine, a l ternant vraisembla
blement avec des schistes micacés, 
la plupart calcaires. 

« Il me paraît impossible de croire 
qu'un pareil obélisque soit sorti 
sous cette forme des mains de la 
nature, avec ses couches coupées 
abruptement sur ses flancs. Quelle 
force n 'a- t - i l pas fallu pour rompre 
et pour balayer tout ce qui manque 
à cette pyramide? car on ne voit 
autour d'elle aucun entassement de 

fragments ; on n'y voit que d'antres 
cîmes, qui sont elles-mêmes a d h é 
rentes au sol et dont les flancs, éga
lement déchi rés , indiquent d ' im
menses débris, dont on ne trouve 
aucune trace dans le voisinage. » 

C'est à cet obélisque qu'on a 
donné le nom de Matterhorn. Mal
gré son inaccessibilité évidente, 
plusieurs tentatives ont été faites 
pour at teindre sa cîmo aiguë. Le 
14 jui l le t 1865, une société de t o u 
ristes anglais , conduits par M. E d 
ward Whymper , à qui l'on doit la 
magnifique collection de végétaux 
iossilles du Groenland, exposée au 
British Muséum, en entrepr i t l ' a s 
cension. Cette entreprise se termina 

LES ÉCIIISODEUMES. - l 'Ol irs i» ( p . 210, COl 1^ 

d'une manière t ragique : trois des 
compagnons de M. W h y m p e r , le 
Rév. Charles Hudson, M. Uadow et 
lord Francis Douglas, et un des 
guides y perdirent la vie. 

Plus récemment , dans l'été de 
1879, un nouvel accident se produi
sit au Mont Cerviu, dû à l ' impru
dence de là victime, il est vrai , mais 
cela ne le rend pas moins déplora
ble. 

Voici en quels termes le Journal 
de Genève rendait compte de cet 
accident fatal, en même temps que. 
d'un autre malheur , dont l 'origine 
est un peu d fièrent, arrivé s imul 
tanément : 

« Le Mont Cervin vient d'être en
core le théâtre de deux événements 
t ragiques . Un jeune Américain, 
M. Moseley, faisait partie d'une ex

pédition qui a quitté Zermatt dan 
la nui t du 13 au 14 août. Il avait 
fait heureusement l 'ascension du 
Matterhorn et traversé les mauvais 
pas qui précèdent l 'Epaule, où avait 
lieu la catastrophe de 1865, lorsque, 
arrivé un peu au-dessus de la ca
bane, il voulut absolument se d é 
tacher de la corde, malgré les i n 
stances de ses compagnons et de ses 
guides. 

« C'est à ce moment qu 'un faux 
pas le fit d'abord glisser sur une 
pente rapide de ne ige ; il chercha 
encore, mais en vain, à se crampon
ner à quelques saillies de rocher. 
L'instant après, le malheureux était 
précipité dans l 'abime et venait 
tomber sur le glacier qui fait face 
au Riffel, entre le Hornl i et le p a s 
sage de Saint-Théodule. On pouvait 
voir son corps inerte et complète
ment dépouillé de ses vêtements sur 
une cornicho de glace. Une expédi
tion a été aussitôt organisée à Zer
matt pour aller chercher cette tr iste 
dépouille. 

« Pendant quo ce drame se passait 
sur le versant oriental du Mont Cer
vin, le sort d'un guide, laissé m a 
lade dans la cabane située au-dessus 
du Breuil, excitait la plus vive in 
quié tude, et une escouade partai t 
de Zermatt à sa recherche. 

«Ceguide^ nommé Joseph Braud-
schen, originaire de Saint-Nicolas et 
père de six enfants, avait été engagé 
pour faire l 'ascension du Mat
terhorn par le côté italien et r e 
descendre sur Zermatt . L°s tou r i s 
tes faisant part ie de cette expédition 
racontèrent à leur arrivée, le soir 
du 1 3 août, que ce malheureux 
avait été saisi la nui t précédente, 
dans la cabane du Breuil, d 'un mal 
terr ible dont il avait eu des a t te in
tes à de précédentes ascensions au 
mont Cervin et au mont Rose. 

» Cette maladie, que les habi tants 
de la vallée n'ont pas su me dé.inir 
exactement, aurai t dû l 'empêcher 
de se risquer de nouveau dans une 
pareille course ; mais sa position 
très gênée, et la perspective d 'une 

j forte rémunérat ion (cette excursion 
I est tarifée 150 fr.) l 'avaient emporté 
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sur les conseils de la prudence. Il se 
trouvait , au matin de l 'ascension, 
hors d'état de redescendre sur le 
Breuil , même avec l 'aide de deux 
autres guides, et encore moins de 
cont inuer la course. On le laissa seul 
dans la cabane avec des provisions, 
et des l 'arrivée de l 'expédition à 
Zermatt, un personnel de guides 
suffisant se porta immédiatement à 
son secours. 

« Arrivés à la cabane du Breuil, 
ces hommes dévoués n'y t rouvèrent 
qu 'un cadavre. Cette nouvelle, r a p 
portée à Zermatt, peu après celle de 
la chute fatale de M. Moseley et au 
moment où on se préparai t à célé
brer la grande fête de l 'Assomption, 
a achevé de je ter un voile de deuil 
sur cette belle vallée...» 

LA JUNGFRAU 

Pour être un peu moins élevée 
que les précédentes (4176 mètres), 
la J ungfrau n 'en est pas moins l 'une 
des plus magnifiques montagnes de 
la Suisse et l 'une de celles dont 
l 'ascension offre le plus de difficul
tés. Longtemps même, elle fu t regar -
comme inaccessible, d'où son nom 
de Jung frau (pucelle), car le pied 
de l 'homme n'avait point foulé son 
sommet avant 1811. 

« La Jung Frau , dit M. Slapfer, 
est la plus imposante do toutes les 
Alpes Bernoises ; e l lees tenvironnée 
de toute part d'affreux précipices; 
des vallées, des glaces et d'horribles 
ravins si l lonnent toute sa surface et 
forment les plis du manteau de 
neige dont ses énormes flancs sont 
couverts. » 

L e 3 août 1811, le sommet de la 
Jungfrau fut enfin at te int par les 
deux frères Mayer, d'Aarau. Depuis 
lors, quoique extrêmement fati
gante , l 'ascension en a été accom
plie souvent, même par des femmes. 
Le 2 ju i l le t 1862, le guide Wal ter 
découvrait une route nouvelle, 
qu'on dit plus commode que celle 
suivie jusque- là , par laquelle on 
tourne le grand escarpement situé 
en face du Roththal Satell, le plus 
dangereux passage de l 'ancienne 
route ; — mais cette découverte n'a 

pas empêché bien des touristes de 
suivre cette dernière. 

Le 4 août 1863, le Silberhorn, 
sommet extrêmement escarpé, était 
à son tour gravi pour la première 
fois par MM. Edouard von Fellen-
berge tKar l Baedeker, auteur de gui
des célèbres parmi lestouristes su i s 
ses. 

Il y eut enfin, en 1880, une ascen
sion d'hiver de la Jungfrau. Elle fut 
exécutée par des touristes anglais 
accompagnés des guides sous la 
direction de Peter Schlegel, le 15 
octobre, enpar tan t du Grindelwald. 

« La neige, dit un des ascensio-
nistes, descendait très bas sur les 
flancs de la montagne, presque j u s 
qu'aux vallées, de sorte qu'il nous 
avait fallu chausser de bonne heure 
nos guêtres à neigo. Après avoir 
franchi l 'Egishhorn, qui n 'était pas 
aussi terrible que nous le craignions 
et qu'il en avait l 'air, un chemin 
raboteux et accidenté, passant sur 
le glacier de Viescher, nous condui 
sit au pied des rochers de Bergli. 
Pendant plusieurs heures nous g r a 
vissions les bjocs brisés du glacier, 
où nous contournions sa ceinture 
de neige. \p rès une journée br i l 
lamment ensoleillée, la lune se leva 
et nous éclaira jusqu 'à notre arrivée 
à la cabane de Bergli, heureux de son 
abri contre un air vif et p i q u a n t ; 
sans parler du thé emporté par les 
guides et qui avait gelé en route . 

Les étoiles bri l laient au ciel lo r s 
que, le matin venu, nous nous 
remîmes en route , avec le secours 
d'une lanterne cette fois; et nous 
grimpâmes alors sur les rochers de 
Bergli . Après avoir traversé une 
étroite arête couverte de neige, nous 
éteignîmes la lanterne , et pendant 
cinq où six heures nous marchâ 
mes dans la neige, y enfonçant 
presque jusqu 'aux genoux, passant 
successivement le Viescher Grat, le 
Moench Joch, t raversant la tête du 
glacier d'Aletsch, avant de r e t rou -
vsr un chemin de glace dure plus 
agréable de beaucoup. 

« Le glacier au dessous du Roth
thal Sattel s'offrait dans des con
ditions extrêmement pénibles, et il 

fallut creuser des degrés dans sa 
paroi de glace, pendant plus d'une 
h r u r e , avec une 1 patience et des 
précautions bien nécessaires. Après 
avoir d t ' eunô sur le Sattel, la der
nière part ie de l 'entreprise était 
abordée, et à 3 heures après-midi, 
nous at teignions le sommet. Le 
ciel, du coté opposé au soleil, était 
très s ombre, d'un bleu intense, et le 
vent était très vif et même assez 
violent pour menacer de nous jeter 
par terro à chaque instant . 

« Nous passâmes heureusement 
la cornicho du Sattel et descendî
mes au glacier d'Aletsch, que nous 
traversâmes lentement . L'obscurité 
croissante nous força à nous réfu
gier pour la nui t dans la cabane du 
Faulberg, où nous arrivâmes à 
8 heures du soir. A cause de l'épais
seur extraordinaire de la neige, 
nous avions été quinze heures sur 
nos jambes . » 

Ainsi ces touristes, les derniers 
qui aient effectué l 'ascension de la 
Jungfrau, croyons-nous, ontpréféré 
l 'ancienne route, celle qu'avaient 
prise les frères Mayer en 1811 et 
qui force à passer par le terrible 
Roththal Sattel, bien quo ce fût en 
hiver. 

A. B. 
(A suivre.) 

A S T R O N O M I E 

MERCURE, DIMENSIONS, ATMOSPHERE, 

DIFFICULTES DE L'OBSERVATION , 

BANDE SOMBRE EQUATORIALE, MON

TAGNES, ROTATION, VOLCANS. 

Connaisssant la distance de Mer
cure au périgée : 19 millions de 
lieues, et son diamètre apparent : 
12 secondes, il a été facile d'en 
conclure son diamètre réel , qui est 
de 1205 lieues; c'est encore les deux 
cinquièmes du diamètre moyen de 
la terra. La surface de Mercure est 
donc six fois plus petite que celle de 
la terre , et il faudrait 18 fois et demi 
son volume pour faire celui de la 
terre. Il faudrait 24 millions de fois 
le volume de Mercure pour faire 
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celui du soleil. Le volume de cette 
petite planète est cependant 2 fois 
et 7 dixièmes de fois celui de la lune . 
Sa circonférence est de 15,000 ki lo
mètres. 

Nous avons dit, dans l 'article p r é 
cédent, qu'aucune pénombre n 'en
toure le disque de Mercure pendant 
se& passages sur le soleil. Messier, 
Méchaiu, Schrœter ont prétendu 
avoir vu, autour du disque obscur 
de la planète, un anneau moins l u 
mineux que la photosphère so
laire; ces astronomes at t r ibuèrent 
cet anneau à l 'absorption de l a lu 
mière solaire par une atmosphère 
très dense enveloppant la planète . 
Herschel n'a rien vu de semblable : 
le disque de Mercure leur a paru, 
pendant son passage, exactement 
circulaire, nettement terminé et 
absolument dépourvu de l 'auréole 
queM3Ssier, Méchain et Schrœter 
attribuaient à l 'atmosphère de Mer
cure. 

Bien des arguments plausibles 
viennent appuyer l 'opinion que Mer
cure n'est pas dépourvu d 'atmos
phère. La ligne de séparation de la 
partie éclairée et de la partie non 
éclairée n'est pas net tement t r an 
chée, comme nous l'observons sur 
le croissant lunaire, il y a au con
traire un passage graduel de la l u 
mière à l 'obscurité. Le passage de 
la partie éclairée à la partie non 
éclairée se fait brusquement , dans 
le cas de la lune, parce que le s a 
tellite de la terre est dépourvu d 'at
mosphère ; mais il n 'en est pas de 
même dans le cas des croissants des 
planètes inférieures, Mercure et V é 
nus; le passage de la partie écla i 
rée à celle qui ne l'est pas se faisant 
graduellement, on doit admettre 
que ces planètes ont un crépuscule 
et par conséquent une a tmosphère ; 
lo croissant de la te r re , ou de Mars, 
présenterait le même aspect que 
nous offrent ceux de Mercure et de 
Vénus. 

Schrœter et Harding citent e n 
core, en faveur de l 'existence d 'une 
atmosphère mercurielle, les bandes 
sombres, dépourvues de fixité, qu'ils 
ont observées sur la p lanè te ; ces 

bandes ne peuvent être attribuées 
qu'à des nuages se formant dans 
l 'atmosphère, et ces bandes de n u a 
ges peuvent causer des variations 
très sensibles dans l'éclat de la p la
nète. 

Mercure é tant toujours très r a p 
proché du soleil, l 'observation des 
accidents de sa surface est t rès fif-
ñcile ; cette planète ne se montrant 
que pendant le crépuscule, avant 
qu'il fasse complètement n u i t , ou 
pendant l 'aurore, lorsque le jour 
commence à poindre, est difficile
ment visible à l'œil nu. L'i l lustre 
Copernik, qui observait dans les 
froides régions qu'arrose la Vistule, 
où l 'horizon est le plus souvent bru -
meux, n 'eut jamais le privilège de 
voir Mercure ; cependant Tycho 
Brahé a souvent aperçu cette p la 
nète à l'œil nu, de son château d'U-
ranienborg, dont la climat est très 
peu propice aux observations as t ro
nomiques. J'avoue que, voyant Mer
cure au télescope, je n'ai jamais pu 
le voir à l 'œil nu ; mais des person
nes douées d 'une meil leure vue que 
moi voyaient très bien la planète. 
Ce n'est que grâce à la beauté du 
climat où ils observaiont que les 
Chaldéens, les Egyptiens, les Grecs 
et les Indiens ont dû de connaître 
Mercure. 

Dans les régions intertropicales, 
Mercure est d 'une observation beau
coup plus facile et M. Liais, dans 
sa traversée d'Europe à R io -de - Ja -
neiro, a souvent vu Mercure à 4 de
grés seulement au-dessus de l 'ho
rizon ; il a constaté que la planète 
est visible à l 'œil nu , sous le ciel si 
pur de la zone torride, dès que son 
élongation a t t e in t ? degrés. 

Copernik avait prédit qu'on dé 
couvrirait un jour des phases de 
Mercure et de Vénus . Dès que Gali
lée braqua sa lunet te grossissant 
30 fois sur Vénus , il découvrit les 
phases de cette br i l lante planète , 
mais vu le faible diamètre apparent 
de Mercure et le vif éclat de sa lu
mière, il ne put constater les phases 
de cette dernière planète. C'est H é -
vélius qui a, le premier , constaté 
les phases de Mercure ; leur obser

vation exige des lunet tes d'un pou
voir amplifiant assez considéra
ble. 

La difficulté de l 'observation de 
Mercure est la cause pour laquelle 
nous avons si peu de not ions sur sa 
constitution physique; cependant, 
Schrœter a remarqué sur son disque 
une bande obscure dirigée suivant 
l 'équateur de la planète, et qu'on 
nomme en conséquence bande équa-
toriale de Mercure ; elle fait, avec 
le plan de l 'orbite de la planète, un 
angle de 70 degrés. 

La ligne de séparation de la par 
tie éclairée et de celle qui ne l'est 
pas ne paraî t pas une courbe u n i 
forme; lorsqu'on se sert d 'une l u 
nette d'un pouvoir amplifiant suffi
sant, on constate qu'el le présente 
des inégalités : la corne méridionale 
du croissant paraî t de temps à aut re 
tronquée ; les astronomes a t t r i 
buent cette t roncature à une m o n 
tagne très élevée, qui empêcherai t 
les rayons solaires de venir éclairer 
la pointe de la corne du crois
sant. 

La t roncature se reproduit pé r io 
diquement à des intervalles de 
tf>mps égaux, ce qu'on a at t r ibué à 
la rotation de la planète autour de 
son axe. Ce phénomène a donc per 
mis d'évaluer la durée de la rotat ion 
de Mercure, qui est de 24 heures 
5 minu te s ; on voit qu'elle diffère 
bien peu de celle de la rotation t e r 
restre ; il en résulte qu'à la surface 
de Mercure, les jours et les nui ts 
ont à peu près la même durée que 
sur la t e r r e ; il en est de même pour 
Vénus et pour Mars, planètes pré
sentant une grande analogie avec 
Mercure et la terre et formant avec 
celles-ci un groupe bien naturel 
de planètes. 

L' importance de la t roncature de 
la corne du croissant a permis de 
calculer approximativement la h a u 
t eu r de la montagne qui la produi t . 
Cette montagne doit avoir une ving
taine de kilomètres d'élévation : 
c'est plus du double de la hau teur 
des pics les plus élevés de l 'Hima
laya, qui sont les plus hautes m o n -
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tagnes du globe terrestre (1) ; comme 
le diamètre de Mercure n'est que les 
deux cinquièmes de celui de notre 
planète , ces montagues ont une im
portance bien plus grande que celle 
qu'elles aura ient si elles étaient 
t ransportées à la surface de la terre, 
p lanète bien plus volumineuse. 

La montagne à laquelle est a t t r i 
buée la t roncature du croissant de 
Mercure, at teint une élévation qui 
est la 253 e partie du diamètre de la 
planète, la hau teur au Goaurisankar 
au-dessus du niveau de la mer ne 
représente que la 1400 e partie du 
d ia mètre terrestre . 

Les paysages mrrcuriels doivent 
donc être beaucoup plus accidentés 
et pittoresques que nos plus beaux 
paysages alpestres, quel spectacle 
imposant doit s'offrir aux regards 
émerveillés deshabitantsdeMercure, 
qui ont le bonheur de visiter les ré-
gionsmontagneuses de leurplanète! 

Un aut re fait bien cur ieux, c'est 
le point br i l lant qui a été vu sur le 
disque de Mercure pendant son pas
sage sur le soleil en 1799, par l i a r -
d ing à Lil ieuthal e tKehler à Dresde. 

(1) Le M o n t E v e r e s t o u G a o u r i s a n k a r , 

point c u l m i n a n t de l ' H i m a l a y a e t d u m o n d e 

entier, n'a en effet que 8 ,839 m è t r e s d ' a l 

titude. 

Ce point lumineux a paru se dépla
cer sur le disque mercuriel pendant 
la durée du passage, emporté par le 
mouvement de rotation de la p l a 
nète au tour de son axe ; il appart ient 
donc à la planète; les observateurs 
ont at t r ibué cette singulière appa
rence à quelque gigantesque é rup 
tion ignée d 'ua volcan de Mercure ; 
la terre ne serait donc pas la seule 

planète bouleversée par la réaction 
de la masse intér ieure, encore à 
l 'état de fusion ignée, contre la 
mince croûte superficielle qui s'est 
formée à la surface par suite du re
froidissement séculaire d û au rayon
nement vers l'espace. L'aplatisse
ment polaire des planètes fournit 
une autre preuve de l 'identité des 
or ig ines géologiques de toutes le 
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planètes, mais les éruptions ignées 
de nos volcan s terrestres, même les 
plus importantes, seraient bien i n 
suffisantes pour faire voir un point 
lumineux à la distance énorme de 
19 millions de lieues, qui nous sé
pare de Mercure au moment de ses 
passages; il n'est guère probable 

que les habitants de Mars aient j a 
mais constaté les éruptions ignées 
de nos volcans terrestres, lorsque la 
terre se trouve pour eux en conjonc
tion inférieure; il faut donc admet
tre que les volcans de Mercure p r o 
duisent des éruptions ignées bien 
plus formidables que celles de nos 

plus terribles volcans terrestres ; 
quels épouvantables bouleverse
ments doivent produire de pareilles 
catastrophes ! elles doivent être, 
pour les habitants du voisinage de 
l 'éruption, la cause d 'une bien l é 
gitime épouvante et de bien grands 
dangers : peut -ê t re ce petit point 

MONTAGNES KT GLAOŒKK. L a J u n g f r a u (p 214, co l . 1). 

brillant vu par Harding et Kehler 
sur le disque obscur de Mercure, 
était-il dû à une effroyable catastro
phe géologique qui anéantissait de 
nombreuses populations. Ce point 
brillant a été vu aussi par Schrœter 
pendant le passage du 7 mai 1799 et 
par Huggins, pendant celui du 4 no
vembre 1868. 

HENRY COURTOIS 

É T U D E S EOTOMOLOGIQ l iES 
LES PAPILLONS 

I 

P a p i l l o n i d e s (Suite) 

LLS SATYRKS 

Ce genre nombreux a plusieurs 
représentants assez communs dans 
nos provinces; ce sont des papillons 
au vol en général peu puissant , sac

cadé, se laissant prendre facilement. 
Ceux qu'on trouve fréquemment, 

sont : 

L'Agreste. — Dans les bois, en 
jui l let et en août , vous verrez sou
vent s 'arrêter sur le tronc des arbres 
qui suintent , u n lépidoptère aux 
ailes d 'un b run noirâtre , dentées, 
les supérieures offrant une bande 
jaunâtre i r régul ière avec deux yeu* 
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écartés; le dessous des inférieures 
est réticulé de cendré et de brun , 
avec une banda anguleuse b lanchâ
tre : C'est l'Agreste qui mesure 
environ 5 centimètres d'envergure 
et dont le corps a 1 centimètre et 
demi. 

Le Tircis. — Très commun, le 
Tircis habite aussi les bois en avril 
et en ju i l le t ; ses ailes d'un brun 
foncé sont un peu dentées, les supé
rieures avec de nombreuses taches 
ordinairement fauves et un seul 
œil, les inférieures, en dessus, ont 
six taches fauves dont deux cen t ra 
les, les autres , forment une bande 
postérieure marquée de trois ou 
quatre yeux noirs à centre blanc ; 
le dessous, qui est d'un gris verdâ-
dre, offre deux lignes brunes ondu
lées et un r ang de points ocula i res . 
Envergure 4 centimètres et demi, 
longueur du corps 1 centimètre et 
demi. 

La Bacchante. — A peu près de la 
tail le du précédent, ce satyre est 
caractérisé par des ailes d'un brun 
obscur, légèrement dentées, les 
supérieures avec cinq yeux de part 
et d ' au t re : les inférieures sont 
ornées en dessous d'une bande 
blanche sinuée où sont rangés six 
yeux, dont le troisième très petit et 
l 'anal bipupillé. 

La bacchante vole par saccades; 
dans les bois, en j u in . 

Le Myrtil. — Ce papillon, comme 
celui qui va suivre, est un des plus 
communs de nos contrées; tous 
deux se montrent aux mêmes épo
ques (juin et juil let) le myr t i l , qui 
a 4 centimètres et demi d 'enver
gure, se reconnaî t ra à ses ailes 
d'un brun foncé en dessus, dentées; 
les supérieures avec un œil au som
met (chez la femelle cet œil est 
placé sur une bande fauve t ransver
sale); les inférieures, d'un cendré 
j aunâ t r e en dessous, offrent une 
bande plus claire avec un , deux 
ou trois points noirs ocellés. 

L''Amaryllis. — 3 centimètres et 
demi d 'envergure, longueur du 
corps un peu plus d'un centimètre : 
telles sont les dimensions de l 'Ama
ryllis , dont la livrée diffère de celle 

du myrtil par ses ailes un peu den
tées, fauves en dessus, qui ont une 
bande brune assez large sur les 
bords ; les supérieures sont mar 
quées d'un œil à deux prunelles ; le 
dessous des inférieures, d'un jaune 
sale, est partagé par deux bandes 
plus claires dont une moitié plus 
courte; de plus, on y compte de trois 
à cinq points oculaires. 

Le myrtil et l 'amaryllis vivent 
dans les taillis et les prair ies . 

Le Tristan. — Dans les bois et les 
prés, on t rouve fréquemment le 
Tristan, aux ailes un peu dentées, 
d'un noir obscur; les supérieures 
ont en dessous trois yeux, dont un 
plus pet i t ; les inférieures, elles, ont 
en dessous aussi deux ou trois yeux, 
parfois ces yeux sont remplacés 
par de simples points j a u n â ' r e s . 

Le t r is tan vole pendant tout l 'été. 
hsCéphale. — En ju in et en j u i l 

let, dans presque tous les bois, vole 
un papillon aux ailes entières, d'un 
brun noir en dessus avec du roux 
pour le disque des supérieures et du 
brun verdâtro pour le dessous des 
inférieures, où l'on voit dans une 
bande blanche cinq ou six yeux à 
iris fauves, légèrement bordés de 
noir et une l igne marginale a r g e n 
tée, Le Satyre qui porte cette livrée 
a nom ; Céphale, il est très com
mun. 

Le Procris, — Le procris est le 
le moins paré de tous les. satyres, il 
est petit (2 centimètres environ 
d'envergure) ses ailes fauves ont le 
bord brun, les supérieures sont 
marquées d'un œil, les inférieures 
de trois ou quatre dans une bande 
blanche. 

Extrêmement commun pendant 
une grande partie de l 'année, — 
Pelouses, clairières des bois. 

On rencontre moins souvent les 
trois espèces suivantes: 

Le Grand nègre des bois. — 
Envergure 6 centimètres, longueur 
du corps près de 2 centimètres. Ce 
papillon, un des plus grands Saty
res, est brun noirâtre , ses ailes sont 
dentées, les supérieures présentent 
chacune deux yeux trèsnoirs .écartés, 
à centre d'un bleu violet ; le dessous 

des inférieures varie beaucoup, 
tantôt il a le milieu traversé par 
une bande blanchâtre , tantôt il est 
sans tache. 

En jui l le t sur la bruyère des 
i grands bois. 

h'Hermite. — La livrée de nier-
mite est ainsi composée : ailes d'un 
brun noir, à reflet verdâtre, dentées, 
avec une bande commune blanche, 
celle des ailes supérieures maculaire 
et marqué» de deux yeux écartés ; 
le dessous des inférieures avec deux 
taches noirâtres, dans le mâle (sans 
tache à la base chez la femelle). 

Quelquefois en juil let , plus sou
vent en août . 

Coteaux secs et pierreux. 

Le Demi-deuil. — D'un blanc 
j aunâ t re , avec des traits , des taches 
presque régulières et une bande 
postérieure noirs ; ailes un peu 
dentées, les supérieures avec un 
osil ; les inférieures avec cinq ou 
six, le dessous de ces dernières est 
d'un j aune sale chez la femelle. — 
Envergure , 4 centimètres, corps 
1 centimètre et demi. 

Le Demi-deuil est commun dans 
certains endroits secs et arides, en' 
ju i l le t et août . 

Nous avons mentionné les insectes 
du genre Satyre qu'on rencontrera 
communément , quelques autres 
espèces aura ien t pu trouver place 
dans un travail plus étendu que le 
nôtre , nous nous bornerons à celles 
que nous venons de dé.r i re pour 
nous occuper àrprésent de lépidop
tères mieux parés, les argynnes 
d'abord, ensuite les vanesses aux 
bril lantes couleurs, enfin les nym-
phales et les polyommates, qui termi
neront la première partie de cette 
courte étude. 

Charles MIRÀULT. 
(A suivre.) 

COMMISSION HIEMATMALE DU MÈÏRE 

LES TRAVAUX DE LA SECTION FRANÇAISE 

Les délégués duComitéinternatio
nal despoidset mesuresdelasection 
française du mètre ont présenté ré
cemment au ministre du commerce 
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les résultats de leurs travaux pour la 
préparation de nouveaux types, r e 
produisant avec fidélité les étalons 
en platine du mètre et du ki lo
gramme conservés, depuis le com
mencement du siècle, aux archives 
nationales. 

Les copies de ces étalons ont été 
effectuées par la mise en œuvre d'un 
alliage de platine et d'iridium très 
purs, préparé dans les ateliers de 
M. Mathey, à Londres, selon les 
formules et avec les précautions 
indiquées par deux membres de 
l'Académie des sciences, M. Henri 
Sainte-Claire-Deville, dont la scien
ce déplore la perte, et M. Debray. 

M. J.-B. Dumas, président de la 
section, a signalé à l 'at tention du 
ministre les membres de la com
mission mixte et les habiles a r 
tistes, MM. Brunner et Collot, qui 
se sont livrés aux expériences, aux 
calculs et aux travaux de précision 
nécessaires à l 'accomplissement de 
la mission qui leur était confiée. 

Il ne s'est pas écoulé moins de dix 
années depuis que le programme, 
tracé par la conférence de 1872, et 
confirmé par la convention diplo
matique de 1875, a été accepté, j u s 
qu'à sa parfaite exécution en 1882. 

Aujourd'hui, le mètre à trai ts et 
le kilogramme, destinés à servir de 
types internationaux, étant mis à la 
disposition du bureau de Breteuil , 
cet établissement pourra désormais 
en fournir des copies exactes à t ou 
tes les nations qui ont adopté le 
système métrique. Il possède, à cet 
effet, tous les ins t ruments de préc i 
sion nécessaires à leur vérification. 

M. Dumas a demandé au ministre, 
pour assurer la conservation des 
travaux de la commission, la pub l i 
cation de la relation historique de 
la marche de ces travaux, des résu l 
tats numériques des expériences et 
des calculs qui les t raduisent , e n -
spmble qui formerait un volume 
in-4°. 

M. le ministre a remercié les 
membres de la commission, exprimé 
le regret que M. Sainte-Claire De-
ville ne figure pas parmi e u x , et 
promis la publication demandée. 

A l'issue de cette entrevue, a été 
lu et signé par tous les membres 
présents le procès-verbal de la l i 
vraison du mètre et du k i logramme-
type. 

Les signataires sont M. Tirard, 
ministre du commerce; M. Broch, 
directeur du bureau in ternat ional 
des poids et mesures ; M. Dumas,se
crétaire perpétuel de l 'Académie 
des sciences; M. l 'amiral Mouchez, 
membre de l'Académie des sciences, 
directeur de l 'Observatoire; M. 
Cornu, membre de l'Académie des 
sciences, professeur à l'Ecole poly
technique; M. Tresca, membre de 
l'Académie des sciences, professeur 
au Conserva to la des arts et métiers, 
M. Nicolas, chef de bureau au mi 
nistère du commerce, secrétaire ad
ministratif de la section française. 

F . S. 

N O U V E L L E S 

GÉOGRAPHIQUES ET ETÏOGRAPHIQL'ES 

LA SOCIÉTÉ D U G É O G R A P H I E . — SÉANCE 

ANNUELLE 

La Société de géographie de Par is 
a tenu s i séance annuel le le 
28 avril, clans le grand amph i théâ 
tre de la Sorbonne. 

Voici d'abord le résultat des élec
tions : 

M. Ferdinand de Lesseps a été 
maintenu comme président . 

Les deux vice-presidents élus 
sont MM. le l ieutenant-colonel Pe r -
rier et Ant. d'Abbadie, membre de 
l ' Inst i tut . 

Les quatre nouveaux membres de 
la commissiou centrale sont MM. 
Alph. Milne-Edwards, Paquier, V i -
dal -Lablache, Vigne. 

Après la proclamation de ces r é 
sultats , on a entendu la lecture des 
rapports sur les prix décernés par 
la Société. 

Il n'y a pas eu de grande médaille 
d'or cette année . 

Trois médailles d'or ont été a c 
cordées à M. G. Révoil, pour son 
voyage au pays des Somalis, l ' an t i 
que région des aromates, celle que 
Mariette a cru reconnaître sous la 

"dénominat ion égyptienne dePount ; 
à M. Oscar Lenz qui, parti de Tan
ger, a t raversé le Sahara occidental 
tout entier, et, passant par Tom-
bouctou (où il a séjourné trois se
maines), est revenu par Médine à 
notre colonie de Saint-Loui3 ; à 
M. Montano. pour son exploration 
géographique, zoologique et an th ro 
pologique de plusieurs îles de P h i 
l ippines, notamment Luçon et Min-
danao. Enfin M. Gaffarel, professeur 
à l 'Université, pour ses t ravaux de 
géographie his tor ique, a reçu le 
prix fondé au nom de M- Jomard, 
par sa fille et son gendre, M. et Mmo 
Boselli. 

LA MER ALGÉRIENNE INTERIEURE 

A l 'ouverture de la séance, M. de 
Lesseps a prononcé le discours d 'u
sage . Nous en extrairons le passage 
suivant , relatif au projet de mer 
intér ieure à créer en Algérie et au 
promoteur de cette création, M. le 
commandant Roudaire. 

Ce vai l lant officier, a dit M. de 
Lesseps, a réuni les renseignements 
les plus minu t ieux ; il a tout prévu, 
tout ca lculé ; il a répondu à toutes 
les objections. La dernière, la plus 
grave aux yeux des hommes compé
tents , était la cra in te de voir se 
changer eh un marécage dangereux, 
en de vastes salines cette longue 
mer qui doit réun i r en une nappe 
unique la l igne des chotts tunisiens 
et algériens, M. de Freycinet a été 
par t icul ièrement inquiété par cette 
considération. Il est rassuré au jour
d 'hui . L'expérience que nous avons 
acquise lors du percement du canal 
de Suez ne laisse, en effet, aucun 
doute à cet égard. Nous avons bien 
trouvé, au fond des lacs amers, des 
bancs de sel. Leur examen nous a 
appris qu'i ls é ta ient formés par des 
couches superposées, épaises de 
quelques centimètres et séparées 
par un léger lit de sable. 

« Ce lit de sable provenait cer ta i 
nement d'une grande marée qui, 
tous les vingt ans, se faisait sent ir 
j usque dans les lacs. Cela nous don
nait le moynn de calculer l 'âge du 
dépôt sa l in . Il avait mis environ 
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1,200 ans à se const i tuer . C'était» 
précisément l ' intervalle écoulé d e 
puis l 'époque où les eaux de la mer 
pénétra ient encore dans l 'ancien 
chenal. Tant que ce chenal était 
resté accessible à ces eaux, il n'y 
avait pas eu dépôt de sel dans les 
lacs. Cette constatation a été con
firmée par l 'observation suivante : 
il existe dans la mer Rouge, à une 
petite profondeur, des courants dont 
l 'action empêche la s tagnation des 
lacs. Ces courants doivent se ren
contrer par tout où il y a des com
municat ions à établir par des pa s 
sages étroits entre deux mers . Il 
suffit d 'une profondeur de deux ou 
trois mètres pour qu'ils s 'établissent 
et main t iennent constamment au 
même niveau les deux nappes voi
sines. Parei l phénomène se p ro 
duira dans la mer algérienne i n t é 
r ieure , dont la création intéresse 
au plus haut point la sécurité de 
notre colonie et l 'avenir du protec
torat français en Tun i s i e . . . » 

L A . M I S S I O N G A L L I É N I 

La séance sV-st terminée par la 
lecture d'une note du capitaine Gal-
l iéni sur sa mission dans le Haut -
Niger, que nous croyons devoir r é 
sumer, malgré les détails que nous 
avons déjà publiés sur cette br i l 
lante expédition 

Le but de l 'expédition Galliéni 
était de trouver les moyens d'attein
dre le grand fleuve du Suudan et 
d'ouvrir la voie aux missions cha r 
gées ensuite d'élever les établisse
ments militaires et commerciaux 
destinés à assurer les communica
tions sur la rout^ commerciale pro
jetée par notre gouvernement dans 
cette partie du Soudan. 

La mission dirigée par le capi
taine Galliéni se composait, au mo
ment de son départ, de MM. Piétr i , 
l ieutenant d'arti l lerie de marine ; 
Vallière, l ieutenant d'infanterie de 
marine ; Tautain et Bayol, médecins 
de la mar ine . Ce dernier devait r e s 
ter à Bammako, sur leNiger, comme 
résident et représentant du protec
torat français sur le grand fleuve. 
Une t renta ine de t i rai l leurs et de 

spahis indigènes sénégalais formait 
l'escorte-, 200 ânes et 20 mulets por
taient les bagages et les piésents 
destinés aux chefs avec qui l'on 
voulai t t ra i ter . 

Dès les premiers jours de mars 
1880, le capitaine Galliéni s'enfonce 
en pays inconnus . Il divise ses offi
ciers pour explorer à la fois la r é 
gion par le nord, par lo sud et par 
le centre . Le 20 avril on est à Kita, 
à 200 kilomètres du Niger . 

Plus la mission s'avance, plus la 
méfiance des indigènes augmente . 
A Dio, l 'hostilité éclate . Subitement 
entourée par plus de 2,000 Bambar-
ras , surprise au passage de Baoulé, 
séparée en deux, la vaillante co 
horte lut te pour se réunir et rompre 
le cercle qui l 'emprisonne. Plus heu
reux que le colonel Flatters, le ca
pitaine Galliéni pa rv ien t , après 
d 'héroïques efforts, .ayant perdu 
presque tout son convoi et la moitié 
de son effectif, à retrouver le doc
teur Tautain, un moment cerné par 
un ennemi cinquante fois supérieur 
en nombre. On reprend la marche 
vers le Niger en emportant tous les 
blessés, et on gagne Bammako, où 
le l ieutenant Piétri les a procédés, 
ainsi que le l ieutenant Vallière, qui 
fait, lui, route par le sud pour ainsi 
dire seul . 

Après ce désastre, n 'ayant presque 
plus de muni t ions , plus de pré
sents à offrir, que devenir? Un con
seil est t enu . Ke'ourner en arr ière , 
on n'y songe pas. Aller en avant, 
c'est affronter la mort, mais c'est 
accomplir son devoir, et l'on n ' h é 
site pas ; les malades et les blessés 
se t ra înent , les hommes se nou r r i s 
sent comme ils peuvent. On arrive 
ainsi jusqu 'à quelques lieues de 
Segou-Sikoro, capitale du sultan 
Ahmadou, avec qui il faut traiter. 

A l'aspect de ces quelques isolés, 
aux vêtements ensanglantés et en 
lambeaux, sans bagages, désarmés 
de fait, l 'accueil des gens du sultan 
est de plus en plus réservé. M. Gal
l iéni et les siens sont forcés de s 'ar
rêter à Nango, à quelques k i lomè
tres de Ségou, et d'y rester dix mois, 
au moment 'le la saison des pluies, 

c 'es t -à-d i re des fièvres, sans médi
caments , sans ressources d'aucune 
sorte et sans pouvoir communiquer 
directement avec le sultan. Enfin, le 
t rai té est obtenu, et la mission peut 
reprendre avec orgueil le chemin 
du retour. 

Le 12 mars 1881, elle débarque à 
Saint-Louis du Sénégal, où on lui 
fait un accueil enthousiaste. Peu 
après, à Bordeaux, l 'an ivée des ex
plorateurs donnait lieu à une fête 
dont tous les journaux ont parlé. 
A Toulouse, à Roehefort, à la So
ciété de Paris , le capitaine Galliéni 
et ses trois compagnons recevaient 
un chaleureux accueil. 

P. C. 

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 
©t Faits clivera 

La flore cochinchinoise à l'exposi
tion de Marseille. — Le gouverneur 
de la Cochinchine française a en
voyé à l 'exposition horticole qui a 
lieu en ce moment à Marseille une 
collection nombreuse et des plus 
intéressantes de plantes ornemen
tales ou utiles de notre colonie, 
sous la surveillance de M. Mar
t in, j a rd in ie r en chef du gouver
nement , qui a apporté, en outre, 
des graines de trois cents es
pèces d'arbres ; quatre-vingt-quinze 
espèces d'orchidées ; cent espèces 
de fougères, dont plusieurs nouvel
les ; six espèces nouvelles de cy;as ; 
puis des arbres fruitiers : man
guiers , mangoustaniers , mandari
niers , papayers, caramboliers, car-
rosoliers, pommiers-canneliers, let-
chis, etc. 

Nous avons raconté déjà que M. 
Martin avait découvert une nouvelle 
vigne à racines tuberculeuses, qu'il 
avait réussi , après bien des efforts, 
à la cultiver ut i lement, et obtenu 
du vin de ses fruits : ce vin, on peut 
le goûter à l'exposition de Mar
seille ; il n ' y a u r a d o n c plus de place 
pour le doute, et il faudra remercier 
M. Martin, simple jardinier , des ré
sultats de son travail et de sa per
sévérance, dont les effets peuvent 
être si utiles ; il faudrait bien aussi 
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l'aider dans son oeuvre, espérons 
qu'on n'y manquera pas. 

La vigne en question donne, pa 
raît-il, jusqu'à 100 kilogrammes de 
raisin sur un seul pied, et il y a des 
grappes qui pèsent jusqu'à 4 k i lo
grammes. 

La navigation aérienne. — Une 
nouvelle godille. — Un membre de 
l'académie d'aérostation météorolo
gique, M. Carlier, est l ' inventeur 
d'une godille avec laquelle il espère 
arriver à imprimer une direction 
aux ballons. Cette rame aérienne se 
compose d'une petite planche l é 
gère ayant un mètre de large et 
deux mètres environ de longueur . 
Au milieu de cette planche on a fixé 
un macche très eolide et très léger 
ayant environ trois mètres de lon 
gueur. La godille est équilibrée par 
un système fixé sur un des bordages 
de la nacelle. Elle peut être mise en 
mouvement avec une grande faci
lité. 

M. Carlier avait déjà essayé sa 
godille une première fois sans grand 
résultat. Il a fait une seconde t en t a 
tive, avec le ballon la Comète de 
iSSi.avec un appareil perfectionné; 
mais bien que certains mouvements 
du ballon puissent résulter de 
l'impulsion de la godille, le pro
blème de la direction des ballons 
ne nous paraît pas encore résolu 
de ce coup. 

Liquéfaction de l'oxygène. — M. 
Cailletet a présenté à l'Académie 
des sciences une note relative â la 
liquéfaction de l 'oxygène. M. Cail
letet est arrivé à ce résul ta t au 
moyen d'une nouvelle pompe à 
compression, très ingénieuse qu'il a 
installée dans le laboratoire de l 'É
cole normale. Jusqu 'à ce jour , le 
phénjmène de la liquéfaction, quoi 
que présumé, n'était pas démontré 
ex[érimentalement d'uno manièro 
suffisante. Le fonctionnement du 
nouvel appareil fait voir, sous une 
haute pression, à une température 
extrêmement basse, et pendant un 
instant très court, au moment de la 
détente, une trace de liquide boui l 
lant qui disparaît aussitôt. L'expé
rience est faite dans des tubes ca

pillaires, au sein desquels ou peut 
pousser la pression jusqu 'à 200 a t 
mosphères. 

Pour obtenir une très basse tem
pérature, voisine de — 70", M. Cail
letet se sert de l 'éthylène liquéfié. 
La nouvelle pompe a permis ' e 
produire de l 'éthylène liquéfié en 
grandes quanti tés, et l 'évaporation 
de ce liquide a produit le froid né 
cessaire. Avec l'ozone, l 'expérience 
est beaucoup plus facile : on obtient 
dans le tube capillaire une gout te 
de l'ozone liquéfié d'une belle cou
leur bleu indigo, qui explique peut-
être l 'azur foncé du ciel. 

La grotte Lympia. — En 1875, 
dans une précédente communica
tion à l 'Académie, M. Emile Ri 
vière avait soutenu, contrairement 
à l 'opinion de Cuvier, que la grotte 
du Mont-du-Château de Nice était 
contemporaine de l 'homme. Les 
fouilles faites en 1879 par M. R i 
vière dans la grotte Lympia, décou
verte par hasard, en 1878, dans les 
travaux de terrassement, confirment 
cette manière de voir. 

Ce qui caractérise, effectivement, 
la nature des dépôts bréchiformes 
qu'elle renferme et prouve l e u r c o n -
temporanéité avec l 'homme, ce sont : 
1° les ossements d 'animaux brisés 
et fendus pour l 'extraction de le 
moelle; 2° trois haches en calcaire 
compact, type de Saint-Acheul, ainsi 
qu'un nuclèus et de nombreux éclats 
de rebut . Quant à la faune, les piè
ces les plus caractérist iques sont 
une tête de fémur d'éléphant et des 
os de lagomys. Les ruminants com
prennent trois cerfs de grandeur 
différente, une grande chèvre ainsi 
qu 'un bœuf de grande taille. Les 
oiseaux sont des rapaces tels que 
l 'aigle, des passereaux et des ga l l i 
nacés. Enfin les coquilles, peu nom
breuses, sont des espèces terrestres, 
une seule exceptée,qui est d'origine 
méditerranéenne, et presque toutes 
apppart iennent au genre hélix. 

Curieux mammifères fossiles. — 
Dans un mémoire communiqué à 
l'Académie des sciences, M. Filhol 
décrit des mammifères fossiles t rou
vés dans des couches de phosphates 

de chaux, lesquels sont fort i n t é 
ressants à raison des liens de p a 
renté qu'ils semblent offrir avec les 
porcs d'une par t , et d 'autre avec 
les singes. Ce genre nouveau, b a p 
tisé doliochœrus par M. Filhol, p r é 
sente, avec une dentit ion de singe 
un vrai crâne de porc. 

L'origine de l 'homme serait ainsi 
très reculée, s'il fallait adopter cer
taines théories. La découverte de ce 
fossile prouve, en effet, qu'il a existé 
des espèces qu'on pourrait consi
dérer ou bien comme des porcins 
et des simiens ou bien comme l ' an
cêtre commun des uns et des a u 
t res ; en sorte que daus cette de r 
nière hypothèse, les simiens ayant 
fourni l 'ancêtre de l 'homme, il s'en 
suivrait que le porc aurai t quelque 
droit à être considéré comme notre 
bisaïeul. 

L'expédition au pôle antartique. 
— Nous avons signalé le vote par les 
Chambres d 'un crédit de 250,000 fr. 
destiné à couvrir les frais de pa r t i 
cipation de la France à une expédi
tion internat ionale au pôle Sud. 

Le ministre de la marine, de con
cert avec son collègue de l ' ins t ruc
tion publique, vient de nommer une 
commission chargée de préparer 
les instruct ions à donner en vue de 
cette expédition, laquelle se com
pose ainsi : 

M. J . -B . Dumas, membre de l ' Ins
t i tu t , président ; 

M. Maurice Loewy, membre de 
l ' Ins t i tu t , sous-directeur de l 'ob
servatoire de P a r i s , et l 'amiral 
Cloué, ancien min i s t re , délégués 
du Bureau des longitudes ; 

MM. Alphonse Milne-Edwards, 
Fouqué et le colonel Perr ier , mem
bres de l ' Inst i tut , délégués du co
mité des missions scientifiques ; 

MM. Mascart et Angot, délégués 
du Bureau météorologique central ; 

M. le capitaine de vaisseau Fleu-
riais , délégué du ministre de la ma
r i n e . 

L'ancienne encre d'imprimerie. — 
Le D r R. C. Tichborne a décou

vert que l 'encre employée à l ' impres
sion des ouvrages publiés aux se i 
zième et dix-septième siècles, dif-
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fère de l'encre d' imprimerie ac tue l 
lement en usage, en ce qu'elle est 
soluble dans l 'ammoniaque. Le car 
bone semble avoir formé, dans le 
principe, la base de l 'encre d ' impri
mer ie ; et, en conséquence, toutes 
les anciennes impressions résistent 
à l 'action des acides et des agents 
blanchissants . Mais, en revanche, 
la plupar t de ces premiers spéci
mens de l 'art de l ' imprimerie sont 
affectés par l 'alcali au point que les 
caractères semblent s 'échapper v i 
siblement du papier dès qu'on les 
trempe dans une forte dissolution 
d 'ammoniaque. 

Préservation de la vigne par le bi
tume de Judée. — Dans une lettre 
adressée au président de l'Académie 
des sciences et lue à Puno des der
nières séances de la Compagnie, 
M. Leclère donne d' intéressants 
renseignements sur l 'emploi du b i 
tume de Judée comme préservateur 
de la vigne contre des parasites or 
dinaires . 

Ces renseignements sont donnés 
par un médecin et natural is te arabe 
du X e siècle de notre ère. D'après 
cet auteur , les habi tants de la P a 
lestine employaient le bi tume tiré 
de la mer Morte pour en enduire la 
vigne, afin d 'empêcher les vers 
d 'atteindre les bourgeons et de les 
ravager, précaution qui la mettai t 
à l 'abri de ce3 vers. 

Echange de télégrammes entre les 
navires en mer.— On lit dans VAhh-
bar d'Alger les l ignes suivantes, que 
nous signale l'Electricité: 

« Un ingénieur a eu l'idée dlut i -
tiser les câbles télégraphiques sous-
marins pour faire communiquer les' 
navires en course. 

« De soixante lieues en soixante 
l ieues, il greffe sur la ligne sous-
marine un câble vertical soutenu au 
niveau de flottaison par une bouée. 
A droite et à gauche du câble p r in 
cipal par tent deux câbles-embran
chements, d'une longueur de dix â 
vingt lieues chacun, terminés par 
un câble vertical soutenu aussi par 
Une bouée. Les câbles secondaires 
sont donc en croix sur le câble pr in
cipal et forment comme d'immenses 

bras étendus à droite et à gauche. Il 
serait impossible à un navire de ne 
pas rencontrer une bouée par jour . 
Chaque bouée porte un numéro et 
sa position sur l'Océan est connue 
à l'aide de tableaux spéciaux. 

« Lorsqu'un navire passant près 
d e l à bouée voudra télégraphier , il 
met t ra les fils de son appareil en 
communicat ion, l 'un avec le fil de 
la bouée et l 'autre avec la ho née 
ello-même servant de fil de terre . 
Le circuit sera donc formé et la 
conversation s'en gagera entre le n a 
vire et un poste central établi soit 
sur une île, soit sur uu rocher , soit 
par un navire amarré par un p r o 
cédé spécial. Le navire indiquera au 
poste central le numéro de la bouée 
qu'il touche, donnera son nom et 
demandera si l'on a un télégramme 
pour lui . Un navire est en détresse 
à la bouée 42, par exemple; il a de 
mandé du secours au poste central ; 
un au t re navire passe aux bouées 
i l et 43 et y signale son passage. 
Immédiatement le poste central lui 
té légraphie : « Cinglez bouée 42, 
navire détresse. » 

« La grande question, la pierre 
angulaire du système, c'est la bouée 
qui sera lumineuse la nui t , encore 
dans la brume et abordable par tous 
les temps. On pourra prévenir ainsi 
de nombreux sinistres, et ce n'est 
pas une petite affaire, si l'on songe 
que la France seule confie chaque 
année à la mer plus de cinq 
millions de voyageurs et vingt-cinq 
mill iards d 'argent représentés en 
valeurs de navires, de marchandises 
ou d'espèces. » 

UAkhbar ajoute qu'on prétend 
que les premières expériences a u 
raient eu lieu sur des câbles sous-
marins qui relient Alger â Mar
seille. Nous croyons que le rédac
teur de cet article prend un peu ses 
désirs pour des réalités, car il paraî t 
bien difficile que l'on puisse d i s 
t raire un câble d'une l igne si occu
pée par des expériences dont la r éus 
site est au moins problématique, et 
que beaucoup do gens, non sans r a i 
son peut -ê t re , re légueront au nom
bre des1 projets chimériques que l 'é 

lectricité a le privilège de faire, 
surgi r dans toutes ses branches. 

Nouvelle méthode de dosage du 
Sesquioxyde de fer. — M. Lecoq de 
Boisbaudran fait connaître un pro
cédé pour le dosage du sesquioxyde 
de fer. Au lieu de précipiter les 
sesquioxydes par les carbonates de 
barytes ou de chaux à froid, on 
trai te la l iqueur à chaud, par de 
l 'hydrate cuivrique. Le cuivre est 
ensuite éliminé au sein d'une solu
t ion fortement acide, par l'hydro
gène sulfuré. La séparation du fer 
d'avec les autres sesquioxydes 
s'opère en réduisant la liqueur par 
le cuivre métallique à l'ébuilition. 
On ajoute ensuite un petit excès de 
protoxyde de cuivre e t on filtre, La 
sensibilité de ces réactions est très 
grande et dépasse de beaucoup 
1/6.000.000. 

Recherches zoologiques diverses. 
•— M.A. Milne-Edwards aprésente 
à l'Académie des sciences deux 
notes concernant des recherches 
zoologiques opérées dans le labora
toire mari t ime de Marseille. L'une 
de ces notes a pour auteur M. Jour-
dan ; elle concerne quelques points 
de l 'anatomie des holothuries. L'au
tre est de M. Koehlu, et se rapporte 
à des essais d 'hybridation entra 
diverses espèces d'oursins. 

Signalons aussi un travail de 
M. Fischer, sur la faune malacolo-
gique des abîmes de la Mêditerrau-
néo ; M. Fischer a eu à sa disposi
tion les collections recueillies par 
le Travailleur. 

M. Mocquard envoie une note 
sur l 'estomac des crustacés ; il a étu
dié dans le tube digestif de ces ani
maux ce qu'i l nomme l'ampoule 
pylorique, organe non remarqué 
jusqu' ici et qui ressemble à une 
sorte de crible. 

Encore les Trichines. —M. Four-
ment a observé, au cours de ses 
expériences, qu 'une bande de lard 
conservée pendant quinze mois 
dans la salure avait des trichines 
parfaitement en vie, qui se sont 
développés dans l 'estomac des sou
ris qui ont mangé le lard. 

M. Colin, d'Alfort, dans un mé-
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moirô antérieur, avait déjà prouvé 
que, si parfois la saumure tue la 
trichine enkystée dans les chairs , 
cela n'arrive pas toujours. 

Le rat et la souris sont considérés 
comme les propagateurs les plus 
actifs de la trichinose entre les ani
maux de l'espèce porcine. Il est à 
craindre que la consommation p r o 
longée du lard américain en France 
n'ait pour résultat d'infecter les 
rongeurs de natre pays et, par eux, 
les porcs indigènes, j u sque- l â i n 
demnes. 

Chloruration et densité des eaux 
de mer. — A l'ocasion d 'un mémoire 
de M . Bouquet de la Grye, i ngé 
nieur hydrographe, qu'il présente à 
l'Académie, M, Alph.Milne-Edwards 
rend compte des résul tats de l ' ana
lyse de l'eau de mer puisée à diver
ses profondeurs dans l'Océan e tdans 
la Méditerranée, pendant l 'expédi
tion du Travailleur. Les analyses 
de M. Bouquet de la Grye offrent 
beaucoup d'intérêt, car les chiffres 
qu'il a obtenus sont en accord par 
fait avec ceux que l 'étude géomé
trique du niveau de ces deux mers 
avait donné à M. Bourdaloue et dont 
l'exactitude avait été récemment 
contestée. 

L'équilibre des mers envisagées 
sur de grandes étendues é tant un 
équilibre de poids, tel que celui qui 
se présente dans l 'expérience des 
vases communiquants, le l iquide le 
moins dense se maint ient à un n i 
veau plus élevé que le l iquide le 
plus dense. 

L'évaporation de la Méditerranée 
augmentant la salure de l 'eau, on 
constate que le niveau moyen à 

iîarseille est de 1 mètre environ i n 
férieur à celui de l'Océan. 

Cette différence diminue quand 
on se rapproche de Gibraltar et aug
mente quand on s'en éloigne en 
avançant vers l'est; un courant de 
surface se produit de l'Océan vers la 
Méditerranée, al lant du l iquide le 
moins dense vers celui qui l'est le 
plus. 

Si la cause qui rend permanente 
la différence de salure est cons
tan te , le courant lu i -même est cons
tant . 

Les échanti l lons d'eau puisés à 
bord du Travailleur permettent de 
calculer à quelques centimètres près 
la différence de hau teur des deux 
mers et vérifient les chiffres donnés 
par M. Bourdaloue. Ces faits mon
trent l ' intérêt nouveau qui s 'attache 
à la recherche des densités de la 
mer et le champ précieux d ' investi
gation ouvert sur la constitution et 
les mouvements généraux par des 
sondages, tels que ceux faits en 18S1 
abord du Travailleur. 

J. B. 

C O M A I S S i P y C E S U T I L E S 

CONSERVATION DES FOURRURES 

Voici le moment de rent rer les 
fourrures et de les préserver, j u s 
qu'au prochain hiver, contre les 
teignes et autres visiteurs incom
modes : 

On les humecte à la surface d'une 
dissolution de 5 grammes de bichlo-
rure de mercure et 40 grammes d 3 
camphre dans 100 grammes d'alcool 
à 90°; on laisse sécher, on brosse 
légèrement, et on peut ensuite les 
renfermer sans inquiétude. 

TOUR PRESERVER L'ACIER DE LA 

ROUILLE 

Plusieurs recettes sont en usage 
pour empêcher l 'acier de rouiller. 
Voici les plus généralement us i 
tés : 

1° Faire chauffVr l'acier au rouge 
et le tremper dans un vernis noir, 
composé d'huile, de corne et de plu
mes ; 

2° Le faire chauffer au rouge et le 
frotter avec de la cire ou le tremper 
dans do l 'hui le ; 

3° Pour les pièces polies et limées, 
enlever l 'huile ou graisse du métal 
avec de l 'eau bouil lante, dans l a 
quelle on a mis 100 grammes de 
potasse par l i t r e ; essuyé et chauffé 
longtemps, l 'acier devient g r i s ; 

4° Prendre 10 parties d'huile de 
l in, 2 de poudre fine de l i tharge, 
faire bouill ir dans une chaudière de 
fer ou de cuivre pendant une demi-
heure , laisser refroidir et passer au 
clair, replacer sur le feu et y faire 
dissoudre 2 parties de succin pulvé
r i sé ; ajouter 6 part ies d'huile de t é 
rébenth ine ; le mélange devient 
très c la i r ; ce vernis appliqué l égè
rement avec une épongo sur l'acier 
lavé d'abord dans un mélange d'eau 
et de potasse, en conserve le b r i l 
l an t ; 

5° Faire fondre ensemble 180gram-
mes de suif fin, 4 grammes de cam
phre pulvérisé et 30 gouttes d'huile 
essentielle de lavande, couler dans 
un vase et enduire légèrement l 'a
cier. 
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Manchette élégante & solide p«w D D B B « et pou Diac: 
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A P É R I T I F & F O R T I F I A N T 

Procure au sang les globules rouges tjui en font 
la richesse, et la foron. 

C R O I S S A N C E S D I F F I C I L E S . 
S A N G P A U V R E , A N É M I E , 

L Y M P H A T I S M E , S C R O F U L E S , ETC. 

PARIS, 22 & 19, RUE DROUQT, ET LES PHARMACIES 

B I A L L E T I N fi.NA-N.CIER A / U . 1 S M . A . I . 1 S S S 

V o u s a v e z lu n o t r e p r o g r a m m e 
et v o u s s a v e z m a i n t e n a n t qui 
n o u s s o m m e s e t c e qua n o u s 
v o u l o n s . 

E n t r o n s d o u e de s u i t e e n m a 
t i è r e , a u s s i b i e n a v o n s - n o u s h â t e 
d 'établ ir o u t r e noua l e s l i e n s l e s 
p l u s é t r o i t s : • 

Le m a r c h e e s t m a u v a i s ; l a 
c a u s e , v o u s la c o n n a i s s e z , e l l e 
r e m o n t a b i e n a v a n t l e k r a c h de 
j a n v i e r , m a i s n o t r e p l a c e e n s u 
bit m a i n t e n a n t l e s t r i s t e s c o n s é 
q u e n c e s . 

P e n d a n t p r è s de d e u x a n s , on a 
c r é é s o c i é t é s s u r s o c i é t é s ^ de 
t o u s l e s g e n r e s e t ERRJBIMSSANT 
t o u t e s l e s m a t i è r e s . Ces s o c i é t é s 
o n t é 'ô c r é é e s par d e s s y n d i c a t s 

. d e c a p i t a l i s a s d a n s des c o n d i t i o n s 
qui n 'ont p a s t o u j o u r s é t é d ' a c 
c o r d a v e j l a loi de 1867 s u r l e s 
s o c i é t é s ; e x - m p l e : la B a n q u e de 
R h ô n e e t L o i r e e t d 'autres q u e 
n o u s n e N O M M E R A I s p a s . 

On a offert a u p u b l i c t o u s c e s 
t i t r e s a v e c d e s m a j o r a t i o n s (te 
200 à 300 tr. e n v i r o n pour 125 fr. 
d e v e r s é s . L e p u b l i c e n a p r i s u n 
p e u , l e t i e r s e n v i r o n ; l e r e s t a e s t 
d e m e u r é p o u r c o m p t e a u x s o c i é 
t é s d ' é m i s s i o n s . Auss i s o n t - e l l e s 
p l u s m a l a d e s l e s u n e s q u e l e s 
a u t r e s . Eu r e v i e n d r o n t - e l l e s ? 
N o u s e x a m i n e r o n s c e l a p lus t a r d 
e t , en a t t e n d a n t , n o n s r ê p o n d r o n s 
p a r l e t t r e s c o n f i d e n t i e l l e s aux. p l u s 
p r e s s é s . 

On e s t d o n c a r r i v é à un é t a t d e 
m a l a i s e é v i d e n t , à u n e dé f iance 
m ê m e e x a g é r é e , i l f a u t e n c o n 
v e n i r . D a n s t o u t e s c h o s e s , i l f a u t 
p r e n d r e u n m o y e n t e r m e . 

E n a t t e n d a n t , n o u s n e v o y o n s 
de b i e n c e r t a i n q u e l e s R e n t e s 
f r a n ç a i s e s , l e Crédit t o n c i e r 
a v e c t o u t e s s e s o b l i g a t i o n s ; c e l l e s 
de l a V i l l e DE P a r i s e t c e l l e s do 
n o s g r a n d s c h e m i n s d e fer ; c e 
s o n t là d e s p l a c e m e n t s d e t o u t 
r e p o s ; m a t s , qu i par ce la m ê m e , 
d o n n e n t u n t r è s fa ib le i n t é r ê t . 

U n p l a c e m e n t p lus a v a n t a g e u x 
e t p i n s r é m u n é r a t e u r n e p e u t s e 
t r o u v e r q u e d a n s l e s v a l e u r s 
i n d u s t r i e l l e s . S e u l e m e n t , l e c h o i x 
e n e s t t r è s d é l i c a t , a t t e n d u q u ' i l y 
e n a p e u à p r e n d r e e t b e a u c o u p 

. à d é l a i s s e r . 
T o u t e s l es s o c i é t é s de c r é d i t 

s o n t l o i n d'être m a u v a i s e s ; IL e n 
e s t qui n 'ont j a m a i s a b a n d o n n é 
l e s v i e i l l e s t r a d i t i o n s e t qui p o u r 
r o n t d o n n e r e n e o , e 5 à 6 0r0 
d' intérê t . 

V o i l à d o n c p o u r l e s p l a c e m e n t s 
qu 'on p e u t l'aire' a c t u e l l e m e n t . 
Q u a n t a u n e r e p r i s e de la B o u r s e , 
n o u s n e l a v o y o n s p a s p r o c h a i n e ; 
p o u r t a n t l e s t e n d a n c e s d e l a 
s e m a i n e s o n t m e i l l e u r e s . 

T e l s s o n t l e s c o n s e i l s q u e n o u s 
a v o n s à v o u s a o n n e r pour le m o 
m e n t . L e s p l a c e m e n t s é n o n c é s 
p i n s h a u t s o n t d e s p l a c e m e n t s 
t e m p o r a i r e s , e n a t t e n d a n t q u e la 
B o u r s e r e p r e n n e s o n a s s i e t t e . 
I sous r e c o n n a i s s o n s qu'un r e n 
t i e r na p e u t sa c o n t e n t e r de 3 À 
3 l f 2 0 j0 , p l u s t a r d , n o u s t i e n 
d r o n s u n a u t r e L A D G A G E ; c h a q u a 
é p o q u e a p p o r t e a v e c e l l e s a s o l u 
t i o n . 

P . T H U R W A N G E R E T C'" . 

5, rue Feydectu. 
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107 . . 
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5575 . . 
ÜIÄ IVO 
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1515 . . 
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51» . . 

5s5 . . 
75-3 . . 

1710 . . 
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21711 . . 
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13 -10 
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71 3 0 0 

Quarts 

73 4 0 0 J 
7t> 4 0/0 , 
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•t 0Ü 
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350 p 
t- P 

4 O/O.. 
355 p. 
t . , p . . . 
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79 3 0/0 
70 3 0,0 

C o m m u n a l e s 500 
— 70 3 0 0 
— 79 3 0 0 

Alais au Kl iùne . 
Bène-*G-uelina 
Kst a l g é r i e n 
Est 3 0 0 
L y o n fus ion 3 0 0 . . . 

— « i 3 0 0 . . . 
V i c t o r - E m m a n u e l . . . 
.Midi 3 0 0 
Nord 3 0 0 
Orléans 3 0/0 
Oues t 3 0,0 
T r a m w a y s Nord 

— Sud 
O m n i b u s 5 0 0 
Vo i tures 5 0,0 

FOSDS ETRANGERS 

\ n g l a i s c o n s o l i d é s 3 0 0 . . 
E t a t s - U n i s 4 1,2 0,0 

— 4 0 0 
A u t r i c h e 5 0,0 a r g e n t — 
D o m a n i a l e s (16 
E s p a g n e E tic 3 0 0 

— Intér ieur 3 0 0 . . 
R u s s e 5 0 0 1802 

— — 70 
Obl ig . 4 0,0 1S67 

— — 69 
— — 80 

Dette t u n i s i e n n e 
B o n s d e c o u p o n s 87 50. 

— 1 0 5 . . - . 
v i l l e d e N a p l e s 5 0 0 . . • • 
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. PYTHAGORE 

Pythagore, chef et fondateur de 
l'école philosophique qu'on désigne 
F O U S le nom à?Ecole d'Italie, naqui t 
à Samos, d'un sculpteur nommé 
Mnésarquo, vers l'an 580 avant uotre 
ère. 

Il exerça d'abord la profession 
d'athlète ; mais s 'é tar t trouvé aux 
leçons de Phérôcydc sur l ' immorta
lité de l 'âme, il se consacra tout 
entier à la philosophie. Il eut aussi 
pour maître le célèbre Thaïes de 
Milet, et Anaximandre. 

Pour avoir une connaissance plus 
étendue des mœurs et des caractères 
des hommes, il abandonna sa patrie, 
ses parents etses biens, et parcourut 
l 'Egypte, la Chaldée, l'Asie mineure, 
visita les temples les plu? célèbres 
de la Grôee, pénétra jusque dans 
l ' Inde et dans la Perse. Dans le 
cours de ses longs pèlerinages, il 
étendit le corcle de ses connais
sances et s'exerça surtout à d'utiles 
comparaisons. Enfin, après avoir 
enrichi son esprit, il revint à Samos 
chargé d'un r iche butin grossi de 
ses propres découvertes. Il y ensei
gna d'abord la géométrie et 
l ' a r i thmét ique ; puis , ne pouvant 
souffrir la domination de Polycrate, 
qui avait usurpé le gouvernement 
de ?a patrie, il .̂ e retira dans l 'Italie 
méridionale, àCrotono, où il fonda 
son école, école célèbre, où toute 
les connaissances qui peuveat con
t r ibuer à perfectionner l 'esprit et le 
cœur furent cultivées avec zèle. Sa 
réputat ion extraoïdinaire se r épan
dit bientôt dans toute l 'Italie, avec 
le goût de l ' é tu ie et l 'amour de la 
sagesse. L'Ecole pythagoricienne 
mérite surtout d'être célébrée 
comme ayant été le berceau de p lu 
sieurs idées heureuses dont le temps 
et l 'expérience ont démontré la 
jus tesse . Telle fut entre autres , 
celle du mouvement de la terre. 

La science des mœurs et des lois 
n 'é tai t pas la seule que possédât 
Pythagore ; il les embrassa toutes, 

cultiva surtout avec succès les 
mathématiques ; l 'ari thmétique, la 
géométrie, l 'astronomie et 1a m u s i 
que furent ses études favorites. Il 
fit dans ces sciences d' importantes 
découvertes, il leur donna une 
forme méthodique dont il ne paraît 
pas qu'elles fussent encore en 
possession chez aucun des divers 
peuples qu'il avait vis i tés: on sait 
d'ailleurs avec quelle jalousie les 
prêtres égyptiens se défendaient de 
toute communication indiscrète, 
surtout avec les é t rangers . 

Parmi ses découvertes, on cite la 
fameuse démonstration du carré de 
l 'hypothénuse, qui est d'un si grand 
usage dans la géométrie et ses admi
rables travaux sur le son. Voici 
comment Nicomaque rapporte qu'il 
fut conduit à ces dernières études : 

En passant devant un atelier de 
forgerons, il'fut surpris d'en en ten
dre sortir des sons qui s'accordaient 
aux intervalles de quar te , q u i t t e et 
octave. Ayant examiné de près lo 
phénomène, il fut convaincu qu'il 
ne pouvait avoir d'autro cause quo 
la différence du poids des mar teaux , 
il les pesa donc, et trouva que celui 
qui rendait l'octave pesait la moitié 
du plus lourd, que celui qui sonnait 
la quinte en était les deux tiers, et 
enfin que celui qui donnait la quarte 
en était les trois quarts . C'est cette 
détermination calculée de l 'har
monie des sons, qui dis t inguai t 
l'école musicale de Pythagore de 
celle d'Aristoxène, qui prétendai t 
au contraire que les sens étaient 
seuls juges des rapports ha rmon i 
ques . 

A cette époque, le domaine des 
sciences morales et celui des scien
ces physiques se confondaient l'un 
dans l ' aut re ; les sciences mathéma
tiques, ^ leur naissance, ne se sépa
raient pas encore des phénomènes 
du monde sensible, par des abs t rac
tions qui les rendissent à toute leur 
pureté . 

C-tte considération des rapporta 
mathématiques, conduit Pythagore 
à un système universel dans lequel 
il donne les nombres pour principes 
des chose : les nombres eux-mêmes 

ont pour principe l 'uni té ou la 
monade. Par cette doctrine, il est 
le premier des philosophes qui ait 
arraché la pensée à la domination 
des sens, le premier qui, en l'appli
quant à d 'autres objets qu'à ceux 
qui les frappent, lui ait fait déeju-
vrir , dans l 'ordre visible, une ordre 
invisible supérieur et plus réel et, 
en la t ransportant dans cet empire 
des idées où se t rouvent les raisons 
de l 'existant et du possible, l'ait 
lancée dans la grande voie des 
découvertes. 

En astronomie, Pythagore dépa'ssa 
te l lement son siècle et l'antiquité, 
que son système, qui est l'ébauche 
dUjVéritable, puisqu'il fait tourner 
la terre sur elle-même et autour du 
soleil, n 'a été accueilli que dans les 
temps modernes. Il comprit que les 
comètes n 'étaient point, ainsi qu'on 
se l'est longtemps imaginé, de fugi
tifs méloorcs, mais bien des corps 
célestes aussi anciens que les autres 
astres et se mouvant ,comme lespla-
nètes, autour du soleil. 

Pythagore s'était livré, avec une 
ardeur non moins grande, à l'étude 
de la morale ; il était naturellement 
porté aux exercices contemplatifs: 
les notions morales lui offraient 
aussi ce caractère d'ordre et de 
régular i té qui est propre aux idées 
géométriques. 

On croit que Pythagore mourut 
à Méiaponte, dans une émeute sus
citée contre les Pythagoriciens par 
les tyrans de l 'Italie, qui redoutaient 
leur influence, vers l'an 500 avant 
J . - C , dans un âge très avancé. 

M:iis il y a tant de versions sur la 
mort du philosophe samieu et s u r 
la date de cet événement, qu'on ne 
saurait rien préciser sûrement. 

Parmi ses disciples les plus célè
bres, furent : Empédocle, Aléméon, 
Ocellus de Lucanie,TiméedeLocres. 
Archytas e tPh i lo Iaùs ; celui-ci esi 
lo premier qui ait écrit sur les doc
trines de son maî t re . Plus tard, la 
secte pythagoricienne compta dans 
ses rangs le célèbre Apollonius de 
Tyane. Elle forma aussi d'illustres 
législateurs, tels que Zaleucus et 
Charondas. 
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L'on a, sous le nom dePythagore , 
un ouvrage en-grec, commenté par 
Hicroclès. inti tulé Les Vers dorés ; 
unis il est cons'ant que ce volume 
n'est po'nt de lui, quoiqu'il r e n 
ferme une partie de sa doctrine et 
Je ses ma^'mes morales. On l 'a t t r i 
bue à Lysis. 

VICTOR CHABERT. 

C H I M I E 

(Suito.) 

CARBONATE DE SOUDE 

L'industrie du carbonate de soude 
est très impor tante , vu les n o m 
breuses applications dece corps. 

X Autrefois, on ret irai t le carbonata, 
des plantes qui croissent au bord de 
la mer, on les incinérait , puis on 
lessivait les cendres obtenues. Ce. 
fut en 17S10 que Leblanc, savant 
français, indiqua son procédé qui 
nous sert encore actuellement. 

Il consiste à chauffer dans un four 
un mélange de houille, de carbo
nate de chaux (craie) et de sulfate 
de soude; on brasse la mat ière en 
fusion; lorsque la réaction est ter
minée, on fiit tomber la soude dans 
des vagonnets, d'où on la ret ire 
après complet refroidissement pour 
la soumettre au lessivage : le p r o 
duit, insoluble, est du sulfure de 
calcium qui constitue ce que l'on 
appelle les marcs de soude. 

L'opération si pénible du bras
sage est supprimée depuis que. l 'on 
emploie les (ours tournants ; le m é 
lange est introduit dans un cylindre 
de fòle animé d'un mouvement de 
rotation et traversé ent ièrement par 
la flamme d'un foyer intense. 

Les liqueurs sodiquossont évapo
rées économiquement,en employant 
une partie de la chaleur perdue du 
four à réverbère ; lorsque la masse 
est devenue pâteuse, l 'ouvrier la 
soumet à une forte chaleur et la 
granule; on obtient .ainsi le sel de 
sovde. 

Les cristaux de soude se prépa
rent en dissolvant le- sel de soude 
dans l'eau et en soumettant la li

queur à la cr is ta l l isa t ion, ce qui 
donne dss prismes efflorescents 
ayant pour formule NaO, CO2 10 110. 

Procédé à Vammoniaque de MM. 
Rolland et Schlœsing. — On verse 

I de l 'ammoniaque en excès dans une 
dissolution saturée de sel marin, 
puis on fait passer dans le liquide 
un courant d'acide carbonique : il 
se forme un dépôt de bicarbonate 
Je soude (peu soluble) que l'on cal
cine pour avoir le carbonate .neu
tre : 

AzWO (CO»)i - f NaCl = A z l I i C l . + >;a02(COà) 

y Le carbonate de soude cristallisé 
fond facilement dans son eau de 
cristall isation, qu'il perd si on élève 
la température , et subit la fusion 
ignée au rouge. Ses usages sont 

^ nombreux^; il est employé en ver
rer ie , dans la fabrication des glaces, 
des savons, du borax, etc. 

BICARBONATE DE SOUDE l 

NaO,II02(COs ). 
|K Le bicarbonate de soude se p r é 

pare en faisant passer un courant 
d'acide carbonique dans une disso
lut ion de carbonate de soude, ou 
sur des cristaux de ce sel ; dans ce 
derniercas, la matière est placée sur 
des gradins dans un espace clos, et 
traversé par le" gaz ; de l'eau est 
mise en liberté (9 équivalents) . Le 

^bicarbonate de soude est employé 
en médecine. 

BIBORATEDE SOUDE: Na02 (BoO3) 10II0 

^ Le biborate de soude, ou borax, 
s'obtient en sa turan t l'acide bor i 
que, venant de Toscane, par le car
bonate de soude. 

Le borax offre deux formes cr is 
t a l l i n e s : la forme prismatique, 
lorsque la cristallisation a eu lieu 
au-dessus de 56", il contient alors 
10 équivalents d 'eau; lorsqu'on a 
opéré au-dessous de c n t t e tempéra
ture, on obtient le borax octaédri -
que à 5 équivalents d'eau. 

Le borate de soude soumis à l 'ac
tion de la chaleur fond dans son 
eau de cristallisation, qu'il perd peu 
à peu, en se boursouflant, pour su 
bir la fusion ignée au rouge ; r e -

| froidi,jil se présente alors en pla

ques vitreuses t rausparentes . Il est 
peu soluble dans l 'eau froide. 
. Ses usages sont nombreux- : on 
s'en sert pour souder, car il a la 
propriété de dissoudre les oxydes 
métall iques, 

On l'emploie au chalumeau, pour 
rechercher les bases, d'après la co
loration qu'il . prend aux divers 
feux. 

Il est souvent utilisé en méde
cine. 

PHOSPnATE DE SOUDE 

P h O , f i 2 ( > ' a O ) HO + 2 4 H O . 

Le phosphate neutre de soude 
s'obtient en sa turan t par le carbo
nate de soude lo phosphate acide 
de chaux. 

Chauffé, il perd d'abord ses 24 
équivalents d 'eau; puis, si on élève 
la température , l'eau do basicité est 
chassée et on obtient un nouveau 
sel : ' l e pyrophosphate de soude : 
PhO 5 2(NaO). 

Le phosphate neutre précipite e 
jaune les sels d 'argent ; il s'effleurit 
au contact de l 'air. 

Le phosphate de soude sert cons
tamment dans les laboratoires; il 
est employé en médecine. 

ALCALIMÉTRIE 

Le ti tre des soudes du commerce 
^ se détermine par l 'alcalimétrie, qui 

est fondée sur la saturation exacte 
de un équivalent de soude par un 
équivalent d'acide sulfurique. Si on 
prend le t i t re alcalimétrique d'une 
potasse, il faut se rappeler que, 
dans le commerce, on y Ajoute sou
vent, par fraude, du carbonate de 
soude pour relever le t i t re . 

Pour essayer une potasse, on en 
prend 47, 11 gr. que l'on dissout 
dans 500 e d'eau ; on pipette 50 e de 
cette l iqueur , que l'on met dans un 
vase à précipiter avec deux gouttes 
de te inture de tournesol ; puis , avec 
une buret te g r a d u é e , on verse 
goutte à goutte l'acide sulfurique 
normal., jusqu 'à ce que la l iqueur 
ait pris une teinte rouge pelure c^'oi-
^mon/I'opération est a 'ors terminée : 
on lit le nombre de divisions em
ployées. 

L'acide sulfurique normal s 'ob-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t ient en pesant 98 gr . d'acide sulfu-
r ique et en y ajoutant ensuite de 
l 'eau distil léc, p«ur en f n re exacte
ment 1 litre ; on agite et on conserve 
dans des flacons, bouchés à l 'émeri. 

Pour éviter que le tournesol 
prenne des teintes vineuses, par 
l'acide carbonique qui se dégage, 
on peut opérer à chaud dans une 
petite fiole à fond plat. 

Lorsqu'on a affaire à une soude, 
il ne faut prendre que 31 gr. de ma
tière. 

GASTON DOMMERGUE. 

(A suive.) 

ÉTUDES ENTOMOLOGIQUES 
LES PAPILLONS 

I 

P a p i l l o n i d e s (Suite) 

LES ARGYNNES 

Les espèces de ce genre^ remar
quables sur tout à cause des taches 
nacrées ou argentées que présen
te presque toujours le dessous de 
leurs ailes inférieures, ont un vol 
bien soutenu et assez rapide. 

Nous décrirons : 
h'Aglaé, grand Nacré. — En 

jui l le t et en août, vous verrez' sou
vent voltiger, autour des grandes 
haies ou dans les allées des bois, 
un papillon de près de 6 centimètres 
d 'envergure, aux ailes fauves légè
rement dentées avec des ' points 
no i r s ' en dessus; en dessous, les 
inférieures- présentant des taches 
argentées environnées de verdâtre : 
Ce joli lépidoptère est PAglaé ou 
Grand Nacré. 

Sa chenil le vit sur les violettes. 
Le Petit Nacré. — Moins grand 

que le précédent, ce Nacré a aussi 
lés ailes fauves, tachées de noir ; le 
dessous des inférieures est d'un 
j aune fauve mélangé de ferrugi
neux, avec de grandes taches et la 
prunelle de sepj; yeux bruns , a r 
gentés. 

Dans les bois, les prés. — Pr in
temps et été •— Partout . 

Le Tabac d'Espagne. — Le Tabac 
d'Espagne est la plus grande e s 
pèce du genre A r g y n n e ; il mesure 

plus de sept centimètres d 'enver
gure , ses ailes, légèrement dentées, 
sont fauves avec des taches noires ; 
le dessous des inférieures, d 'un 
vert jaunât re , est marqué de qua
tre bandes transversales a rgen
tées. 

En ju in , jui l let , août et une par 
tie de septembre. — Dans les bois. 

— x\ssez commun-. 

La Petite Violette.. — Vous r e 
connaîtrez ce papillon à ses ailes 
un peu dentées, d'un fauve foncé, 
tachées de noir ; les inférieures 
sont panachées en dessous, de j aune 
sale et de fe r rug ineux ; on y voit 
aussi plusieurs taches argentées, 
dont sept marginales et lunulé^s. 

Très commune dans les prairies, 
les bois, les jardins ; en avril et 
mai, puis en j u i l k t et août. 

Le Collier argenté. — C'est en 
mai et en août que vole le collier 
a rgenté , dont la livrée est ainsi 
composée : ailes fauves fortement 
tachées de noir ; le dessous des in 
férieures d 'un brun pourpre, avec 
des taches argentées dont une à la 
base et une bande j aunâ t r e . 

Envergure : 4 centimètres 1{2. 
— Dans les prés et les bois. 

Le Damier. — Ailes légèrement 
dentées réticulées de noir, sur 
un fjnd fauve foncé chatoyant en 
violet, en dessus ; les - inférieures 
d'un jaune clair avec des points et 
de lignes ondées noir, de plus deux 
bandes fauves en dessous : 

En mai, en jui l let et en août dans 
les prairies et les bois. — Sa che 
nille vit sur le plantain lancéolé, la 
véronique, etc. 

LES VANESSES. 

Papillons aux ailes anguleuses , 
presque toujours parées de br i l lan
tes couleurs, au vol capricieux et 
rapide : tels sont les espèces très 
communes du genre Vanesse, que 
nous allons étudier. 

Le Gamma, Robert le Diable. — 
Ailes très découpées, fauves en des
sus, avec des taches noires; le des 
sous des inférieures présente un C 
blanc sur un fond gr i s -noi râ t re . 

Envergure : près de 4 cen t imè
tres . — La Gamma se rencontre 

par tout ,pendant toute label le saison. 
Sa "chenille vit sur l 'orma, le 

noisetier, l 'ortie, etc. 

La Grande tortue. — Ailes an
guleuses fauves, ayant une bordure 
noiro marquée de lunules bleues; 
quatre taches noires sur le disque 
des supérieures ; au sommet des in
férieures et en dessus, se voit une 
tache, noire aussi, arrondie. 

Envergure : 7 centimètres. — Ea 
été et en automne. — Partout. — 
Sa chenille hab ' te le chêne, le 
saule, etc. 

La Petite tortue. — Moule un 
peu rédui t de la précédente, la pe
tite tor tue ne mesure que 6 centi
mètres au p lus ; le dessus de ses 
ai les 'est d'un fauve briqueté , elles 
sont aussi bordées de noir; les su
périeures ont trois points noirs sur 
le disque et une tache blanche. 

Vous la trouverez , comme sa 
sœur , par tout pendant la belle 
saison. 

Le Morio. — Le Morio, sans être 
très commun, n 'est pas' rare ; c'est 
la plus grande espèce du genre; sa 
livrée est belle. Ailes d'un riche 
pourpre sombre, avec une bordure 
large, d'un j aune clair, précédée in
tér ieurement d 'une série transverse 
de points b leus ; de plus, deux ta
ches j aunes au sommet des supé
rieures. 

Envergure : 8 centimètres. — Été 
et automne , dans les allées das 
bois, les prairies. 

Sa chenille vit en société sur le 
saule, lo bouleau, l 'orme, etc. 

Le Paon de jour. — Le Paon 
de jour que tout le monde connaît, 
est un de nos plus jolis lépidoptè
res. Sur chaque a i l e , d'un rouge 
ferrugineux, on voit, un grand œil 
bleu ; la côte d is ailes supérieures 
est bordée de n o i r , avec un point 
blanc sale. Il est inuti le de le dé
crire, d 'avantage. Disons seule
ment qu'il a 5 centimètres lp2 d'en
vergure . 

Excessivement commun dans les 
bois, les prés et les j a r d i n s , pen
dant toute la bonne saison. 

Sa chenille vit en société sur les 

or t ies . 
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Le Vulcain. — Le Vulcain sera 
aisément distingué des autres va -
uesses: ses ailes sont noires avec 
une -bande arquée , d'un rouge 
couleur de feu et quelques taches 
blanches. 

Envergure : près de 6 cent imè
tres. Printemps et é té . — Commun 
dans les bois et les j a rd ins . 

La chenille du Vulcain vit soli
taire sur les orties. 

La Belle-Dame. — Cette vanesse, 
la dernière que nous ment ionne
rons, se rencontre très fréquemment 
durant toute la belle sa ison; elle 
a les ailes dentées, fauves en des
sus ; les supérieures ont des taches 
blanches et des taches noires au 
sommet, les. inférieures on t , en 
dessous, cinq jeux sur un fond 
marbré. 

Envergure : 6 centimètres. 
La chenille de la Belle-Dame 

'habite les chardons. 
(A suivre) 

C H A R L E S M I R A U L T , 

L'AIR, L A T E R R E E T L ' E A U 

Description des principales merveil
les du globe et des phénomènes 
naturels les plus curieux. 

CHAPITRE XIII 

\ 0 L C A N S ET TREMBLEMENTS DE TERRE 

t. — V o l c a n s i l ' l i i s r o p e . — I . e V é s u v e . 
— L ' K t n a . 

SiMMAHiK. — Déf in i t ion d u v o l c a n . •--
Théorie des é r u p t i o n s v o l c a n i q u e s . — 
Continuité du r e f r o i d i s s e m e n t d e l à Terre . 
— Le Strombol i e t les. v o l c a n s à é r u p 
tions p e r m a n e n t e ? . — V o l c a n s À é r u p 
tions* i n t e r m i t t e n t e s . — O u v e r t u r e s de 
cratères et é r u p t i o n s s p o n t a n é e s . — R ô l e 
de la v a p e u r d 'eau d a n s l e s é r u p t i o n s 
volcaniques . — Orig ine d e s a c i d e s c o n 
tenus dans les e a u x des m o n t a g n e s v o l 
caniques. — Le Vésuve. — L ' é r u p t i o n de 
Tan l'J. — H c r c u l a n u m e t P o m p û i . — 
Les cadavres de P o m p é î r é c e m m e n t d é 
couverts . — E r u p t i o n s s u c c e s s i v e s d e 
puis 1879 j u s q u ' à 1882. — L'Etna. —. 
Eruptions a n t é r i e u r e s à l 'ère a c t u e l l e . 
Eruptions s u c c e s s i v e s J U S Q U ' À 1880. — 
Considérat ions s u r l ' é c o n o m i e e t la m é 
canique des v o l c a n s . 

Buffon donne une définition du 
volcan plus pittoresque que sc ient i 
fique : « Un volcan est un canon 
d'un volume immense, dont l 'ouver
ture a souvent plus d'une demi-

lieue. » C'est à la vérité un tube co
lossal qui , traversant la croûte solide 
du globe, pénètre jusqu 'au noyau 
en fusion. On peut en outre recon
naî tre dans beaucoup de volcans, 
dans les volcans éteints pr incipale
ment, les restes de l 'état de fusion 
ignée par lequel la terre a passé, 
avant que sa surface se soit solidifiée 
sous l'influence du refroidissement. 
Enfin, les volcans nous rappellent 
que ce refroidissement n'est pas 
complet, et qu'au centre de notre 
planète, il reste un noyau incandes

c e n t qui, fort heureusement , n'est 
pas tout près de s 'éteindre. 

L'éruption volcanique \ araît être 
déterminée, et c'est d'ailleurs la 
doctrine oifîcielle,par la contraction 
résultant du refroidissement con
tinu de la. terre et la force expansive 
des gaz se^dégag-eant du foyer cen
tral , lesquels s'ouvrent çà et là un 
tuyau de dégagement dans la croûte 
solide, quand les tuyaux existants 
ne suffisent plus, pour s'élancer dans 
l 'atmosphère avec une violence te r 
rible," poussant devant eux des flots 
de roches en fusion, c 'es t -à-dire de 
laves, de pierres énormes arrachées 
aux parois du puits voisines de la 
surface, en un mot tout" ce qui leur 
fait obstacle. Suivant que leur pu is 
sance expansive est plus ou moins 
considérable, les laves, les scories, 
les fragments de roches, les" cen
dres, etc. s'écoulent le long des ver 
sants du cône formé par les dépôts 
successifs des éruptions antér ieures 
et vont écraser ou ensevelir des ha 
bitations, des villages entiers, des 
villes florissantes même; ou bien 
encore , des explosions intérieures 
causées sans doute par la lutte con
tre les obstacles que rencontrent les 
gaz cherchant à s'échapper, provo
quent .des modifications violentes et 
considérables dans le relief du sol, 
changent le cours dos fleuves, e n 
gloutissent des lacs d'une grande 
étendue dans la gueule béante d'un 
cratère nouveau, lesquels, à la pro
chaine occasion, seront soulevés à 
leur tour et inonderont proba' l e -
ment toute une vaste et r iche con
trée. — Ici le volcan donne évidem

ment la main au t remblement de 
terre. 

Il y a des volcans en état d ' é rup
tion constante, tel que le Stromboli, 
qui constitue presque à lui seul l 'île 
la plus septentrionale des Lipari, et 
qui lance Constamment des laves et 
dos matières en fusion avec un bru i t 
d'explosion assez violent la nu i t , 
mais auquel on s 'habitue au point 
de ne plus l 'entendre au mil ieu des 
autres bruits du jour . On ignore 
absolument et à quelle époque cette 
île émergea des flots et quelle est 
la date d e l à première éruption du 
Stromboli qu'on a toujours vu et 
entendu se comporter comme nous 
venons de dire, sans faire le moindre 
mal à personne. Parmi les aut res 
volcans en état d'éruption perma
nente , nous citerons encore le Fogo 
(île du Cap Vert j ; l 'Amabitlan, l ' I -
salco, le Sangay dans l 'Amérique du 
Sud. Ce dernier , situé au sud-est de 
Quito, est en éruption, depuis 1728: 
tous les quarts d'heure,-il lance une 
bordée de laves, de scories et de 
matières ignées, accompagnée d 'une 
explosion formidable, qui s'aperçoit 
de loin, car un navigateur l 'entendit 
d'une distance de 848 milles géogra
phiques. 

D'autres part iculari tés r appro
chent certains volcans les uns des 
autres , mais en général , sauf l 'ex
ception caractéristique citée plus 
haut , les volcans présentent de lon-
ques phases de repos plus ou moiu 
complet, interrompues de loin en 
loin par do terribles accès. C'est du 
moins le cas pour le plus j . r a rd 
nombre des volcans les mieux con
nus , à commencer par le Vésuve 
dont un chemin de fer facilite a u 
jourd 'hu i l 'ascension. 

Il arr ive quelquefois aussi , dans 
les régions tropicales, que le feu in 
tér ieur s'ouvre un accès inat tendu 
et crée un volcan nouveau en t r é s 
peu de temps. Un phénomène de ce 
genre se produisit , en 1757, dans la 
plaine de Jorul lo, au Mexique, où 
un volcan de 1300 mètres de h a u 
teur, pourvu de 2,000 bouches a u 
jou rd 'hu i encore fumantes, sortit 
de terra dans l'espace d'une seule 
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nui t . — Rentrer chez soi la nui t , 
après un voyage de quelque durée, 
et trouver sa route obstruée par la 
soudaine apparit ion d'un cratère 
enflammé, fùt-il gros comme une 
fourmilière, c fest ce qu'on peut a p 
peler faire une rencontre désa
gréable. 

Dans les éruptions volcaniques,la 
vapeur d'eau joue toujours le rôle 
pr incipal , et consti tue la colonne 
qui s'élève du cratère et s'étend a u -
dessus en un nuage épais, pour r e 
tomber bientôt en pluie ou en neige. 
Cette vapeur contient une quanti té 
d'acides su l fureux, sulfhydrique, 
chlorhydrique, etc, dont la présence 
est du reste aisée à reconnaître , tant 
par l 'odeur délétère que ces acides 
répandent à l 'entour que par l'action 
destructive qu'ils exercent sur les 
plantes. 

Dans un mémoire lu à l'Académie 
des sciences en 1874, sur les explo
rat ions qu'i l a faites des volcans de 
la cordillère des Andes en 1831 et 
1832, M. Boussingault dit que l ' exa
men des circonstances dans les
quelles on rencontre ces acides, 
l 'analyse des eaux et des vepeurs 
avolsinant les volcans, l 'ont conduit 
à cette conséquence que ces acides 
se trouvent dans l 'eau, et que cette 
eau est de l 'eau météorique. 

Aux al t i tudesde 4 à 5,000 mètres, 
où se trouvent ces volcans, la q u a n 
ti té d'eau qui tombe du ciel est 
beaucoupplusgrande quecellequ'on 
recueille dans les val lées; il ne se 
passe pas de j o u r qu'il ne pleuve, 
neige ou grêle, et le vent y est si 
violent qu'il renverse fréquemment 
les hommes ; aussi est-i l t rès diffi
cile d'arriver jusqu 'aux sommets. 

L 'éminent chimiste a constaténon 
seulement que les volcans des Andes 
dégagent de l'acide carbonique on 
quanti tés souvent considérables, de 
l 'acide sulfurique, de l 'hydrogène 
su l furé , etc. , mais encore que des 
torrents et autres -'.ours d'eau con
t iennent de l'acide sulfurique et de 
l 'acide chlorhydrique Hrres . Il cite 
comme exemple le Eio-Vinagro, qui 
charrie quotidiennement l 'énorme 
quantité de -17,000 kilogr. d'acide 

sulfurique et de 42,0CO kil . d'acide 
chlorhydrique. Ce cours d'eau sort 
do larges fissures situées dans les 
régions supérieures des Andes. De 
la vapeur d'eau à 90°, température 
de l 'eau boui l 'ante à cette élévation, 
s'échappe incessamment du sol en
vironnant . Celui-ci , toujours en 
mouvement, accuse une tempéra
ture constante do 49° centigrades. 
• Suivant M. Boussingault , les ac i 
des dont il a constaté la présence 
dans les cours d'eau de ces monta
gnes volcaniques ne peuvent exister 
dans les profondeurs du volcan et ne-
peuvent pas être vomis d i rec te
ment par l u i ; car, di t - i l , les roches 
qui constituent l 'ensemble de la 
montagne, depuis la surface jusqu 'à 
une distance très grande au-dessous 
du sol, contiennent assez de bases : 
potasse, soude, c h a u x , etc., pou*" 
saturer des quantités d'acide encore 
plus considérables. Le problème 
serait insoluble si M. IL Sain te-
Claire-DeviJle n 'avait point fait ses 
belles expériences sur la dissocia
tion à de hautes températures,, des 
vapeurs des corps composé 1-, et s'il 
n 'avait découvert qu'en présence de 
la silice et de la v a l e u r d'eau, les 
sulfates, et le sulfate de chaux en 
particulier, n 'étaient décomposés, 
donna-nt naissance à des silicates et 
à de l 'acide sulfurique l ib re . Dans 
les volcans des Andes, ce dernier, 
une fois formé, réagit sur les chlo
rures des roches, en dégage l'acide 
chlorhydrique, et alors cet acide et 
ce qui reste de l 'acide sulfurique 
s'échappe par les fissures de la 
montagne, soit à l 'état de vapeur, 
soit à l 'état de dissolution dans l 'eau 
des sources nombreuses qu'on r e 
marque dans ces régions. 

M. Eoussingault rappelle, à ce 
propos, que la facilité avec laquelle 
la silice, à une haute tempéra ture , 
décompose le sulfate de chaux en 
présence de la vapeur d ' eau , lu i a 
donné l'idée d'appliquer on g rand 
et industriel lement ce procédé. 

Cet t a explication de la formation 
des acides que dégagent les volcans, 
même les volcans éteints depuis des 
siècles, comme ceux de l 'Auvergne, 

est en désaccord avec la théorie des 
éruptions volcaniques que nous ex
posions en commençant; mais cette 
théorie n'est pas remplacée, mal
gré cela, et il se peut après tout que 
l 'une n'empêcha pas l 'autre . 

Après avoir passé en revue indi
viduellement les principauxvolcans 
terrestres et relevé leurs éruptions 
les plus violentes ou les plus désas
treuse?, nous aurons à nous occuper 
des phénomènes produits par les 
volcans sous-marins identiques au 
fond, mais dont les conséquences 
sont différentes, et plus souvent 
heureuses que funestes, puisque 
l'existence de beaucoup d'îles au
jourd 'hu i fécondes et habitées leur 
est incontestablement due. 

LE VÉSUVK 

Le Vésuve était une montagne 
verdoyante et fer t i le , aux pen
chants couverts sur tout d'oliviers 
et de vignes dont les pampres cou
raient en guir landes presque jus
qu'à son sommet , à la ba«e en
tourée de villas, de palais, de co
lonnades, de temples et d'édifices 
publics, de villes luxeuses. On n'a
vait jamais entendu dire que des 
entrail les de cette montagne « chère 
à Bacchus» des flots de laves se fus 
sent élevés pour répandre alentour 
la destruction et la mort. On savait 
pourtant , à n'en pouvoir douter, que 
le Vésuve devait renfermer dans ses 
entrail les des soin ces de feu qui l'a
vaient embrassé autre foi s, quoiqu'on 
ne trouve aucune traco d'un tel fait 
dans l 'histoire ; car on trouvait sur 
son sommet stérile une terre sem
blable à de la cendre et des pierres 
noircies et enfumées. Mais les sa
vants se bornaient à le qualifier de 
volcan éteint, et tout était dit. 

L'an vj3 de notre ère, le 5 février, 
cependant, un violent tremblement 
de t e r r e , comme un messager de 
malheur , renversa presque entiélé
ment Pompci et cau^a aux villes 
voisines, jusqu 'à N a p l n s , de gran 's 
dommages. On répara comme on 
put les débats causés par le fléau, 
puis on l 'oublia. Suzs ans on doi-
mit de nouveau tranquil le SAIS la 
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menace du volcan , mais le réveil 
devait être terr ible. 

C'était le 23 août 79, vers une 
heure de l ' ap rès -mid i , par une 
journée calme et splendide. Une 
explosion formidable se fit entendre 
tout à coup; la mer fut prise de 
convulsion et se re t i ra du rivage ; 
les édifices, les maisons, les colon
nades'tremblèrent d'une manière 
menaçante. Bientôt s'éleva du som
met du Vésuve une immense co
lonne de vapeur et de fumée, tantôt 
blanche, tantôt, noirâtre , tantôt de 
couleurs diverses, puis i l luminée 
par la réflexion des torrents de l a 
ves enflammées qui s'élevaient j u 
squ'à l'orifice du cratère. Cette c o 
lonne de fumée n'avait pas moins 
de deux à trois kilomètres de h a u 
teur; elle demeura un ins tan t - im
mobile, puis s'épanouit comme un 
gigantesque champignon , faisant 
la nuit en plein jour, et s 'abattit en 
versant au loin des torrents d'eati, 
do cendres, de p ie r res , de scories 
de toute sorte, tandis que des tor
rents de lave incandescente roula i 
ent comme un fleuve de feu du 
sommet de la montagne et que des 
pierres à l'état de fusion ignée, p ro 
jetées du cratère avec des détona
tions épouvantables, allaient incen 
dicr les édifices des villes environ
nantes. Non-seulement Pompei et 
ilerculanum furent entièrement d é 
truites, mais Stabies (aujourd'hui 
Castellamare-di-Stabia) , Miaène , 
Naples eurent plusieurs pieds de 
cendre dans leurs rues, et un grand 
nombre d'édifices publics et de 
maisons particulières détrui tes de 
fond en comble. Des cendres fu-
renttransportôes par le vent jusqu 'à 
Home, qui aprit ainsi la nouvelle 
de la catastrophe et jusqu 'en Egypte 
et en Syrie. 

Cette scène épouvantable dura 
trois jours et trois nui ts . On sait 
comment Pline l 'Ancien, qui com
mandait la flotte à Misène et s 'é-
taitrendu àStahies poury étudier de 
plus près le terrible phénomène, y 
perdit la vie. 

Herculanum et Pompei, couver
tes d'une pluie de feu et de cen

dre et de torrents de boue furent si 
complètement ensevelies, qu'on de
vait oublierpendant des siècles j u s 
qu'à leur existence jadis bri l lante. 

La première de ces villes souffrit 
part iculièrement de l'effet terr ible, 
quoique d'apparence plus bénigne, 
des avalanches de boue qui, en se 
précipitant sur e l l e , bouchaient 
toutes les i s sues , comblaient les 
c r eux , étouffaient tout. De sorte 
qu'à la place d 'une ville florissante, 
la catastrophe substitua un tas de 
boue qui se tassa avec le t^mps et 
sur le quel on éleva plus tard les 
r iantes villas de Resina et de Por 
tici . Les malheureux qui ne purent 
fuir à temps sont donc enterrés là, 
sous cette pâte devenue d'une du
reté ex t rême , dans un état de 
conservation exceptionnel. C'est ce 
qu'ont démontré en effet les fouilles 
tentéespour la première fois au com
mencement du dix-huit ième siècle, 
si souvent interrompues et reprises, 
et qui ont a m e n é , outre la décou
verte do palais et d'œuvres d 'art du 
plus grand pr ix , celle de pain, de 
fruits et d'oeufs que l 'action du 
t e m p s , pendant près de dix-hui t 
siècles, n'avait pu complètement a l 
térer . 

Pompei, presque ent ièrement dé
t rui te par le t remblement de terre 
de 63, était incomplètement réédi
fiée, lorsque éclata la désastreuse 
éruption qui l 'enterra sous une 

.pluie de cendres et de pierres pon
ces pr incipalement, et la p lupart de 
ceux de ses habitants qui périrent 
dans la catastrophe furent écrasés 
par la chute des maisons, des co
lonnes, des statuer qui ornaient ses 
places publiques, ou asphyxiés , 
comme Pl ine , par les gaz délétères 
qui s'élevaient du sol par d ' innom
brables fissures. On en retrouva qui 
s 'étaient réfugiés dans des caves 
murées par les amas do cendres, en
terrés vivants par conséquent. 
Cette ville paraî t De pas avoir été 
complètement ensevelie, et ri son 
règne n'avait été trop court, Titus 
l 'eût sans doute relevée, comme il 
en avait manifesté l ' intention; mois 
ses successeur? eurent d'autres 

préoccupations, et la terre végétale 
finit par recouvrir les ruine.", de 
l 'antique cité, et les vignes , et les 
oliviers par dérober aux yeux do 
l 'observateur jusqu 'à l 'emplacement 
exact qu'elle avait jadis occupé. Ce 
n'est que vers le milieu du siècle 
dernier que la pioche d'un v igne
ron t rahi t l 'existence de cette n é 
cropole oubliée et que des -fouilles 
sérieuses, vingt fois suspendues , y 
furent entreprises. 

Ces fouilles ont donné, à la fin, 
des résultats inespérés; la ville a 
été rest i tuée, peut -on dire, telle 
que la surpri t l 'éruption de 79, et 
cette resti tution ne s'arrête pas aux 
monuments , elle s'étend aux v ic
times. 

Dans son très intéressant ouvrage 
sur Pompei. et les Pompéiens, M. 
Marc Monnier narre comme suit la 
découverte faite en 18G3, de cada
vres pompéiens dans l 'a l t i tude où 
la mort l^s surpri t . 

« En 1863, dans une petite rue , 
sous d, s tas de débris, les ouvriers 
des fouilles aperçurent un espace 
vide au fond duquel apparaissaient 
des ossements. Us appelèrent auss i -
tô tM. FiorelU, qui eut une idée lu
mineuse. Il fit délayer du plâtre 
qu'on versa aussitôt dans le creux, 
et la même '>péi atton fat renouvelée 
sur d 'autres points où l'on avait cru 
voir des ossements semblables. 
Après quoi l'on enleva soigneuse
ment la crôute de pierres-ponces et 
cendre dm cie qui avait enveloppé, 
comme dans des chapes, co quelque 
chose qu'on cherchait à découvrir. 
Et, ' ces matières enlevées, on eut 
sous les yeux quatre cadavres. 
' « Tout le monde peut les voir 
maintenant dans le musée de Pum-
péi ; rien de plu-s saisissant que co 
spectacle. Ce ne sont p"is des statues 
mais des corps humains moulés par 
lo Vésuve ; les s ;ude t tes sont e n 
core là, dans ces fiivelopp'-s de p lâ
tre qui rop oduisent ce que lo temps 
aurai t dôtiuit , ce que la cendre h u 
maine a gardé, les vêtements et ia 
chair, ja dirai presque la vie. Les 
os peresnt çà et là certains endroits 
où la coulée n 'a pu parvenir. Il 
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n'existe nul le part r ien de pareil . 
Les momies égyptiennes sont nues, 
noires, hideuses ; elles n 'ont plus 
r ien de commun avec nous ; elles 
sont arrangées pour le repos éter
nel dans une att i tude consacrée. 
Mais les Pompéiens exhumés 
sont des êtres humains qu'on 
voit mourir . 

« L'un de ces corps est 
celui d'une femme auprès de 
laquelle on a relevé quat re-
vingt-onz'j pièces de monnaie , 
deux vases d 'argent , des clefs 
et des bijoux. Elle fuyait donc, 
emportant ces objets p r é 
cieux, quand elle tomba dans 
Ja petite rue . On la voit encore 
couchée sur le côte gauche : 
on distingue fort bien sa coif
fure, le tissu de ses vête
ments , deux anneaux d 'a r -
g r n t qu'elle porte au doigt ; 
l 'une de ses mains est cassée, 

débattue longtemps dans d 'horr i 
bles souffrances : son att i tude est 
celle de l 'agonie et non celle de la 
mort. 

« Derrière elle, étaient tombées 
une femme et une j eune fille : la 

T r i c l i n i u m à Pornpéi 

L i ' a i r - , l a . T e r r e , e t l ' E a u , 

dame : les pauvres perdent moins à 
mourir . Tout près d'elle, comme 
sur un même lit est couchée la jeune 
fille ; l 'une à la tête, et l 'autre aux 
p ieds ; leurs jambes se croisent. 
Cette jeune fille,presqu'une enfant, 

produit une étrange impres
sion; on voit très exactement le 
t issu, les mailles de ses vête
ments , lesmanches qui lui cou
vraient le bras jusqu'au poi
gnet , quelques déchirures çà 
et li qui la issa ient lachairnue, 
et la broderie des petits sou-
liers avec lesquels elle mar
chai t ; on voit surtout sa der-

• nière heure comme si on était 
là, sous la colère du Vésuve ; 
elle avait relevé sa robe sur 
sa tête, comme la fille de Dio-
mède,par ce qu'elle avaitpeur; 
elle était tombée en cou
rant la face contre terre, et, 
ne pouvant se relever, elle 

L ' A I R LA T E K U E E T L'KAU : P o m p é ï , V o i e des T o m b e a u x . 

on voit la s t ructure cellulaire de l'os ; 
lebrasgaucheselèveetse tor t ; lamaiu 
est délicate et crispée, on dirait que 
les ongles sont entrés dans la chair; 
tout le corps paraît enflé, contracté; 
lesjambe3 seules, très fines, demeu
rent étendues ; on sent qu'elle s'est 

plus âgé -, la mer.-, peut-êire, é tai t 
d 'humble naissance, à en juger par 
l 'ampleur de ses oreilles ; elle ne 
portait au doigt qu 'un anneau de 
fer; sa jambe gauche, levée et 
ployée, montre qu'elle aussi a souf
fert, moins cependant que la noble 

avait appuyé sur un de ses bras sa 
têt-3 frêle et jeune . L'une de ses 
mains est entr 'ouverte comme si 
elle y avait tenu quelque chose, 
peut-être un voile qui la couvrait. 
On voit les os de ses doigts perçant 
le plâtre. Le crâne est luisant et 
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poli, lesjambes sont relevées en a r 
rière et posées l 'une sur l 'autre ; 
elle n'a pas souffert longtemps, la 
pauvre fille, mais c'est elle qui fait 
le plus de peine à voir : elle n 'avait 
pas quinze ans. 

« Le quatrième corps est celui 
d'un homme, une sorte de colosse. 
Il s'était couché sur son dos pour 

mourir bravement ; ses bras et ses 
jambes sont droits , immobiles. Ses 
vêtements sont très net tement m a r 
qués, les braies visibles et collantes 
les sandales lacées aux pieds, et 
l 'une d'elles percée par l 'orteil, les 
clous des semelles apparents , le 
ventre nu et gonflé comme ceux des 
autres corps, peut-être sons l ' in

fluence de l'eau qui a pétri la cen
dre. Il porte, à l'os d'un doigt un 
anneau de fer ; sa bouche est ou
verte, il lui manque quelques 
dents ; son nez et ses joues se dessi
nent vigoureusement; les yeux et 
les cheveux ont disparu ; mais la 
moustache persiste. Il y a quelque 
chose de martial et de résolu dans 

I . 'AIU L A I E R U E E T L ' E A C : Vue d e ÎNaples, l e V é s u v e , é r u p t i o n de 1808 . 

ce beau cadavre. Après les femmes 
qui ne voulaient pas mour i r , on 
voit l'homme intrépide au milieu 
des ruines qui l 'écrasent. 

« Je m'arrête ici, car Pompéi 
mênnnepeu t rien nous offrir qui 
approche de ce drame encore p a l 
pitant. C'est la mort violente avec 
ses tortures suprêmes, la mort qui 
souffre et se débat, prise sur le lait 
après dix-huit siècles. » 

Après la catastrophe de 79, le 
Vésuve paraît avoir cont inué pen
dant assez longtemps à lancer des 
nuages de fumée, des cendres et 
des pierres et à répandre (des flots 
de laves, mais dans un cercle heu

reusement restreint . Une nouvelle 
éruption eut lieu en 110, une aut re 
plus importante en 203. Demeuré à 
peuprèspais iblejusqu 'en472, le ter 
rible volcan fut de nouveau, cette 
année- là , le théâ t re d'une érupt ion 
dont les cendres furent emportées 
p a r l e vent jusqu 'à Constantinople 
où elles semèrent la te r reur . Il y 
eut encore des éruptions plus ou 
moins désastreuses dans les années 
512. 685, 993. Celle de 993 fut a n 
noncée par des t remblements do 
terre d'une grande violence qui 
affectèrent jusqu 'à Rome où, par le 
sol crevassé, des flammes se firent 
jour et incendièrent plusieurs ma i 

sons. En 1036, des torrents l iquides, 
s 'echappant des flancs crevassés du 
volcan, donnèrent à l 'événement 
un caractère particulier]; puis de 
nouvelles éruptions se produisirent 
en 10f9, 1138, 1139, 1306, 1500, 
1538. Cette dernière ne se produisit 
pas par le cratère ou par des cre
vasses ouvertes sur lez flancs du 
mont Vésuve, mais bien dans la 
plaine. Il s.e forma, en peu d 'heures, 
dans la journée du 29 septembre, 
une sorte do cône de 150 mètres de 
hau teur au milieu de la plaine, et 
dans la nuit , du sommet de cette 
émineuce, s'élevèrent avec des 
détonations bruyantes , des je ts de 
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lave, de pierres et de cendre qui ne 
cessèrent qu'au bout de sept jours . 
Ce volcan, qui n 'a pas fait parler 
d e l u i depuis, c'est Monte Nuovo, 
près dePouzzoles, ville alors floris
sante, mais qui fut détrui te , cette 
même année 1538, par un t remble
ment de terre concomitant. 

Du 15 décembre 1031 au 20 fé
vrier 1632, le Vésuve fut dans 
un état d'éruption continue, et 
dont les conséquences aura ien t pu 
être aussi désastreuses que celles 
de l 'éruption de 79, s'il y avait eu 
encore un Jlereulanum et unPompéi 
à engloutir . De même qu'alors, le c ra
tère du volcan lança une colonne 
de iumée immense qui fît la nui t 
complète en plein jour , éclairant 
cette nui t de la lueur sinistre des 
matières enflammées qu'il vomis
sait et de celle des éclairs. L 'é rup
tion annoncée par des secousses de 
t remblement de terre , était "accom
pagnée de détonations effrayantes. 

Le flanc de la montagne creva 
enfin, près du sommet, et il s 'é
chappa do cette énorme fissure, un 
tor rent do lave, qui , après avoir 
brûlé et ravagé tout sur son pas
sage, bourgs , villas, maisons, a r 
bres et récoltes, alla so perdre dans 
la mer, près de Portici . Plus de 
30,000 personnes, d'après les chro
niques du temps, perdirent la vie 
dans cette catastrophe ; dix fois 
plus, au tant qu'on en peut juger, 
qu'il en péri t en 79. 

Da 1660 à 1737, vingt-s ix é r u p 
tions eurent lieu dont nous n ' a u 
rions heureusement qu'à citer peu 
de chose, outre les dates. Mais cette 
dernière eut ce caractère terrible 
qu'on avait fini par oublier avec le 
temps. Elle commença le 15 mai et 
dura douze jours , causant d 'épou
vantables désastres. Un torrent de 
lave de 3 mètres d'épaisseur sur 
60 mètres de largeur, ravagea et 
brûla des maisons, des église^, mo
nastères, etc.: il avait parcouru une 
distance de7,800 mètres. Quatorze 
éruptions plus ou moins impor tan
tes eurent l ieu de 1751 à 1794. Dès 
lo comrr.encement de ju in 171)4, l 'é 
vénement était annoncé par divers 

phénomènes menaçants , tels que 
l 'exhalation de vapeurs méphit iques 
des grondements sou te r ra ins ; le 12, 
des secousses violentes do t remble
ment de t e n e se firent sentir 
jusqu 'à Naples ; le 15, vers dix heu
res du soir, à la suite d 'une explo
sion très forte, le Vésuve lança une 
gerbe do vapeur et d'épaisse fumée. 
Une déchiruire de 725 mètres de 
long sur 72 mètres de large se fit, au 
milieu d'un fracas épouvantable, à 
la base occidentale du cône; u n tor
rent de lave s'en échappa et alla se r é 
pandre dans le voisinage de Torre-
del-Gre^o, qui devait être détrui te 
de fond en 1 comble, par un torrent 
de même na ture , le 17. L'éruption 
se prolongeajusqu 'au2 jui l let , mais 
avec un caractère moins terr ible . 

Après une nouvelle sério do vingt-
cinq éruptions de 1799 à 1853 nous 
arrivons à celle de décembre 1881 
qui fut précédée deviolentes secous
ses et de grondements sourds qui 
avaient porté la ter reur jusqu 'à 
Naples. Le 8 décembre, un gouffre 
s'ouvrit tout à coup sur lo flanc du 
volcan, à 1800 mètres de la ma lheu
reuse ville de Torre-del-Grcco, et 
lança dos torrents de fumée, de cen
dres et de matières incandescentes 
aux alentours, puis des flots de lave 
qui se dir igèrent vers Torre-del-
Greco, dont les habi tants prirent 
aussitôt la fuite. Cependant la lave 
n'avançait que len tement ; en fait 
elle n 'a t teigni t point la v i l le ; mais 
elle n'en causa pas moins, une fois 
de plus, la destruction. Par des cau
ses qui ne sont pas bien clairement 
expliquées, des soulèvements et des 
déchirures nombreuses se produis i 
rent dans le sol que couvraient les 
maisons de Torre-dcl-Grcco, qui 
s 'écroulèrent et disparurent dans 
d'énormes et profondes crevasses. Il 
n 'y resta plus qu 'un triste amas do 
décombres informes entremêlé de 
gouffres remplis d'une eau infecte 
et noire. 

Depuis cette époque, le Vésuve ne 
s'est pas tenu bien longtemps dans 
une parfaite t ranqui l i té . L'éruption 
de novembre 1868 causa d'assez 
grands dommages dans les régions 

cultivées duve is inage ; ce fut tout, 
mais cette éruption fut en outre 
remarquable par une gigantesque 
colonne de vapeur épaisse et char
gée de cendres qui s'éleva du cratère 
en prenant la forme d'un pin colos
sal, qui obscurcit quelque temps la 
lumière du jour, exactement comme 
en 79. 

L'éruption d'avril 1872 atteignit 
encore Torre-del-Greco, à peine 
relevé do ses ru ines , mais avec infi
niment moins de puissance destruc
tive qu'en 1861. Le Vésuve a donné 
encore des preuves menaçantes de 
son activité en mars 1876, en juin et 
dans les derniers mois de 1878, en 
janvier 1879 et tout récemment, 
dans l 'hiver de 1881-1882 ; de larges 
coulées de laves se sont répandues 
dans la campagne dans chacune de 
ces occasions, mais bien que les 
craintes fussent chaque fois très 
grandes, les résultats ne furent pas 
aussi désastreux que les symptômes 
avaient été menaçants .On peut dire 
en un mot que le Vésuve n'a pas 
cessé depuis dix ans d'être en acti
vité, mais que l 'éruption violente 
dont le chemin de fer funiculaire 
construit en 1881 pour transporter 
jusqu 'au cratère, ou à peu près, les 
touristes curieux, doit être finale
ment le proie, n 'est pas encore tout 
près de se produire. 

L'ETNA 

L'Etna est le volcan le plus élevé 
de l 'Europe, et ses éruptions ont été 
constatées longtemps avant tout 
aut re événement de cette nature: 
on n'en compte, avant notre ère, pas 
moins de dix, dont il f .udrait repor
ter la première vers le huitième siè
cle avant Jésus-Christ , 11 y en a eu 
quat re-v ingt -d ix depuis cette épo
que, dont v ingt -deux au dix-septiè
me siècle, t ren te-deux au dix-hui
tième et quatorze depuis le commen
cement du dis-neuvième. L'Etna est 
une montagne formant une cône 
très obtus, élevée d'environ 3,300 
mètres au-dessus du niveau de la 
mer, ayant 150 kilomètres de cir
conférence à sa base et au moins le 
double si l'on y comprend toute 
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retondue que la lava a couverte. 
Comme les hautes montagnes, ils est 
couvert de neige à son sommet et 
l'on y observe une gradat ion des 
climats très marquée. 

Plusieurs des éruptions de l 'Etna 
sont citées pour leur violence e x 
trême. Celle de 1G6.9 dura plusieurs 
mois, et pendant vingt jours , des 
iorrents de lave se répandirent sans 
interruption, détruisant quatorze 
villages ou villes, dont quelques 
unes contenant jusqu 'à 4,000 habi 
tants, dans )a région tempérés de la 
montagne. Lalavepar vintj usqu'aux 
murailles de Catane, élevées de 
soixante pieds : commeella menaçait 
de les franchir et de pénétrer cans 
la ville, les habitants s 'empressè-
lent de lui opposer un mur on pier
res sèches : elle réussit pour tant à 
faire irruption sur un point où, 
loi'fcqu'fclle fut refroidie, elle forma 
une arcade qui fut longtemps con
servée. U n e partie-de cette coulée de 
lave détournée de sa route alla sa 
jeter dans la mer et y forma une 
jetée d'un kilomètre de longueur . 

{Asuivre.) A. B. 

PHYSIQUE 

L A C H A L E U R . 

I T . D I L A T A T I O N D E S S O L I D E S , D E S 

L I Q U I D E S E T D E S G A Z . 

Lorsqu'on eut reconnu que les 
corps se dilataient suus l 'action de 
la chaleur, on chercha à déterminer 
une loi régissant cet accroisse
ment dans les dimensions des corps. 
On peut établir assez r igoureuse
ment que ces accroissements va
rient avec régulari té, entre des l i 
mites éloignées ; du nvuns pour les 
so id s. Lavoisier et Laplace om-
t)!ojaient l 'appareil qui porte e n -
ore aujourd'hui les noms de ces 

(1 ux illustres savants, et qu'ils 
c nstru^sirent dans le but u n i -
m^de déterminer la loi énoncée plus 
haut. 

Un peu plus lard, ils s'en servi

rent pour déterminer les coefficients ! 
propres des solides (1). 

Ramsden construisit également 
un appareil dans le but de mesurer la 
dilation des règles employées à m e 
surer la méridienne angla i se ; son 
instrument fut, un peu plus tard , 
modifié sur quelques points par 
Fromont, et c'est sous ces dernières 
modifications qu'il fut présenté 
dans les cours de l'Ecole Polytech
nique. 

La définitition du coefficient de 
dilatation peut-être donnée sous celte 
forme : « Lorsqu'une barre d'un so
lide quelconque, et dont la longueur 
est égale à l 'uni té , se trouve dans 
des conditions telles, que sa tempé
rature propre varie d'une cer
taine température à une autre , 
toutes deux différent d'un degré 
centigrade, l 'accroissement ou la d i 
minution de longueur prise dans 
ces conditions, d'unité à unité, 
porte le nom àe coefficient de dilata
tion vrai. » Nous n 'en t rerons pas 
ici dans la définition du coefficient 
moyen. Dans ce cas, ci coefficient 
n'est plus une constante, mais bien 
une fonction des différentes tempé
ra tures . 

Tous les corps se dilatent ; mais 
ils sa dilatent plus ou moins, su i 
vant leur état ; lorsqu'i ls sont sol i
des, leurs dilatations sont minimes 
et en considérant le coefficient 
moyen, on peut dire que la di lata
tion des solides est une fonction i n 
connue de la température , fonction 
du volume, qui peut être alors mise 
sous la forme d'une série très con
vergente en la dérivant de la for
mule de Maclaurin. 

Il n 'existe à proprement parler 
que le coefficient de dilatation en 
longueur et en volume ; ce dernier 
est le triple du coefficient en lon
gueur . (2) 

Essayons d'indiquer ici quelle 
est la marche suivie dans les opé
rations qui servent à déterminer ces 
coefficients. 

(1) Œ u v r e s d e L a v o i s i e r , t . II p . 7 3 9 ; 

(2) Vo ir p o u r la v e r i f i c a t i o n m a t h é m a 
t i q u e d e ce» pr-ineipet, l e Iraiùe de Phy
sique ü e M l I . J a m i n e t Ü o u t y . 

Appelons l, la longueur d 'une 
barre , à une certaine température t; 
nous allons chercher le nombre 
que nous venons de signaler plus 
haut . Soit x ce nombre, qui , soit 
dit en passant, est une quant i té ne 
convenant pas à tous les corps, 
mais at tachée à chaque substance 
en part iculier; tous les corps n 'ont 
donc pas le même coefficient de d i 
latat ion. Portons le corps à une 
température t' et supposons que V 
soit plus élevé que t, il y aura ac 
croissement de longueur . Mesurons 
cet accroissement le plus r igoureu
sement possible, et appelons V, la 
longueur que nous venons de r e l e 
ver : d'après ce qui précède., V sera 
plus grands que / et se composera 
de la somme de deux longueurs : 
de la longueur à l degrés, plus l ' ac
croissement de longueur à f degrés. 
La première partie de cette somme^ 
est l, d'après ce que nous avons posé. 
La température s'est accrue de (f-t) 
degrés p o u r l degré l 'accroissement 
dans la longueur était,a?, pour une 
tempéra ture qui s'élevait de t à i' 
l 'accroissement est devenu x {t'-t), 
tout cela pour limite de longueur ; 
mais comme il y a l unités, nous 
avons eu en définitive, pour la se
conde part ie de la somme ou pour 
l 'accroissement, l x (V-t); en add i 
t ionnant , nous obtenous l 'équation 
l'—M x {t'-t), ce qui peut se mettre 
sous la forme V—11 x {t'-t). La 
quanti té do la forme ( 1 + K T) porte 
le nom de binôme de dilatation, 
nombre dont nous avons avons parlé 
dans un précédent article. Mais 
nous cherchons la constante x; 
pour c e l a , reprenons l 'expression 
r=l+l x {t'-t), faisons passer. I dans 
le premier membre, nous avons 
V-l=l x {F-l), d'où nous" t irons : 

0 7 = = - ^ — S i nous faisans t — o, nous 

U'-lo 
avons encore : x=-—-. /devenant la 

lo t 
longueur à ou lo, et par analogie l 

o t' 

étant la longueur relevée à V degrés. 
Les ca lcu lsquinous o n t d o n n o l e s 

coefficients de dilation des solides, 
nous fournissent une marche éga-
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lement applicable à la détermina
tion des coefficients-des liquides et 
des gaz. 

Il est toutefois quelques r emar 
ques à faire, tant pour les solide?, 
que pour les liquides et les gaz. 

Les corps isotropes ont une dila
tation qui s'effectue dans tous les 
sens, et le coefficient en volume de 
ces corps est, comme nous l'avons 
dit précédemment, le tr iple de leur 
coefficient l inéaire. Pour les solides 
cristallisés, ce principe n'est plus 
applicable. En cristal lographie, les 
corps possèdent trois axes rec tan
gulaires que nous nommerons ici 
axes d'élasticité. M. Fizeau , a 
donné le nom de dilatations p r i n 
cipales aux dilatations observées 
dans les c r i s taux , et dans la di
rection de ces axes. Comme il y a 
trois axes, avons-nous d i t , il s'en 
suit que les coefficients sont au 
nombre de trois. Nous n 'entrerons 
pas dans les opérations mathémat i 
ques qui fournissent ces coefficients, 
disons en passant que dans les sys
tèmes où des axes sont égaux , les 
coefficients sont égaux. Il est un 
fait -curieux à remarquer, c'est que, 
dans les variations de température , 
il arrive un moment où la d i la ta-
Lion cubique de ce corps, ainsi que 
d ' au t r e s , change de s i g n e ; pour 
l 'émeraude , la dilatation cubique 
est positive au dessus de — 4,° 2 et 
négative au dessous; c'est donc 
à—4,°2 qu'est le maximum de den
sité de ces corps. 

Le diamant et le proioxide de cui 
vre, tous deux du même système et 
appartenant au premier groupe, 
type cube , ont leur maximum de 
dens i t é ; le premier à — 42,° 3 , 
l 'autre à — 4,° 3 . 

M. Fizeau ne rencontra qu 'un seul 
corps, qui eût pour coefficient cu 
bique un nombre négatif. Dans fes 
formules qui donnent ces coeffî 
cients , nous faisons évidemment 
ent rer la tempéra ture , et si pour 
Fiodure d'argent nous faisons la 
température égale à u n nombre de 
degrés compris ent re les deux l i 
mites 10° et 70°, nous avons un 
coefficient négatif. Faisant ensui te , 

dans la formule , la température 
égale à — 60°, il devient positif: 
c'est donc à — 60° que Fiodure d 'a r 
gent (seul) présente un maximum 
de densité (1). 

Quant aux l iquides, il en est un , 
dont le maximum de densité est 
à—4° , et dont la dilatation ne s'ef
fectue pas régul ièrement . Si, dans 
un vase, nous plaçons deux the rmo
mètres, l 'un à mercure , l 'autre con
struit identiquement, mais dans lo 
quel la substance thermométr ique 
est remplacée par de l 'eau , nous 
abaissons la température , les deux 
thermomètres descendent; mais il 
arrive un moment où, tout en ob
servant le thermomètre à mercure, 
nous constatons sur la t ige du ther -
momètro à eau un point où la co 
lonne semble stationner un certain 
temps ; l 'observation du the rmo
mètre à mercure nous donne alors 
4° ; si la tempéra ture continue à 
•s'abaisser au dessous de—4° , le n i 
veau de l 'eau dans l'envelope ther 
mométrique, s'iêve au lieu de s'a
baisser. 

Mais il est des expériences plus 
préc ises , qui donnent le point de 
densité maximum de l'eau ; nous ne 
nous y arrêterons pas (2). 

Pour le gaz , la loi applicable 
aux solides se transforme en ces 
trois lois : 

1.° Tous les gaz ont le même coef
ficient de di latat ion. 

2.° Leur dilatation s'effectue in
dépendamment de la pression. 

3.° Le coefficient commun est 
0,375, entre 0° et —100°. 

E„ FROGER-DELAPIEKRE. 

CURIOSITÉS BOTANIQUES 

- LES PLANTES PHOSPHORESCENTES 

Dans ses Voyages au Brésil, Gard-
ner rapporta lo fait suivant : 

« Par une sombre soirée de la fin 
de décembre, en passant dans les 

(1) Fizeau—Comptes rendus de l'Acadé
mie des sciences, t. L X I V , p . 314 e t 7 7 1 . 

(2) Lc - f èvre -Gineau — E x p é r i e n c e s f a i t e s 

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

rues de la Villa de Natividade, je 
remarquai quelques enfants s'amu-
sant avec certains objets lumineux 
que j e supposai d'abord être de gros 
f ulgores ; mais, après examen, je 
reconnus qu'il s'agissait de cham
pignons phosphorescents, et l'on 
m'appri t alors qu'il croissait en 
abondance de ces sortes de cham
pignons dans le voisinage, sur les 
feuilles mortes d'un palmier nain. 
Le lendemain , j ' en recueillis, en 
effet, do nombreux-spécimens, d'un 
à deux pouces et demi dè diamètre. 

« La plante entière émet, pendant 
la nui t , une bri l lante lumière phos
phorescente, vert pâle, semblable à 
celle que produisent les gros ful-
gores. Quelques-uns de ces cham
pignons, dans une chambre obscure, 
éclairent suffisamment pour per
mettre de lire à leur seule lumière. 

<< A l'époque où je découvris cette 
.plante, appelée Flor do Coco par les 
gens du pays, je ne pus-savoir s'il 
existait d 'autres plantes du même 
genre présentant un phénomène 
semblable ; tel est le cas cependant, 
et M. Drummond, de la colonie do 
Swan River, en Australie, a donné 
la description d'une très grande es-
pècg des champignons phosphores
cents trouvés dans ce pays. » 

D'un autre côté, le major Madden 
donnai t , il y a quelques années, 
dans le Journal of the Agricidtv.ral 
and Iloriicullural Society of Lidia, 
la description de plusieurs plantes 
de-l 'Inde émettant dans l'obscurité 
une lumière phosphorescente que 
même des fragments de leurs raci
nes ont la faculté d'émettre égale
ment dans les mêmes circonstances. 

Une de ces plantes aurait été acci
dentel lement découverte par un in
digène qu i , forcé par la pluie de 
chercher un abri sous une saillie 
de roclic, ne fut pas peu étonné de 
voir comme une nappe de lumière 
phosphoriquo s'étendre sur les hau
tes herbes alentour . Ces sortes de 
plantes étaient depuis longtemps 
connues des Brahmines , sous le 
nom de Jyotismali. A Almorali, lo 
major appri t qu'il existait dans le 
voisinage une plante lumineuse, 
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connue également sous ce nom et 
sous un autre dont le sens est « qui 
possède la lumière» . Cette plante 
dépasse eu ceci VAnlhistiria ana-
thera, dont on trouve à peine une 
racine sur- cent émettant une lueur 
phosphorescente, la nu i t , par un 
temps pluvieux. 

D'autres végétaux possèdent aussi 
cette curieuse propriété et, en 1845, 
les habitants de Simlah furent mis 
en rumeur par la nouvelle que les 
montagnes voisines de Syrée étaient 
illuminées nui tamment de cette 
façon économique et .naturel le . 

Une plante, connue en Europe 
sous le, nom de Dictamnus fraxi-
tella, possède la même faculté, et 
comme elle abonde sur quelques 
points da l 'Himalaya, la t radi t ion, 
dit le major, d'un buisson ardent ne 
se, consumant toutefois pas, aurai t 
vraisemblablement été répandue par 
des pèlerins, parmi u n peuple t ou 
jours prêt à déifier toute manifes
tation nouvelle et part icul ière du 
feu. 

Le professeur Honslow explique 
ce phénomène d'une atmosphère 
inflammable, produite dans une 
nuit calme, autour du Dictamnus 
froxitella, par l 'évapoiation d'une 
huile volatile,""et ajoute : « ôi un 
fl imbeau allumé est approché d'elle, 
cette plante est aussitôt enveloppée 
d'une flamme superficielle, sans 
qu'elle en éprouve le moindre dom
mage. » 

Le baron Hugel rapporte que la 
rivière Auk, à Cashmere, lorjqu'elle 
est grossie par les pluies, charrie 
des pièces de bois descendues du 
Thibet, lesquelles bri l lent à l 'ombre 
aussi longtemps qu'elles sont mouil
lées. 

La racine d'une plante des j u n 
gles d'Ooraghum, qu'on suppose 
être une orchidée, fut présentée à 
une réunion de la Société royale 
d'agriculture de Londres. Elle pos
sédait l 'étrange propriété de r e 
trouver son apparence phosphores
cente, quoique sèche, d ë 3 qu'on la 
soumettait à une humidité suffi
sante; brillant dans la nui t avec 
tout l'éclat d'un ver luisant, après 

avoir été préalablement enveloppée 
d'un l inge mouillé pendant une 
heure ou deux. Des éclats de Gette 
racine, trai tés de la mêma manière , 
produisirent le même phénomène. 

A. B. 

N O U V E L L E S 

GÉOGRAPHIQUES ET EINOGMPIIIQUES 

A M É R I Q U E C E N T R A L E 

M. Alphonse Pinart mande à la 
Société de Géographie, à la date 
du 20 mars , q i ' i l se trouve actuel 
lement au milieu des Indiens de la 
Sierra centrale de l ' isthme de Pa 
nama, les Guaymis. Ceux-ci vivent 
à l 'état tout à fait sauvage et n ' en 
t re t iennent de relat ions qu'avec 
quelques Américains venus pour 
troquer sur la côte nord. M. Pinar t 
a pu recueillir chez eux plusieurs 
faits intéressants et des vocabu
laires de différents dialectes. Le 
voj r ageur compte visiter bientôt la 
région désignée sous le nom vague 
de Talamariez : 1\ vivent une foule 
de t r ibus à peine connues ; il y a 
les tr ibus indiennes habi tant les 
alentours de la l agune de Chiriqui 
du Nord, et celles qui habi tent e n 
tre la lagune et la partie civilisée de 
Costa-Rica, e tc . 

Sur un grand nombre do points, 
M. Pinar t a rencontré des rochers à 
byéroglyphos; il exprime le vœu de 
voir ces monumentsà l 'étude. M. P i 
nar t , nous l 'espérons, au ra copié, 
dessiné ou estampé ces écritures. 

S I A M 

La Société de géographie a êga-
lementreçu des nouvelles de M. I la r -
mand, commissaire de France à Siam. 
M. Harmand écrit de Bangkok qu'il 
se propose de faire un voyage chez 
les populat ions des Tchongs , qui 
occupent les pays boisés et monta
gneux au nord du Chautaboun et 
chez lesquels personne n'a encore 
pénétré. Le pays, d i t -on , est exces
sivement malsain ; un Européen ne 
saurait résister au climat ; notre 
vail lant compatriote trai te tous ces 
dires de prétextes pour l 'empêcher 

de mettre à exécution son projet. Il 
est convaincu que la domination 
des Siamois est fort précaire dans ce 
coin de l 'ancien Cambodge; M. Har 
mand veut s'en assurer de visu. 

En at tendant , le docteur H a r 
mand, ayapt eu à régler une affaire 
de service, en a profité pour faire 
une excursion dans les provinces de 
Ratviceet de Nakou-Xaisi . Ratbury, 
ou Radjabury, doit être placé, pa 
ra î t - i l , plus au nord qu'il ne l'est 
sur la carte, d'ailleurs si conscien
cieuse, de M. Dutreuil de Rhin*, et 
à laquelle le docteur Harmand rend 
pleine just ice . Notre commissaire 
espère pouvoir obtenir par l ' in ter
médiaire du deuxième roi de Siam, 
qui aime la géographie , les cartes 
existantes de toute cette région. 

Ce serait là une collection que la 
Société de géographie aimerai t à 
posséder. 

Au mois d'avril s'est ouverte à 
Bangkok une exposition où M. Har
mand comptait faire des récoltes 
pour le Muséum et pour le Tro-
cadéro. 

I/EQUIPAGE DR LA « JEANNETTE » 

On se souvient qu'après le n a u 
frage de la Jeannette, mise en p iè 
ces par les glaces , l 'équipage se 
fractionna en plusieurs groupes 
pour essayer de se sauver sur les 
petites embarcations du nav i re . 

Un premier groupe, conduit par 
le l ieutenant Danenhauer , a été 
sauvé et est arrivé à Sain t -Péter 
sbourg où il a été vivement fêté. 
Mais il en est autrement du groupe 
dont le capitaine de la Jannette, 
M. De Long, avait pris le comman
dement. Une dépêche d'Irkou&tsk, 
du 5 mai, datée du Delta de la Léna, 
24 mars , nous a apris, en effet, la 
découverte du capitaine De Long et 
de dix des hommes de la Jannette, 
mais morts . 

Les livres et papiers relatifs aux 
t ' avaux de l 'expédition ont été r e 
trouvés intacts, de sorte que cette 
expédition terminée si t r is tement, 
n ' aura pas du moins été infruc
tueuse. 

Ou est toujours à la recherche du 
groupe Chipps. P. C. 
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CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 
et, Faits divers 

M. de Freycinet à Vins lit ut. — 
L'Académie des sc iences , dans sa 
séance du 8 mai, a élu M*, de Frey-
cinot, président du conseil, acadé
micien l ib re , en remplacement de 
M. Bussy, récemment décédé. 

Ingénieur en chef des ponts et 
chaussées, on doit à M. de Frey-
cinet des travaux estimés sur les 
mathématiques et deux volumes 
d 'une savante enquête sur l 'assai
nissement des villes st des établ is
sements industriels qui justifient 
cette élection. 

Un statisticien fait remarquer que 
cette élection porte a vingt-deux le 
nombre des sénateurs faisant partie 
de l ' Inst i tut , dont cinq sont mem
bres de l'Académie des siences : 
MM. Wurtz , Ch. Robin, Berthelot, 
Dupuy de Lôme e.t do Freycinet. 

Vaporisation du charbon par le 
courant électrique. — A la même 
séance, M. Jamin a rendu compte 
d 'une très curieuse expérience qu'il 
vient de faire dans son laboratoire 
de la Sorbonne. Après avoir expli
qué la différence d'action de la pile 
et de la machine de Ruhmkorff sur 
les cônes charbonneux pour la p r o 
duction de la lumière électrique, 
après avoir montré que la pile agit 
surtout par la quant i té de fluide 
émis, la machine par l ' intensité du 
courant, il constate que la maenine 
Gramme participe à la fois des deux 
ins t ruments , qu'elle réalise sur 
les cônes l ' intensité et la quanti té 
du fluide. Voici ma in tenan t la de
scription abrégée de l 'expérience en 
question : 

On place dans le vide les deux cô
nes mis en communication avec 
une machine Gramme ; ils s'échauf
fent peu à peu ; une lueur bleuâtre 
les entoure depuis la pointe j u s 
qu'à une certaine d is tance; au -de s 
sus de cette lueur apparaî t une 
couche plus large de lumière s t ra 
tifiée. L'échauffernent augmentant 
t o u j o u r s , les cônes passent au 
rouge blanc très vif : 1-" ballon s'em

plit d 'une lueur violette de plus en 
plus intense, rapel lant la coloration 
des vapeurs d'iode. Que se passe-t-il 
cependant? Le charbon est i édu i t 
en vapeur, et c'est cette va l eu r qui 
remplit le ballon. La vapeur r e 
tourne à l 'état solide et le chaibon 
se dépose en plaque mince sur les 
parois du ballon , qui deviennent 
opaques. Cela met fin à l 'expé
rience. 

Exposition d'électricité ô Mu
nich. — Une exposition d'électricité 
aura lieu au Palais-Royal de Mu
nich, sous la présidée ce de M. le 
docteur G. de Beetz , du 18 sep
tembre au 8 octobre prochain, et 
pourra être prolongée jusqu 'à 15oc-
tobre. Elle a pour but l 'expérimen
tation des divers appareils électr i
ques, pour en déduire les résultats 
pratiques que l'on peut en a t 
tendre. 

Peuventc t re admis dès le 14août : 
Les appareils servant A la p ro -

d u c i o n , à l 'accumulat ion, à la 
transmission et à l'étude do l 'é
lectricité, et aux applications de 
l ' é lec t r ic i té ,—à la télégraphie, — 
à la transmission des s o n s , — 
au service des s i g n a u x , —' aux 
appareils aver t i sseurs , — à la 
production de la chaleur et de la 
lumière , — à l 'éclai rage, — à la 
métal lurgie , — à l 'électro-chimie 
et l 'électrothéraphie , — à i a pro
duction, t ransmission et dis t r ibu
tion de la force • motrice, — à l 'a
gr icul ture , — dans toute espèce 
d' industrie et de métier , de même 
qu'à l 'usage domes t ique 

L'Usine d'Esscn. — La Gazette 
de la Croix donne les renseigne
ments suivants sur la célèbre fa
brique de M. Krupp, à Essen. Cette 
fabrirjue possède 433 chaudières-à 
vapeur, 450machines àvapeurd 'une 
force totale de 1S,500 chevaux, 
82 pilons à vapeur d'un poids de 
100 à ii0,000 ki logrammes, 21 la
minoirs , 1,022 machines à outils, 
1,550 fourneaux, parmi lesquels 
14 hauts-fourneaux, 25 locomotives, 
5 vapeurs à hélice d'un tonnage de 
7,800 tonnes. La production an
nuelle est de 130,000 tonnes d'acier 

et de 2G,030 tonnes en fer. La fa

brique emploie 15,700 ouvriers. 

j . B. 

CONNAISSANCES' UTILES 

NOUVEAU MOUE DE PLANTATION Dl'S 

HARICOTS 

Il s'agit des haricots à ramer, et 
cette nouvelle manière de les planter 
nous est indiquée par le Moniteur de 
Vhorticulture : 

Après avoir labouré les planc'aes 
comme à l'ordi naire, il faut, tracer, 
dans toute leur longueur, des rayons 
circulaires do un mèt r i de diamètre 
environ, ce qu'on peut faire très-
facilement en employant un, cercle 
de tonneau qu'on pnse sur terre CL 
autour duquel on trace les rayons 
avec le doigt ou avec une cheville; 
on plante dans ces rayons les h >ri-
c o t s à y o u 0 centimètres de tis-
tanco les uns des autres, on les 
recouvre de terre , puis on'pique au 
centre de chiquo rond une forte 
rame b ; en branchuo. 
• Par ce moyeu do cul ture, les bi
nages et la récolte se font plus faci
lement. Il y a aussi économie de 
eemence et les produits, dit-on, sont 
plus grands et plus beaux 

OMOBONO 

Le Gérant: A. JOLLY. 

L E D O C T E U R C H O F F É 

Offre g r a t u i t e m e n t à t o u s nos 1 ctenrs U 

7 i n o editi n de son T r a i t é <le M é d e c i n e pra-

( i i i u e , dans lequel il expose sa méthode con-. -

crée par 10 années de succès dans les liôpinuï, 

X̂our la, g'uérison dus 3n:iï;iiïïies W i r o i m j î i e s (H1 

t o u s l e s o r g a n e s , et dos h e r n i e s , hétnorro' i* 

d e s , g o u t t e , p h t i s i e , { i s t h m e , c a n c e r , o h é s i î 

u i a l s i d t c s d e v e s s i e et de m a t r i c e , elc. Adres

ser les demandes, quai St-JIichel, 27, Paii 

t\T̂ Tdre une bout GASTRALGIES, DYSPFPS1ES. TPAV> U 
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A C H I N E S A C O U D R B 

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

DEPUIS 3 5 FRANCS 

' Ces machines B R O D E N T et font les R E P R I S E S !! 
M a l g r é l e s p r i x e x c e p t i o n n e l s que fait ne t te m a i s o n , n o u s a v o n s o b t e n u p o u r DOS 

l e c t e u r s , u n e r e m i s e s u p p l è r n c n t a T e de 10 0[0 ; i l suf l ira d e p r é s e n t e r ou d ' e n v o y e r c e t t e 
a n n o n c e , p o u r bénéf ic ier d e c e l t e r e m i s e : 

S'adresser à MM. PETIT & AECENCAM, 104, Boul. Bébastopol, Paris 
(Bien faire attention au numéro) 

Ç 3 e t , t © M a i s o n n . 'a . p a s t l o S u c c u r s a l e d a n s P a r i g 

FACILITÉS DE PAYEMENT 

' SPÉCIALITÉ DE MACHINES A VAPEUR 4 - FIXES ET LOCOMOBILES F 
3. MACHINE HORIZONTALE MACHINE VERTICALE de I à 2 0 chevaux MACHINE HORIZONTALE \i 

Lochte obilo 
Chaudière à 

do S à l 

ou sur p a t i n s 
( lamine d i r e c t e 

ï O chtîvaux Toute s 

c e s 

M a c h i n e s sont prê te s 

à l ivrer 

A l S O N Ü . M E 
B O U L E T e t . O i e 

E n v o i 

franco 

d e s 

Pl'OtpüCtuS 

déta i l l é s 

L o c o m o b i l e ou sur pa t ins 5 
CliRudière a. r e t o u r de t larame*^ 

de S à 5 0 c h e v a u x g 

A N N - L A C H A P E L L E 
S U C G 6 S S G l i r S , Ingénieurs-Mécaniciens 

'••uOLSaMTÎGHETTESenPAFEH MODLËl 
Kt en Papier recouvert, de toile 

Uuge élégant, solide, commode p a u r t o u a l 

PRIX IJII liLAKUIUSSAGK 

Papier tou-vert ^rtiiit 

de Toile I railKllf̂  
1" qi: w.iTK N-

! Joui, i .:. 

6 5 .50 l ^ V H 
'A 10 ir. 

Par la postr, 20 c. en su? par douzaine. 
Er.v i franco par chemin de- fer en France à jurtir ils 2 5 fr. 

Envoi gratuit e( î c o du spleiuli* Catalogue i l lus tré 

MÉDAILLE D'ARGENT GRAND MODULE Â L'EXPOSITION ALGÉRIENNE D'AVRIL 1881 
Maladies des Voies urimires, de la Goutte eî des Rîiumatïsmes 

G U E R I E S P A R L E S 

P I L U L E S J U L E S S l i O 
à l ' A R E N A R I A R U E R A (d'Afrique) 

Ces p i l u l e s j o u i s s a n t do p r o p r i é t é s a e t i v o s e t eff icaces conte? le Catarrhe vesical a i g u 
ou c h r o n i q u e , p u r u l e n t ou s a n g u i n o l e n t , c o n t r e la Di/surie, l a Cystite, la Gravelle 
urique, l es Coliquesndphrétiqnes, la Goutle, l es Ithwnalisnies, e t c . P r i x : 3 ft'. 5 O la bo i te 

P l i a s - a s s a c i c J l ' I J E * * S I M « W , 3 , r u e d e S a ï - y s - e , il A M i l i î l 

e t d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . 

EAD E'.KtRALE EEINEMENT HECOHSTïTDANTE 

Chlorurée sadique, bi-earbonatée, arsenicale 
(23 rcilH{r. d'arséniaie de soude par litre) 

Un deuu. v e r r e à tro i s v e r r e s p a r joui- a v a n t o u 
p o n d a n t l e s r e p a s , 

l'.egenère les enii iuts u e b i i o s c l l e s p e r s o n n e s 
lit ¡1 :ies. Ar>e)iiie. /.ymplintismc. Affections de la 
ri U'i et des voies respiratoires, Fieores iui-r.rmit-
>nUa. Emploi u s u e l en b o i s s o n et e n g a r g a r i s m e s 
co:i rc k'S liroi'clu.t,'s c l A naine* ; e n b o i s s o n et l o -
v poar les dartres iéçi'res^ijerrares et rnuyedrs. 

PHTHISEà l™ Söul remède 
contre la i 111IIWIlï d o î r o s 
GUERI SSKNT RAPIDEMENT 

TOUX opij'iistres, Astimes, 
Catarrhe", 3roncliiLt^ ch rorjiquas 

Engorgements pulraor.airsL. 
Le ̂ acon: 3 ÎT.frriiitopur ?(t 'ßoxte 
1 0 5 - • i ipdï ï l reum^. I p & B l J S 

ET LES PHARM AWKS 

E X I G E R u{ a

i c- s i m* r de 

signature 
F.N ENCRF. ni "RUF, 

SE KSD CHEZ LES ÉP1CIE113 ET Ï'HARSIACIKSS 
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V É R I T A B L E 

EXQUISE, TONIQUE, APERITIVE ET DIGESTIVE 

L A M E I L L E U R E ' D E T O U T E S L E S B O I S S O N S 
Toujours exig-er au bas de la bouteille l 'ét iquette ci-contre , avec la 

s igna ture du Directeur-général. A. LEGRAND AÎNK. 

M*o\€r> i m p r i m e r n o i - m ê n i e , xans awctrn a]tpreniittsag&, 

d e *1 à"1 , 0 0 0 E x e m p l a i r e s , E c r i t u r e , P l a n s , D e s s i n s , M u s i q u e , e t c . 

t r a c é s s u r p a p i e r c o m m e à l ' o r d i n a i r e . — P r i i selon f o r m a t . — s g r a n d e u r s . 

I M P R I M E R I E à C A R A C T È R E S „ , , , , 

C o n t e n u e d a n s u n e j o l i e b o i t e à c a s s e s . — 5 8 0 l e t t r e s , c h i f l ' r e s ; a c c e s s o i r e s e t i n s t r u c t i o n / h 

l < " x p é r i e n c e » p u b l i q u e s c h e z l e s e u l I n v e n t e u r 

P A U L A B A T . 126, R U E D'ABQUKIR ( F o r t e s t - D e n i s ) PARIS 
Mnvois des Prospectus et Spécimens contre 1 S c. pour l'affranchissement. 

E x p é d i t i o n s c o n t r e r e m b o u r s e m e n t o u m a i i t l a t - p n s t e j o i n t à l a d e m a n d e . 

I m p . c e n t , d e j o u r n a u x ( S o c i é t é a n o a y m e t , 

1 4 , r . d e s J e û n e u r s , P a r i s . - J . - V . W i l h e m , l m p . 

I m p r i m é a v e c l e s e n c r e s rte l a m a i s o n S c h n e i d e r . 

B u l l e t i n f i n a n c i e r а л л S S m a d . 1 S S S 

Р . " Г H U R W A N G E R c% С ' Е 

B A N Q U E & C O M M I S S I O N 5 , R U E F E Y D E A U , P A R I S 

Les j o u r n é e s s e s u i v e n t , l 'une 
a p p o r t a n t u n e l é g è r e a m é l i o r a t i o n 
des c o u r s : l 'aut'e, d é t r u i s a n t ce qui 
a é t é fa i t la v e i l l e e t n o t r e m a r c h é 
c o n t i n u e à ê t r e flottant, i n d é c i s , 
s a n s qu'i l soir, p o s s i b l e de d i s c e r n e r 
si e'eet la 1 u b l e s s e o u si c 'est la r e 
pr i s e qui finira p a r t r i o m p h e r . 

11 f a u t c e p e n d a n t c o n s t a t e r q u e 
n o n s avoDS e u q u e l q u e s s é a n c e s 
m o i n s t e r n e s ; o n a p a r u u n m o m e n t 
v o u l o i r d o n n e r a u x t r a n s a c t i o n s u n e 
c e r t a i n e a c t i v i t é e t , s u r n o s r e n t e s 
s u r t o u t , il s 'est e f i é m u é un c e r t a i n 
n o m b r e d ' o p é r a t i o n s qui o n t en pour 
r é s u l t a t do fa i re g a g n e r q u e l q u e s 
C e n t i m e s . 

Le j u g e m e n t d u t r i b u n a l de c o m 
m e r c e qui a n n u l e l ' é m i s s i o n d e s 
a c t i o n s n o u v e l l e s d e VUnion Géné

rale a r e n d u à l a c o u l i s s e t o u t e s a 
l i b e r t é d 'ac t ion , e n fa i sant d i s p a 
r a î t r a c e t t e m e n a c e qu i p e s a i t s u r 
e l l e d e p u i s p l u s i e u r s m o i s e t qui 
é t a i t , p o u r q u e l q u e s c o u l i s s i e r s , u n e 
q u e s t i o n de v i e ou d e m o r t . 

C'est l a , à n o t r e a v i s , u n é l é m e n t 
i m p o r t a n t p o u r l a r e p r i s e d e s a f f a i 
r e s , c a r la c o u l i s s e , qu i , j u s q u ' à 
p r é s e n t , s ' abs tena i t de t o u t e s o p é r a 
t i o n s , v a r e p r e n d r e s o n a n c i e n n e 
a c t i v i t é . 11 faut q u ' e l l e r é p a r e e t 
r a t t r a p e l e t e m p s p e r d u . 

P o u r q u o i l a h a u s s e n e s e p r o d u i t -
e l l e p a s ? Cela t i e n t a u p e u d e c o n 
fiance q u e l 'on a d a n s l a s o l i d i t é de 
l a p l u p a r t de n o s i n s t i t u t i o n s finan
c i è r e s . C'est a i n s i q u ' o n a v u , l a 
s e m a i n à d e r n i è r e , u n a s o c i é t é da 

Crédit d o n t l e s c o u r s d é p a s s a i e n t 
1,000 fr. e t q u e le K r a c h n ' a v a i t p u 
a t t e i n d r e , qu i t o u t d'un cou [i a flé
ch i à 500 fr. e t l e l e n d e m a i n à 200 fr . , 
c a u s a n t a i n s i , e n d e u x j o u r s , u n e 
p e r t e de 700 fr. à se s a c t i o n n a i r e s . 

En p r é s e n c e de « e s d é f a i l l a n c e s 
qui p o u r r a i e n t se r e p r o d u i r e e n c o r e 
s u r d ' a u t r e s S o c i é t é s , ou c o m p r e n d 
c o m b i e n u n e e x t r ê m e p r u d e n c e 
s ' i m p o s e s u r ce g r o u p e de v a l e u r s . 

Ca qu i c o n t r i b u e a u s s i p e u t - ê t r e 
J i p a ï a y s e r l e s t r a n s a c t i o n s , e'est 
Je d é v e l o p p e m e n t d'un t r a v a i l d e 
g r o u p e m e n t t t d ' a g g l o m é r a t i o n qui 
s 'opère • d a n s q u e l q u e s s p h è r e s fi
n a n c i è r e s . L ' e x e m p l e v i e n t d e haut,; 
Le Crédi t f o n c i e r e t h i B a n q u e h y 
p o t h é c a i r e f u s i o n n e n t d a n s c e s 
c o n d i t i o n s q u e v o u s t r o u v e r e z d a n s 
t o u s l e s j o u r n a u x , c e qui n o u s d i s 
p e n s e do l e s d o n n e r i c i . D ' a u t r e s 
S o c i é t é s c h e r c h e n t a s e r é o r g a n i 
s e r , à m a r c h e r par g r o u p e s e t à se 
p a r t a g e r l e s r ô l e s . On s e s e n t l e s 
c o u d e s , i l y a d e n o m b r e u x p r o j e t s 
de f u s i o n à l ' é t u d e . 

C'est ic i q u e n o t r e rô le se d e s s i n e 
e t q u e n o t r e i n t e r v e n t i o n p e u t v o u s 
ê t r e u t i l e ; n o u s n o u s t e n o n s à la 
d i s p o s i t i o n d e c e u x qui s o n t a c t i o n 
n a i r e s de S o c i é t é s de c r é d i t pour l e s 
g u i d e r e n la c i r c o n s t a n c e p r é s e n t e . 

N o u s s o m m e s d a n s u n e p é r i o d e 
de t r a n s i t i o n qu'i l n e faut p a s c h e r 
c h e r à a b r é g e r . 

P . T h c u w a x g e u , e t C 1 8 . 
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L E S F R È R E S MOiVTGOLFIER 

Au moment où l 'on prépare la cé 
lébration du centenaire de l ' inven
t ion des aérostats , il nous paraît à 
propos de rappeler les circonstances 
\e cette invent ion et de dire que l 
ques mots de la vie et des t ravaux des 
inventeurs , Joseph-Michel et J a c 
ques-Etienne Montgolfler^ nés à 
Vida lon- lez-Annonay , le premier 
en 1740 et le second en 1745. 

Leur p è r e , qui exploitait f ruc
tueusement une grande m a n u 
facture de papier, qui n 'a pas cessé 
de prospérer , avait neuf enfants, 
tous ayant pour les recherches scien
tifiques ungoû t prononcé. Mais chez 
Joseph, ce goût se montrai t s ingu
l ièrement exclusif ; il ne voyait 
qu ' inventions merveilleuses et 

perfectionnements indispensables 
que son père, alarmé d'une tello ar
deur, admettai t ra rement comme 
telles. Pour être plus l ibre d 'appl i 
quer ses idées, Joseph se sépara de 
son père et al la fonder une pape 
ter ie à V o i r o n , p u i s une au t re à 
Baujeu, où il innova et perfectionna 
t an t et bien qu'il se ru ina , ou à peu 
près . Son incapacité dans tout qui 
concerne les affaires d ' intérêt fut, à 
la véri té , la cause principale de ses 
embarras . 

Un mar iage rétablit ses affaires, 
qui n 'é ta ient pas après tout dans un 
état absolument désespéré. Dès lors, 
laissant à sa femme la direction i n 
tér ieure de la maison, il se borna à 
visiter la c l ien tè le , et porta sur 
d 'autres objets les ardeurs de son 
esprit inventif. 

Il ne faut pas croire , cependant, 
ue les inventions de Joseph Mont-

golfier étaient sans valeur. Il avait 
considérablement simplifié les p r o 
cédés de fabrication du papier o r 
dinaire , amélioré ceux du papier 
peint , avait construi t une machine 
pneumatique pour raréfier l 'a i rdans 
ses m o u l e s , formé le plan d'une 
nouvelle pompe à feu , et imaginé 
des planches stéréotypes, dont l ' im

primerie ne devait t i rer que plus 
tard le profit que l'on sait . 

Pendant ce temps , son frère 
Et ienne se faisait connaî t re par 
l 'heureuse découverte du papier 
vél in. 

Obéissant à un courant d'idées 
qui agitai t alors le monde savant, 
Joseph Mongolfier se l iv ra i t , avec 
son frôreEtienne, à la recherche d'un 
gaz plus léger que l 'air et qui pût 
justifier l 'espoir do s'élever u n j o u r 
dans l ' espace , de naviguer sur 
l 'océan aérien comme on fait sur la 
mer. Bien des tâ tonnements étaient 
demeurés sans le moindre r é su l t a t , 
lorsqu 'un jour , d i t -on , la vue d'une 
chemise chauffée au-dessus do la 
flamme, et qui se gonflait et tendai t 
à s'élever, lu i indiqua la voie qu'il 
devait suivre pour arr iver au suc 
cès. 

Les expériences recommencèrent. 
L'histoire a enregistré celle que 
Etienne exécuta à Avignon, en n o 
vembre 1782, avec un paral lé l l ipi -
pède de soie fine, d'une capacité 
de 40 pieds cubes, sous l 'ouverture 
infér ieure duquel on brûla du pa 
pier ; quand l 'air se trouva suffi-
sament raréfié à l ' in tér ieur de la 
machine, celle-ci s 'éievarapidement 
jusqu 'au plafond. — La découverte 
était faite. 

Après quelques autres expériences 
concluantes exécutées à Annonay, 
les deux frères profitèrent de la p ré 
sence dans cette ville des Etats du 
Yivarais, pour faire une expérience 
publique. Cette expérience eut lieu 
le 5 j u in 1783. L'aérostat était formé 
d 'une grande enveloppe de toile r e 
couverte de papier, de forme p res 
que sphérique, mesurant 110 pieds 
de circonférence, et d 'une capacité 
de 22,000 piedscubes. On brûla sous 
l'orifice inférieur de la paille et de 
la laine hachée, -pour produire une 
fumée plus épaisse, les inventeurs 
croyant que c'était la fumée qui 
provoquait l 'ascension. Bien tô t , 
l 'aérostat s'éleva dans l 'atmosphère, 
aux acclamations enthousiastes des 
spectateurs stupéfaits. 

La nouvelle de cette expérience, 
dont les Etats dressèrent procès-

verbal, fut r épandue par la presse 
et fit sensat ion. On se demandait 
quel pouvait être le secret de cette 
curieuse découverte; enflnon manda 
les inventeurs à Par is . Etienne ré
pondit à cet appel, et rendit compte 
à l 'Académie des sciences des moyens 
à l 'aide desquels son frère et lui 
avaient été assez heureux pour 
obtenir ce résul ta t . L'Académie ré
pondit à cette communication en 
nommant par aeclamation les deux 
frères membres correspondants et en 
leur décernant le prix de 600 livres 
fondé pour l 'encouragement des 
sciences et des a r t s . 

Louis XVI voulut assister à une 
expérience des Montgolfler. Etienne 
se rendit à Versailles pour satisfaire 
au désir royal. Le 19 septembre, un 
ballon mesurant 14 mètres de diamè
tre , en toile recouverte de papier, 
comme celui d 'Annonay, était gon
flé en présence du roi et de toute la 
c o u r , et s'élevait bientôt à une 
grande hau teu r , pour aller retom
ber à 1700 mètres de son point de 
départ , dans le bois de Vaucresson, 
débarquant sains et saufs le mou
ton, le canard et le coq, enfermés 
dans une cage d'osier, qui furent les 
premiers voyageurs aér iens . 

Très satisfait de ce spectacle, 
Louis XVI accorda des lettres de 
noblesse au père des inventeurs, le 
cordon de Saint Michel à Etienne, 
et 40,000 livres à Joseph pour l'aider 
à poursuivre ses recherches sur les 
moyens de diriger les montgolfières, 
car dès le début, on donna ce nom 
aux aérostats à air chaud . Avant la 
fin de l 'année, les Etats du Langue
doc votaient les fonds nécessaires 
pour l 'érection d 'un monument 
commémoratif de la découverte, à 
annonay . 

Etienne Montgolfler renouvela 
l 'expérience, avec une montgolfière 
plus grande encore et munie d'une 
galerie en osier au tour de son orifice 
inférieur, destinée à contenir des 
voyageurs de bonne volonté. Gonflé 
dans le pare de la Muet te , cet 
aérostat s'élevait le 21 novem
bre 1783, t raversant la Seine, puis 
la partie sud|do la v i l l e , au milieu 
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de péripéties que nous avons déjà 
racontées, et allait at térir à la Butte 
aux Cailles. 

Les voyageurs de bonne volonté, 
dans ce premier voyage aérien, 
étaient Pilâtre de Rozier et le mar
quis d'Arlandes, auxquels le roi 
avait enfin accordé, non sans peine, 
l'autorisation de r isquer leur, vie 
dans cette tentative audacieuse. 

Quelque temps après, le 19 j a n 
vier 1784, l 'ainé des Montgolfier 
s'élevait à Lyon, dans un aérostat 
de 126 pied de hau t sur 102 de d ia 
mètre, avec Pi lâtre de Rozier, le 
comte de Dampierre, le prince de 
Ligne, M. Fontaine et le comte de 
Laporte d'Anglefort. 

Pour obéir au vœu de l 'Académie 
des Sciences, sanctionné par le don 
de 40,000 francs fait à Joseph par le 
roi, les deux frères se mi ren t avec 
ardeur à rechercher les moyens de 
diriger les ballons. Mais on sait que 
ces moyens sont encore à découvir. 
Fatigué de l ' inuti l i té de ses t ravaux, 
Joseph se rabatt i t sur son bélier h y 
draulique qui, par l ' impulsion d 'une 
légère cnute d'eau, sans piston, sans 
frottement, porte l 'eau à la hau teur 
de 60 pieds, invention digne d'être 
placée, suivant l 'expression du 
rapport de Charles sur les prix d é 
cennaux, « au premier r a n g des i n 
ventions utiles dont la mécanique 
s'était enrichie depuis douze ans . » 

Forcé d 'abandonner les affaires 
pendantla Révolution, Joseph Mont
golfier fut appelé au Bureau consul
tatif des arts et manufac tures , et 
nommé administrateur du Conser
vatoire des arts et métiers. Nommé 
membre de l ' Inst i tut en 1807, en 
remplacement de Coulomb, il fut 
l'un des fondateurs de la Société 
d'encouragement pour l ' industr ie 
nationale. 

Joseph Montgolfier mourut à Ba-
laruc, le 26 j u in 1810, d 'une a t taque 
d'apoplexie. — Son frèro Etienne 
était mort en 1799. 

On a de Joseph Montgolfier : 
Discours sur l'aérostat ; Mémoire 

sur la machiné aérostatique, en col
laboration avec Et ienne; Les Bal
lons aérostatiques, également avec 

son frère ; Les voyageurs aériens 
(1781) ; Notes sur le bélier hydrau
lique (1803) ; et des mémoires et n o 
tes diverses insérés dans les p u 
blications périodiques spéciales. 

A. B. 

ASTRONOMIE 

LA LUMIÈRE ET LA CHALEUR DES 

ASTRES 

Au nombre des agents les plus 
puissants que le soleil envoie dans 
l 'espace à chaque ins tant et dans 
toutes les directions, la lumière et 
la chaleur sont ceux dont la p ré 
sence se manifeste avec le plus 
d'évidence sur la Terre et dont J e s 
bienfaits se constatent avec le plus 
de facilité. Avec une constance i n 
cessante, une vitesse inouïe, l 'un 
lui apporte le j ou r en la p longeant 
dans ses rayons éblouissants , l 'autre 
y entret ient la vie en la réchauffant 
de ses ondes brûlantes . 

Nous savons que ce n'est pas à 
notreTerre seule que le soleil l imite 
son action bienfaisante et vivifiante; 
d 'autres mondes ont aussi à le r e 
mercier de ses largesses. Sommes-
nous à même de pouvoir nous r e 
présenter les trésors de lumière et 

. de chaleur renfermés dans le sein 
du puissant maître ? Pouvons-nous 
mesurer la par t de ces trésors qu'il 
distribue généreusement aux mon
des, aux petits comme aux grands , 
à ceux qui sont près de lui comme à 
ceux qui gravi tent bien loin,perdus 
pour ainsi dire dans l'espace ? ^ 

Essayons. Commençons par la 
lumière . 

Nous savons que notre soleil n'est 
qu 'une étoile semblable aux m i l 
liers de points ét incelants qui p a 
rent notre ciel, quand le jou r a fait 
place à la nui t , et que cette étoile 
est la plus rapprochée de nous . 
Trente-hui t millions de lieues à 
peine nous en séparent, tandis que 
nous sommes éloignés des étoiles 
par des distances tel lement grandes 

1 que, si nous voulions les exprimer 

en lieues, les nombres que nous ob
tiendrions ne représenteraient r ien 
à l 'esprit . Aussi, pour nous faire 
une idée de ces immenses distances, 
devons-nous avoir recours à une 
aut re mesure : la vitesse de la lu 
mière. Alors nous pouvons dire que 
si le rayon émané du soleil met 
8™ 17 a , pour venir frapper notre œi l , 
il faudra des années pour qu 'un 
rayon stellaire parvienne jusqu 'à 
nous. 

Comparons maintenant le Soleil, 
notre étoile à une autre étoile,à une 
des plus bri l lantes et en même 
temps des plus proches de nous , a 
Wéga (alphacle laLyre) par exemple, 
dont nous ne recevons les feux é t in 
celants qu'après un trajet de seize 
ans de durée , et nous t rouverons 
que la quanti té de lumière qu'il nous 
envoie est dix milliards de fois plus 
forte que celle de l 'étoile. 

Ceci nous donne une idée de l ' é 
clat relatif du soleil ; mais pour e x 
primer sa lumière intrinsèque, nous 
la mesurerons en la comparant à 
une lumière artificiel le, à la lumière 
la plus forte que nous connaissions 
et dont nous prendrons l 'éclat pour 
uni té . 

Cette lumière est celle de la 
lampe Drummond, et on l 'obtient 
en plongeant une boule de chaux 
dans une flamme de gaz oxhydr i 
que. L' intensité de cette lumièro est 
si forte que, comme pour le soleil, 
nos yeux ne peuvent en supporter 
l 'éclat. Si, plaçant une de ces . lam
pes en face du soleil , nous regar 
dions à travers tin verre noirci les 
deux foyers lumineux , la flamme 
de gaz. oxhydrique, tantôt si b r i l 
lante, nous apparaî trai t comme une 
tache sombre sur le disque du soleil, 
qui, lu i , serait encore tout rempli 
de lumière. 

John Herschel, se servit de cette 
lumière pour déterminer l 'éclat du 
soleil,et il trouva que celui-ci émet
ta i t une quanti té de lumière égale 
à celle que produirai t la lumière de 
146 lampes Drummond, dont cha 
cune aurai t les dimensions du s o 
leil . En d 'autres termes, imaginez 
un globe de chaux un million et 
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quar t de lois plus gros que la Terre , 
prenez 146 de ces globes, p longez-
les dans une immense flamme d 'hy
drogène et d'oxygène, et la lumière 
produi te par ce soleil factice vous 
donnera la valeur intr insèque de la 
lumière solaire. 

Quand à la chaleur du soleil, 
Tyndall a trouvé que la chaleur 
émise par chaque mètre carré de 
surface est aussi grande que celle 
produite par la combustion de six 
tonnes de charbon de terre consu
mées en une heure . Ainsi, en don 
nan t approximativement 5.831 m i l 
l iards de kilomètres carrés à la sur 
face solaire, nous aurons le nombre 
de mètres carrés contenus dans 
cette surface en écrivant six zéros à 
la suite du nombre précédent ; et 
c'est ce nombre que nous devrions 
mult ipl ier par six pour avoir la 
quant i té de tonnes de charbon de 
terre qui , consumées en une heure 
de temps, pourra i t nous donner une 
chaleur capable de rivaliser avec 
celle qu 'émet le soleil en une s e -
cende. Mais nous épargnerons au 
lecteur l ' énumérat ion de ce nombre 
gigantesque, nous dirons plus s im
plement que centmil l ions deTerres, 
composées un iquement de charbon, 
incendiées et consumées en une 
heure , donnera ient une quant i té do 
chaleur moindre que celle qu'expire 
à chaque seconde la fournaise du 
Soleil. 

Fort heureusement pour nous, 
nous ne recevons qu 'une faible 
par t ie de cette chaleur ; la r a d i a 
tion calorifique, comme la r ad ia 
tion lumineuse dusoleil ,s 'effectuant 
dans tous les sens, notre ter re , 
grâce à la distance qui la sépare de 
cet astre, n 'en intercepte que la 
227 millionième par t ie . 

Cette quantité de chaleur est celle 
dont nous allons nous servir main
tenant comme uni té , pour exprimer 
la quant i té de chaleur reçue par les 
autres planètes . Celle-ci é tant en 
raison inverse du carré des d i s tan
ces au soleil, nous trouverons que 
Mercure reçoit 6,25 fois plus de 
cha leur que la Terre, ' et Vénus 
1,91 fois plus ; que Mars ri'en reçoit 

que les 43 centièmes; que sur Jup i 
ter la chaleur e s t 27 fois moins 
in tense que sur la Terre, que sur 
Saturne elle est 90 fois et sur Ura -
nus330 fois plus faible, et qu'enfin 
Neptune reçoit 900 fois moins de 
chaleur et de lumière que nous . 

Les mêmes proportions existent 
pour la quant i té de lumière reçue 
du soleil par ces différents corps. 

Mais revenons à la Terre, ou plu-

( tôt à son satellite, à la Lune, le 
flambeau de nos nui t s . 

Que cet astre est moins lumineux 
que le soleil, nous le reconnaissons 
sans peine, mais nous ne nous figu
rons guère le rapport qui existe 
entre la quant i té de lumière que 
nous envoie l 'astre de la nui t et 
celle dont nous inonde l 'astre du 
jour . 

Plusieurs expériences ont démon
tré que l 'éclat du Soleil devrait se 
réduire à plusieurs centaines 'de 
mill iers de fois pour égaler celui 
de la Lune ; parmi elles, celles que 
Zcellner a faites avec le plus grand 
soin indiquent que le soleil nous 
donne 619,000 fois plus do lumière 
que la pleine lune . 

La lumière qu'elle emprunte au 
-Soleil n'est pas la seule que nous 
envoie la Lune , elle nous renvoie 
encore une part ie des rayons l u m i 
neux que les part ies de la Terre 
éclairées par le Soleil lui t r ansmet 
tent . Depuis la nouvelle lune , j u s 
qu 'au premier quart ier , alors que. 
le croissant d'abord très délié se dé
veloppe de plus en plus jusqu 'à d e 
venir un demi-cercle, un observa
teur qui serait sur l 'hémisphère 
non éclairé de la lune , et en un 
point de la région tournée vers 
nous , verrai t cer tainement une por
tion plus ou moins considérable de 
l 'hémisphère éclairé de la Terre ; 
celle-ci aura i t pour lui ses phases 
décroissantes. La Terre éclairerait 
donc alors uno portion de l ' hémis 
phère obscur de la lune . Quand la 
nu i t est sereine et l 'atmosphère 
bien t ransparente , cette lumière, 
qu ia reçu le nom de lumière cendrée, 
est assez forte pour que le disque 

- ent ier devienne visible et pour que 

les contours et la partie de la sur
face de la lune opposés au soleil se 
dess inentd 'une façon plus ou moias 
net te . 

Si la Lune renvoie à la Terre les 
rayons lumineux qu'elle reçoit du 
Soleil, elle doit aussi réfléchir ses 
rayons calorifiques, et rendre à l'es
pace la chaleur qu'elle absorbe. La 
Terre aura i t alors sa part de cette 
chaleur rayonnante , mais cette part 
est si minime qu'elle peut à peine 
s'accuser dans le thermomètre le 
plus sensible.Qu'on expose,en effet-, 
un thermomètre à boule noire aux 
rayons solaires, le pouvoir calori
fique du soleil s'accusera par une 
hausse du mercure qui atteindra 
35 à 40 d e g r é s ; soumis à l'action 
des rayons lunaires , le mercure ne 
devrait s'élever que d'un quinze 
centième de degré, car la chaleur 
renvoyée par la lune n'est que la 
280,000 e partie de celle qu'elle re
çoit dusolei l .En concentrant même, 
à l 'aide d 'un télescope, les rayons 
de la lune, on aura i t à peine une 
différence d 'un cinquantième de 
degré. Le thermomètre n'est donc 
pas un ins t rument assez sensible 
pour apprécier cette faible source 
de chaleur . Il faut l ' invention de la 
pile thermo-électr ique pour per
met t re de l 'évaluer. 

Avec cet ins t rument et son téles
cope, Lord Rosse rechercha quels 
pouvaient être les changements de 
tempéra ture qui devaient se pro
duire sur la surface de la lune, sui
vant que celle-ci était exposée ou 
non aux rayons solaires ; cette dif
férence se montai t à 500 degrés. 11 
ne parvint cependant pas à déter
miner les températures réelles avec 
exacti tude. Ce qui est probable,c'est 
que la/ température à la surface de 
la lune est de 200 à 300 degrés sous 
zéro, quand elle ne se trouve pas 
éclairée par le soleil, tandis qu'elle 
dépasse le zéro, de la mêmequantilè 
sur l 'échelle ascendante, quand le 
soleil tombe d'aplomb sur la surface 
luna i r e .En u n mois, u n habitant de 
la Lune passerait ainsi d'une tem
pérature dont aucun froid sur la 
Terre ne peut nous donner une idée, 
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à une température plus élevée que 
celle de l'eau bouillante. 

Quel est l 'organisme,tel que nous 
le concevons s u r . notre Terre, qui 
pourrait subir des variations de 
température aussi brusques et aussi 
intenses ? 

L. NIESTEN. 
{Ciel et Terre). 

ÉTUDES EXT01I0L0GIQUES 
LES PAPILLONS 

I 

P a p i l l o n i d e s (Suite) 

LES NYMPHALKS 

Nous allons étudier dans cegenre , 
les plus beaux papillons de la fa
mille des Diurnes. Ce sont des in
sectes aux formes é légantes , aux 
riches couleurs, au >ol puissant . 
On doit les chasser le matin. 

Le Grand Mars. — Du 20 ju in au 
20 juillet, vous pourrez trouver un 
lépidoptère dont les ailes, d 'un brun 
noirâtre, ont un beau reflet violet 
(dansle mâle), quand o n les examine 
dans un sens convenable ; de plus , 
les supérieures présentant des t a 
ches blanches; les inférieures sont 
marquées au milieu d'une bande 
blanche aussi. — Un œil , pour les 
supérieures, très apparent en des
sous. 

Envergure : 7 centimètres lp2. — 
Dans les bois, les prés. 

La chenille du Grand Mars vit sur 
la cime des chênes. 

Lo Petit Mars. — A la même épo
que, et plus communément , vous 
verrez autour des peupliers le Petit 
Mars, espèce ressemblant beaucoup 
au précédent. Moins grand , avec 
des ailes aussi à reflet violet chan
geant, les taches pour les s u p é 
rieures et la bande pour les infé
rieures souvent d'un j aune orangé. 
— La femelle est sans reflet. 

Dans les prair ies , les bois h u m i 
des, où se trouvent des peupliers et 
des saules. 

Le Grand Sylvain. — Le Grand 
Sylvain, assez rare dans les provin
ces du centre de la France, se dis

t ingue des précédents par ses ailes 
d'un brun noir, ornées d'une bande 
maculaire blanche sur le milieu, 
avec quelques points de même cou
leur au sommet des supérieures ; 
dessous d'un fauve gai . 

Envergure : 7 centimètres 1|2. — 
Bois, du 10 ju in aux premiers jours 
de jui l let . 

Sa chenille vit sur les trembles et 
les peupliers. 

Le Petit Sylvain. — Le Petit Syl
vain se rapproche beaucoup de son 
frère, que nous venons de décrire ; 
ses ailes sont d'un brun noir et ont 
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aussi une bande maculaire blanche 
sur le milieu ; en dessous, le j a u n e 
ferrugineux domine. 

Envergure : 5 centimètres. — De
puis fin ju in jusqu 'au commence
ment d'août. — Bois. — Commun. 

Sa chenille vit sur le chèvre
feuille. 

Le Sylvain azuré. — Dessus des 
ailes d'un bleu noir chatoyant , par 
tagé par une bande maculaire 
blanche ; dessous d 'un ferrugineux 
rougeâlre . 

Envergure : 4 cent imètres .—Dans 
les allées des bois et sur les bords 
des ruisseaux. — Juin , puis août.— 
Moins commun que le Petit Sylvain. 

Sa chenille habite le chèvre
feuille, l 'aune, etc. 

L E S POLYOMMATES 

Ce derner genre des papillonides 
renferme des insectes de peti te 
tai l le , vifs et gracieux, a n vol i n é 

gal et saccadé, peu rap ide . P l u 
sieurs espèces sont communes. — 
Trois divisions : 

Les Petits Porte-Queues, où nous 
trouvons : le papillon du bouleau et 
le papillon du chêne ; 

Les Bronzés, où nous décrirons : 
le Xanthé et le Bronzé ; 

Les Azurins, qui seront représen
tés par : l'Agesiis, l'Alexis, l 'Azuré. 
l 'Argus bleu n a c r é , l 'Argus et 
l'^Eigon. 

Le Papillon du Bouleau.— Dessus 
des ailes d'un brun noir , avec que l 
ques points j aunâ t res pour les su 
périeures (dans le mâle). Dessous 
d'un jaune fauve, avec le bord pos
tér ieur roux et deux lignes blanches 
transversales. 

Envergure : 3 centimètres l i2 . .— 
Bois, autour des haies .—En jui l le t , 
août et premiers jours de septem
bre . 

Sa chenil le vit sur le bouleau 
commun. 

LePapillon du Chêne.— Ailes d'un 
brun noirâtre en dessus, glacées de 
violet chez le mâle, avec une tache 
bleue à la base des supérieures dans 
la femelle; en dessous, d 'une cou
leur grise, marquée d 'une l igne on
dulée blanche et de deux taches 
fauves à l 'angle de l 'anus. 

Dans les bois. — Du 20 ju in au 
20 ju i l le t . — Assez commun. 

Chenille vivant sur le chêne. 
Le Xanthé. — Dans les clairières 

des bois, vous verrez souvent vol
t iger , en mai et dans la première 
quinzaine d'août, un papillon me
surant environ 3 centimètres d 'en
vergure , aux ailes d'un brun cha 
toyant , avec des taches noires en 
dessus ; dessous , -d 'un j a u n e ver-
dâtre semé de nombreux points 
ocula i res ; de plus, une bande mar
ginale fauve sur les deux faces. 

La femelle a le centre des p r e 
mières ailes fauve de part et d 'autre. 

Le Bronzé. — Ailes supérieures 
d'un fauve foncé bri l lant , avec les 
bords et quelques taches noirs ; les 
inférieures d ' u n brun no i râ t r e , 
avec l 'extrémité fauve, bordées de 
n o i r ; ces dernières sont grises en 
dessous. 
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Envergure : 2 cent imètres 1 \i. — 
Le long des chemins, dans les bois. 
— Au printemps et à la fin de l 'été. 

VAgestis. — Dessus des ailes d'un 
brun noi râ t re ; dessous cendré, avec 
beaucoup dë points oculaires ; cha
cune des quatre ailes montre une 
rangée margina le de taches fauves 
et une frange entrecoupée de blanc 
et de brun . 

Prés , bois. — Au printemps et en 
été. 

VAlexis. — Ailes entières d'un 
bleu violet en dessus, dans le mâle, 
d 'un brun noi r , dans la femelle,, 
avec une frange blanche ; dessous 
gr isâtre , avec de nombreux points 
ocellés et une bande marginale de 
taches fauves. 

Envergure : environ 2 cen t imè
tres 1T2. — Excessivement commun 
par tout . 

Pr intemps et été. 
VAzuré. — L'Azuré ressemble 

beaucoup au p récéden t ; ses ailes 
sont d 'un bleu azuré en dessus dans 
le mâle, d 'un b run noirâtre dans la 
femelle, avec une frange blanche 
auss i ; mais le dessous est b runâ t re , 
avec une mul t i tude de points ocel
lés et une bande de taches fauves en 
fer de flèche. 

Envergure : autour de 2 cen t i 
mètres 1T2. 

L'Argus bleu nacré. —• C'est en 
ju i l le t et en août , dans les bois, les 
prairies et les j a r d i n s , que vous 
prendrez l 'Argus bleu nacré ; ses 
ailes entières sont argentées et cha
toyantes en verdâtre , en dessus ; de 
p lus , elles ont une bordure ocellée 
et une frange entrecoupée de blanc 
et de no i r ; dessous g r i sâ t re , avec 
beaucoup de points oculaires. 

"La femelle a le dessus d'un brun 
chatoyant en bleu. 

Ce papillon, désigné aussi sous le 
nom de Corydon, est assez commun. 

L'Argus. — La livrée de l 'Argus 
est ainsi composée : 

Dessus d r un bleu violet, avec une 
large bordure noire et une frange 
blanche ; dessous d 'un gris clair, 
avec des points oculaires noirs ; les 
inférieures ont, de plus , en dessous, 
une bande fauve sinuée, marquée 

d'un r ang da points d 'un bleu a r 
genté. — Varie on tail le et en co
loris. 

Envergure : autour de 3 c en t i 
mètres. — Prés , bois. — De ju in en 
août. 

VJEgon.— Plus commun que le 
précédent , cet azurin varie auss i ; 
cependant vous le distinguerez a i sé
ment : au-dessus de ses ailes d 'un 
bleu violet, avec une bordure noire 
et une frange blanche chez le mâle, 
d'un brun noir dans la femelle; au 
cendré-brun, ocellé de points noirs 
(plus gros que ceux de l'Argus) 
qu'on remarque en dessous. Les 
ailes inférieures ont aussi, en des
sous, une bande fauve sinuée, char 
gée d 'un r ang de points d'un bleu 
argenté. 

Ordinairement moins grand que 
l 'Argus, il para î t avant lu i . '— En 
mai et j u i n , puis en août et sep
tembre. — Par tout . 

(A suivre) 
CHARLES MIRAULT. 

MÉTÉOROLOGIE 

LA THERMO GRAPHIE 

Les phénomènes t he rmograph i 
ques sont, dans la météorologie 
générale, d 'une grande importance, 
non pas par leurs effets immédiats, 
mais parce qu'ils sont la caractéris
t ique d'un climat. A n'envisager 
que les phénomènes purement a g r i 
coles, assurément les facteurs ac t i -
nométriques sont d'une plus grande 
ut i l i té , mais si nous envisageons les 
phénomènes hygiéniques, dus non-
seulement à la température même 
mais encore au climat qu'elle déter
mine, les facteurs thermométriques 
nous renseigneront mieux à cet 
égard. 

On observe la température d'un 
lieu à l'aide du thermomètre (de 
thermos chaleur , et mêtron, mesu
re). On trouvera dans ce jou rna l , et 
d 'ail leurs dans tous les trai tés de 
physique des générali tés sur cet 
ins t rument (construction, descr ip

t ion, etc.). Nous ne nous occupe
rons ici que de son emploi en météo
rologie. 

Le thermomètre, sert à mesurer la 
quanti té de chaleur absorbée par 
l 'a tmosphère, il est donc nécessaire 
de mettre l ' ins trument à l 'abri de 
tout rayonnement . C'est à cet égard 
que l'on recommande les disposi
t ions suivantes ; 

I o Tenir le thermomètre à l'om
bre. 

2° Tenir le thermomètre à l'abri 
de la pluie et de la rosée. 

3 ° Tenir le thermomètre à l'abri 
de son propre rayonnement . 

On parvient à remplir ces diversas 
conditions en mottant l ' instrument 
dans des cages spéciales, qui lais
sent circuler l 'air l ibrement . Encore 
faut-il que ces cages soient dispo
sées part icul ièrement dans un lieu 
découvert, au-dessus d'un sol ga
zon né. Les abris que l'on préconise 
ordinairement sont ceux des obser
vatoires de Bruxelles et de Mont-
souris. Mais à défaut de ces abris, 
d 'ailleurs t rès coûteux, on peut se 
contenter de placer le thermomètre 
à l 'ombre, dans un lieu parfaite
ment découvert. Un instrument 
exposé même à une fenêtre, donne 
des résultats très satisfaisants, 
quand cette fenêtre regarde les ré
gions nord. 

Les stat ions météorologiques se 
contentent d'observer régul ière
ment dos ins t ruments ainsi dispo
sés ; mais, dans les observatoires 
spéciaux, il faudrait un personnel 
trop considérable : on fait usage de 
thermomètres part icul iers , que l'on 
appelle enregistreurs, et qui inscri
vent eux-mêmes leur tempéra
ture . 

Leur uti l i té est donc très grande 
non-seulement parce qu'i ls écono
misent du temps et de l 'argent, 
mais encore parce quils enregis
t ren t la moindre variation thermo
métrique. 

Nous allons passer maintenant en 
revue les principales lois d'oscilla
tions du thermomètre . 

Les influences oscillatoires sont 
en nombre considérable, et quand 
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même nous ne ferions que de les 
résumer, la place nous manquerai t 
encore. .Nous ne nous occuperons 
aujourd'hui que des changements 
de température dus à la marche du 
soleil. 

La marche diurne du the rmomè
tre suit à peu de chose près la m a r 
che diurne du soleil: elle augmente 
à mesure que celui-ci s'élève sur 
l'horizon, mais la température la 
plus haute do la journée , c 'est-à-
dire le maximum, n 'a pas lieu à 
midi, comme on pourrai t le suppo
ser. En effet, la quanti té de chaleur 
absorbée par l 'atmosphère n'est pas 
immédiatement rayonnée, de telle 
sorte qu'à celle-ci s'ajoute celle 
versée par le soleil, à mesure qu'elle 
s'éloigne du soleil. Ce maximum a 
lieu à différentes heures de l 'après-
midi, suivant les saisons, les mois 
et les contrées terrestres . En France, 
il arrive vers deux heures en hiver 
et trois heures en été. 

A, partir de ce moment de l a j o u r -
née, la température décroît j u squ ' à 
un minimum qui arrive toujours la 
nuit, puisque le soleil est en des 
sous de l'horizon. Il se fait une 
demi-heure avant son lever ; soit, 
quand il est à "18° en hiver et 6° en 
été au dessous de l 'horizon E. C'est 
pendant ce temps que s'accomplit le 
« rayonnement. » 

On donne plus spécialement le 
nom de « rayonnement nocturne » 
non à la baisse du thermomètre 
placé dans l 'air, mais à la perte de 
chaleur accusée par le thermomètre 
placé dans le sol ; en d'autres ter
mes, c'est la quantité de chaleur 
perdue par le sol et non par l'at
mosphère. 

Examinons le mécanisme de ce 
rayonnement, les lois qui le r ég i s 
sent et ses conséquences. 

L'air, quand il est à peu près pur, 
est presque athermane, c 'est-à-dire 
qu'il laisse passer les rayons calor i 
fiques sans s'échauffer, et, à la fin 
de l'hiver ou de la saison pluvieuse, 
alors que l 'atmosphèro a été balayée, 
la chaleur rayonnéo par le sol 
n'échauffe point l'air ou ne se met 
pas en équilibre avec lui; de telle 

sorte que l 'air accuse une tempéra
ture bien supérieure à celle du sol. 
Les jeunes pousses sonffrent alors 
terr iblement du froid qui en résul te . 
Ce phénomène part iculier , qui se 
présente en avril et au commence
ment de mai, est a t t r ibué par beau
coup de cult ivateurs, à l 'influence 
de la lune d'avril, ou Lune Rousse, 
par la raison que l'on sait, et qui est 
mauvaise. Ce rayonnement est favo
risé par les temps clairs et in te r 
rompu par les temps nuageux ; dès 
lors l'emploi des paillassons est pre?-
crit pour préserver les plante?. 
Quelques br ins de paille jetés 
pélo mêle suffisent quelquefois, 
m a i s o n ne saurai t jamais trop se 
prémunir . 

Pour calculer la moyenne diurne, 
on emploie divers moyens. Quand 
on opéra sur v ingt -quat re , sur' 
douze ou sur hui t observations 
par jour , il suffit de diviser la 
somme des températures par v ingt -
quat re , douze ou hui t , selon les 
cas. Mais si l 'on.ne fait que quatre 
observations, il faut] ajouter 0°, 12, 
au résul tat . Quelquefois on se con
ten te de prendre la moitié do la 
somme du maximum et du mini 
mum, quoique le résul tat soit écarté 
dô la vérité ; 

Le moyen qui donne les résultats 
les plus exacts consiste à découper 
et à peser la courbe décrite par 
l 'enregistreur . On cherche le rectan
gle de papier qui lui fait équilibre-; 
une fois qu 'on l'a obtenu, on le 
porte sur la courbe et il suffit de lire 
le point marqué par sa base supé
r ieure . 

La marche du thermomètre, pen 
dant les différents mois de l ' année, 
est excessivement variable . En effet, 
les rayons solaires sont bien plus 
perpendiculaires en été qu'en 
hivpr. Pour obtenir la température 
moyenne mensuelle, on divise par 
30 la somme des moyennes de 
température d iurne . 

A Par is , voici ces moyennes : 

J a n v . 2° ,4 A v r i l 10°,1 Ju i l . 18°,9 Oot. 11°,3 

F é v r . 4°,5 M a i 14°,2 A o û t № , 5 N o v . 6°,5 
M a r s 6° ,4 J u i n 17°,2 S e p t . 15°,7 Dec. 3° ,7 

A Libourne, vu la la t i tude, nous 
aurions le tableau suivant : 

J a n v . 1 0 ° , 4 6 A v . i 4 o

1 2 4 J m I . 2 1 ° , 1 0 0 e t . I6° ,90 

F ê v . 10°,38 M a i l è ° , 8 7 A o ù t 2 4 ° , 4 1 N o v . 13° 

M a r s I l ° , 8 6 J u i n 20°,54 S e p t . 20 26 Dô» . 9° ,37 

Ainsi le mois le plus chaud est à 
Paris le mois de ju i l le t (18°,9), c'est 
le mois d'Août, à Lisbonne (24°,41) 
le mois de Mai, à Quito (16 9,3), le 
mois de Février à Bogota (15°,2) 
e t c . . (1) 

(A suivre). 

F . CANU. 

L 'A IR , L A T E R R E E T L ' E A U 

Description des principales merveil
les du globe et des phénomènes 
naturels les plus curieux. 

CHAPITRE XIII 

VOLCANS ET TREMBLEMENTS DE TERRE 

4 . — V o l c a n s d ' K u r o p e . — 1 , ' E t n a . 

(Suite.) 

Les éruptions de l 'Etna les plus 
terribles ont été, depuis, celles de 
1755, 1787,1812,1819. Pendant cette 
dernière, un courant de lave mesu
ran t 20 mètres de largeur vers le 
sommet et 400 mètres à sa base, 
ravagea une é tendue de 9 k i lomè
t res . Elle était vomie par une c r e 
vasse subitement ouverte sur le 
flanc du cône et au-dessus de l a 
quelle un cratère lançait des pierres 
à plus de 300 mètres de hau teur . 
L'éruption de 1812 avait duré six 
mois. Il y en eut une autre d 'une 
violence notable en 1822, une autre 

(1) M a l g r é n o s reoherohe's n o u s n ' a v o n s 

p u n o u s p r o c u r e r l e s t e m p é r a t n r e s m e n 

s u e l l e s q u o des l i o u x s u i v a n t s : A u j a r a -

k a n d y , M a d r a s , C a l c u t t a , P a r i s , T o u l o u s e , 

L i s b o n n e , P r a g u e , M u n i c h , L e i t h , R a m a , 

V i e n n e , L o n d r e s e t P é t e r s b o u r g . N o u s 

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

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

b i e n n o u s f a i r e c o n n a î t r e l e s t e m p é r a t u r e s 

m e n s u e l l e s e t a n n u e l l e s D E 3 l i e u x qu' i l s 

h a b i t e n t , o u m ê m e qu' i l s c o n n a î t r a i e n t . 

A d r e s s e r l e s c o r r e s p o n d a n c e s 4 M. F . C a n u 

2 2 , r u e G a m b e y , P a r i s . 
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en 1852, d 'autres enfin en 1865, en 
1874, en 1879 et en 1880. 

L'éruption de 1852 dura du 21 août 
à la fin d'octobre, avec une terrible 
activité qui ne se démentit qu'à de 
rares intervalles pendant toute cette 
pér iode ; semant la ru ine et la 
mort sur son passage, la lave roula 
ses flots enflammés, qui a t te igni 

rent '90 mètres d'épaisseur, à travers 
les plantat ions et les villages. Celle 
de 1865, qui dura du 30 janvier à la 
mi-février, ouvrit sept nouveaux 
cratères, dont cinq enfermés dans 
une crevasse profonde, ne laissant 
qu 'une seule issue, vers l 'ouest, aux 
torrents de lave qui s'en échap
paient , accompagnés de violentes 

détonations ; cette éruption fut peu 
désastreuse. L'éruption d'août 1874, 
qui se fit par trois cratères ouverts 
entre Linguadassa et Randazzo, ne 
causa pas non pins de très grands 
dommages. Celle de mai et juin 
1879 (du 26 mai au 5 juin) donna 
lieu à une coulée de lave de 16 kilo
mètres de longueur ; une crevasse 
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de 12 kilomètres s'ouvrit dans la 
masse de la montagne, coupant le 
cratère principal . L'extrémité nord-
est de cette crevasse, qui est la plus 
élevée, présentai t les cratères les 
plus nombreux et les plus vastes, 
d'où est sortie la grande coulée de 
lave ; la part ie centrale de la c re 
vasse ne donnai t issue qu'à de la 
vapeur et à des cendres fines. Cette 
érupt ion, grâce à son peu do durée, 
ne causa pas de dégâts ex t raord i 
na i res . 

L ' E A U . — É r u p t i o n d u v o l c a n do TénêrifTe on 

Quant à l 'éruption de 1880, voici 
les renseignements fournis par un 
correspondant du Journal des 
Débats, à la date du 5 mai, avec 
accompagnement de considérations 
assez judicieuses sur l'économie et 
la mécanique des volcans. 

« Nous assistons depuis quelque 
temps à des faits volcaniques assez 
remarquables. Dans l'espace de dix 
mois, l 'Etna a fait cinq fois d'abon
dantes éjections de fumée et de sable 
sans que ces phénomènes, fussent 

1704 (p. 247 col . 4V 

suivis par des éruptions de lave. La 
plus considérable de ces éjections 
a été faite il y a peu de j ours. 

« Le 28 du mois dernier, à la 
suite] de] profonds mugissements 
souterrains et de nombreuses se
cousses de t remblement de terre, 
on vit apparaître sur le côté orien
tal de la montagne un gros nuage 
de vapeurs et de cendres qui s'échap
paient par une crevasse longue de 
près de cinq ki lomètres . 

« Cela mettai t hors de doute 
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' i m m i n e n c e d 'une éruption de 
lave. 

« Déjà les neiges avaient fondu 
tout à coup au tour du sommet de la 
montagne. Pes je ts de vapeur chau
de s 'échappaient par plusieurs e n 
droits, et les petits volcans vaseux 
du versant occidental étaient entrés 
dans "une grande phase d'activité, 
comme cela arrive presque toujours 
à l 'approche d'une grande éruption. 
Mais, à la surprise de ceux qui s ' in
téressent ici à la volcanologie, 
trente-six heures après, le volcan 
était rent ré dans un calme parfait, 

« Ce phénomène a été d 'autant 
plus ; emarquablo qu'on n'avait j a 
mais vu, de mémoire d'homme, Une 
grande éruption de vapeurs et do 
cendres, faite par le flanc de lâ mon
tagne, non «uivie d'une éruption de 
matière incandescente. C'est là un 
fait nouveau dans l 'histoire du fa
meux volcan de la Sicile, et j ' inc l ine 
à croire qu'il est dû à une c i rcons
tance accidentelle qu'offre en ce 
moment la montagne, je veux dire 
la présence d'une fente immense 
restée ouverte ou trop imparfa i te
ment fermée dans plusieurs e n 
droits. Cette fente est celle qui a p 
parut sur l 'Etna lors de l 'éruption 
du 26 mai 1879; elle a une étendue 
de 12 kilomètres et traverse d'un 
t o u t à l 'autre le cône du volcan. 

«Dans les éruptions ordinaires, 
lorsque la lave ne s'échappe pas par 
le eratère central , mais se fraie une 
issue à t ravers les flai.es du cône, 
il en résulte une fente longue de 3 
à 5 kilomètres qui livre passage 
dans toute son étendue à la matière 
incandescente. Il s'en suit que les 
vapeurs et les gaz, dont la d i la ta
tion soulève, la lave, ne peuvent s'é
chapper que fort lentement par des 
ouvertures qu'ils produisent au m i 
lieu d e l à matière liquide et qui for
ment cô qu'on appelle les» bouches 
d 'éruption ou cratères. Ces cratères, 
qui présentent presque toujours 
in tér ieurement la forme caractér is
t ique d 'un grand entonnoir, sont les 
régula teurs de Ja marche de l 'érup
tion. Leurs ouvertures, pratiquées 
au milieu d 'une matière rendue 

très élastique par la fusion, sont 
toujours proportionnées à la t en 
sion des gaz qui les ont produites, 
et elles s 'élargissent et se ré t réc is
sent au fur et à mesure que la t en 
sion des gaz augmente ou diminue. 

« Lorsque la tension est très forte 
et la 1-ive peu l iquide, les gaz qui 
s 'échappent avec utie très grande 
violoiica par les bouches d'éruption 
entraînent continuellement de la 
matière incandescente en parcelles 
infimes et agissent à la manière d'un 
grand pulvérisateur. Lorsque la 
matière est trop l iquide, les gaz en 
détachent des morceaux qui bou
chent un instant l'orifice des cra tè
res et sont lancés à des hauteurs 
prodigieuses. De là 1RS scories qui 
s'élèvent à tout moment vers la nue , 
et les éclats formidables que l'on ne 
cesse jamais d 'entendre pendant les 
grandes érupt ions. Les scories écla
tent souvent dans l'air comme des 
bombes énormes, et l'on peut com
parer la fonction d 'un cratère en 
activité à celle d'un mortier déme
suré qui lancerait des projectiles 
explosiblos vers le ciel. 

« Ainsi tout est réglé avec cette 
exactitude admirable dont la 
na ture est maîtresse, pour que le 
mouvement des éruptions s'arrête 
peu à peu. Pendant que la lave se 
renverse à grand flots par la fente 
éruptive, les cratères répandus ça 
et là modèrent la tension des gaz qui 
soulèventla lave.Lorsquel 'embrase-
ment va s 'éteindre, les cratères com
mencent à s 'obstruer. Cela permet à 
la lave d'arriver encore à la fente 
éruptive, lors même qu'elle est pa s 
sée de l 'état liquide à l 'état pâteux. 
Cependant les bords de la fente com
mencent à se rapprocher à cause de 
la matière qui, en perdant de sa cha
leur, s'y fixe de plus en plus, et cela 
fait que l 'ouverture que l 'éruption a 
prat iquée sur le flanc de la mon ta 
gne, se trouve parfaitement bou
chée à la fin du paroxysme éruptif. 

« Mais dans la double éruption de 
1879,~la fente étant trop étendue, les 
gaz ont pu s'échappor par plusieurs 
endroits qui n 'était pas des cratères. 
Aussi cette éruption, qui s'était a n 

noncée avec un appareil très impo
sant, n 'eut-el le que la brève durée de 
onzo j o u r s ; et cela fut très heureux, 
car si elle avait duré quelques jours 
de plus, elle aura i t causé d'immen
ses dégâts. Bientôt la sortie de lalave 
se concentra dans la partie la plus 
basse de la fente, et elle s'arrêta 
lorsque la lave arr ivai t encore à 
la surface do la montagne dans un 
état parfaiteme t liquide, Aussi la 
fent« ne fut-elle fermée, dans plu
sieurs endroits , que par les matières 
légères qui sortaient des cratères. 

« 11 en est résulté que la moindre 
tension de gaz a pu déboucher tout 
do suita l 'ancienne ouverture, com
me cela est arrivé tout dernièrement. 
Les gaz quiont trouvé de nombreuses 
issues (car la fonte actuelle s'étend 
d'un bout à l ' autre delà montagne), 
n 'ont donc pas pu s'amasser à l 'inté
r ieur du volcan pour acquérir la ten
sion nécessaire pour soulever la ma
tière fondue; et cela explique par
faitement l 'absence de la lave dans 
les derniers phénomènes éruptifs. 

Quant à l 'action de la tension des 
matières gazeuses dans les éruptions 
de lave, il faut la regarder comme 
un fait i rréfutable. Ainsi, lorsque 
la lave arrive à l 'air l ibre, elle laisse 
échapper quanti té de vapeurs et de 
gaz sou j forme de nuage ou de f ume-
roles. Il faut donc admettre que ces 
vapeurs et ces gaz ont pénétré dans 
la matière solide par l'effet de l'im
mense pression à laquelle ils ont dû 
être soumis dans les profondes en
trailles du volcan. Il est à remarquer 
encore que l'état plus ou moins li
quide de la lave né dépend pas entiè
rement du degré de fusion, il dé
pend beaucoup aussi de la quantité 
d'eau dont elle a été imprégnée. 
L'eau 6t le feu, que le vulgaire re
garde comme des éléments incapa
bles de se trouver ensemble, peu
vent toutefois se met t ie parfaite
ment d'aceord par l'effet d'une im
mense pression. 

« Or, par l'effet de l'immense 
pression que cos corps subissent 
dans le fond du volcan, l 'eau pénè
tre les corps solides et les amène à 
un état qui n'est ni liquida par fu-
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sion, ni liquide par solution, mais 
un état pâteux dû à uno réunion de 
parcelles physiques capables de se 
mouvoir les unes sur les autres dans 
une matière à demi fondue qui les 
entoure, mêlée à de l 'eau et à d 'au
tres substances capables de les t e 
nir séparées. Aussi la lave n 'est-el le 
ni fluide ni homogène, 'comme lors
qu'on la fond artificiellement. (Dans 
ce cas elle donne un émail noir for
mé par une réunion de petits c r i s 
taux mêlés à une pâte à grain plus 
fin et qui en réalité a échappé à la 
fusion.) 

«Toutes ces considérations nous 
amènent donc à admettre qu 'une 
très-forte pression est nécessaire à 
la formation de la lave et qu 'une 
forte tension ds gaz est indispensa
ble pour que la lave puisse être 
soulevée à la surface d 'une monta
gne. Aussi paraît-i l assez probable 
que tant que de nouveaux phéno
mènes ne boucheront pas, dans le 
cône de l'Etna, la fente qui est r e s 
tée ouverte, il n'y aura pas à c ra in
dre d'éruptions de lave. » 

t. — L e s V o l c a n s d e l ' A t l a n t i q u e 
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LE PIC DE TÉNÉRIFFE 

Le pic de Ténériffe, ou Pico de 
Teyde, comme l 'appellent les hab i 
tants, est la plus haute montagne 
des îles Canaries. C'est un immense 
cône s'élevant à 3700 mètres au -des 
sus du niveau de la mer. Eteint , 
du moins pour le moment, ce vol
can a eu, à diverses époques, de t e r 

ribles éruptions dont le souvenir est 
resté. 

« Il s'élève, dit M. Germond De 
Lavigne, du mil ieu d 'un cirque de 
près do 56* kilomètres de circonfé
rence, formé par un ensemble de 
montagnes do près de 2,200 ¡1 2,500 
mètres de hau teur , en pente assez 
douce depuis les côtes, mais formant 
in tér ieurement une espèce de r em
part de près de 245 métros de hauteur . 
On pénètre par ce circuit, pour a t 
teindre la base du pic, par plusieurs 
gorges étroites et sauvages qui sem
blent violemment prat iquées à t r a 
vers les montagnes . Le pic élance, 
du milieu de ce c i rque, sa pointe de 
difficile accès, dont le sommet se 
trouve à plus de 1,900 toises (3,686 
mètres) au dessus du. niveau de la 
mer. 

« Un spectacle sublime s'offre aux 
regards de cette cîme élevée. La vue 
découvre tout l 'archipel des Cana
ries, et l 'observateur, isolé sur ce 
point perdu dans l 'espace, se croit 
même séparé de l ' î le de Ténériffe. 
Ce qu'il aperçoit à ses pieds, de 
cette énorme hau teur , forme un 
petit terr i toire rétréci où tout est 
confondu, les montagnes et les gor
ges, et il semble, par un effet d 'opt i 
que ou de vert ige, que cette base est 
insuffisante pour retenir en équi
libre cette énorme masse, qui sem
ble devoir chavirer, comme le font 
les montagnes de glace lorsque la 
base en est peu à peu diminuée. 

(Asuivre.) A. B. 

L'OBSERVATOIRE CHRDNQMÉTRIQUE DE BESANCON 

DIFFÉRENCE DE LONGITUDE ENTRE 

BESANÇON ET PARIS 

La ville de Besançon, de concert 
avec le gouvernement, a créé un 
observatoire chronométr ique des 
t iné à faciliter les progrès de l 'hor
logerie, et en part icul ier la cons
truction des chronomètres de ma
r ine . 

Au mois de mai de l 'an dernier, 
MM. Faye et Lce-wy, membres du 
bureau des longitudes, se rendaient 

à Besançon pour déterminer l ' em
placement du futur observatoire. 
C'est un petit plateau situé à 4 kilo
mètres de la ville, offrant un horizon 
bien dégagé et, par son isolement, 
assurant la stabilité des ins t ruments . 

Ce choix fait, il s'agissait de d é 
terminer avec précision la longi tude 
du point. Ce sont deux l ieutenants 
de vaisseau, MM. Barnaud et Ley-
gue, qui en furent chargés. Grâce 
au cou oours empressé des autori tés 
municipales , un pavillon construit 
en briques et muni des installations 
nécessaires pour les observations 
méridiennes,s 'é leva ' rapidement sur 
le petit p lateau. L'administration 
des postes et télégraphes reliait 
alors ce pavillon au poste t é légra 
phique central ; et le 27 ju in , les 
observations commençaient. 

MM. Barnaud et Leygue ont rendu 
compte à l 'Académie des sciences, 
dans sa séance du 1 e r mai, des résul 
tats de leurs t ravaux. Appliquant 
scrupuleusement les principes ex
posés parM. Lœwy dans sas savantes 
leçons, ces messieurs ont observé 
s imul tanément l 'un à Paris., l 'autre 
à Besançon, changeant de station 
d 'une série à l 'autre. 

Voici les chiffres qui forment la 
moyenne pondérée des valeurs ind i 
viduelles : pour la première série : 
14 minutes 36 secondes, 360 ; pour 
la deuxième série : 14 minutes 36 
secondes, 650 ; la moyenne des deux 
séries, 14 minutes 36 secondes, 505, 
représente la différence de longitude 
entre l 'observatoire de Montsouris à 
Par is et le futur observatoire de Be
sançon. 

On contrôle facilement ce résu l 
ta t . Prenant pour valeur de la diffé
rence d'équation personnelle, la 
moyenne générale des diverses va 
leurs individuelles obtenues soit 
après soit avant les opérations, on 
doit retrouver cette même valeur en 
la t i rant des deux longitudes dé 
duites desmoyennes de chaque série. 
Le calcul fait, on la retrouve à 1 mi l 
lième de seconde près. Les résultats 
sont donc excellents. 

Plusieurs des principaux hor lo 
gers de Besançon se proposent d 'en-
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t reprendre la construction des ch ro 
nomètres pour la mar ine . La con
naissance exacte de l 'heure est, 
comme on sait, un des plus impor
tants éléments sur lesquels s 'ap
puient les marins dans la détermi
nat ion de la route . Il s'en suit que 
la création de cet observatoire qui 
s'est fait un peu a t tendre , si nous ne 
nons t rompons , étai t d 'une grande 
importance, pour permettre la fabri
cation d'appareils d'une grande 
délicatesse, fabrication dans laquelle 
les Anglais et les Américains ont eu 
jusqu' ici le pas sur noi,s. 

F. S. 

LA MER INTÉRIEURE ALGÉRIENNE 

Le projet du commandant Rou-
daire pour la création d 'une mer 
intér ieure en Algérie, chaudement 
appuyé par M. de Lesseps et ac 
cueill i par le gouvernement dans 
les conditions que nous avons i n d i 
quées , a toujours soulevé des ob
jections, dignes de grande et s é 
r ieuse at tent ion pour la p lupar t . 
M. Cosson, notamment , a combattu 
à diverses reprises ce projet g r a n 
diose en s 'appuyant d 'arguments 
dont il nous a bien fallu reconnaî
t re le méri te . 

! M. Cosson est venu de nouveau, 
dans la séance du 15 mai, qu'il a 
presque ent ièrement occupée, com
battre le projet Roudaire devant 
l 'Académie des Sciences. L ' impor
tance d'un pareil débat est trop 
considérable pour que nous en la is 
sions ignorer les péripéties à nos 
lecteurs. Nous empruntons donc à 
notre confrère du Temps le résumé 
de cette partie de la séance consa
crée à la discussion du projet de 
mer intér ieure a lgér ienne. 

M. Roudaire, dit M. Cosson, s'est 
t rompé plus d 'une fois dans ses éva
luat ions . Il a cru d'abord que la 
pente générale des chotts était i n 
clinée à l 'est , que leur niveau était 
inférieur à celui de la mer. Il faut, 
quoi qu 'on en ait , reconnaî t re a u 
jourd 'hui que cette pente es t , au 
contraire, vers Pouest que le 

chott-Djérid, celui qui se présente 
le premier, est à une al t i tude d é 
passant de plusieurs mètres le n i 
veau de la mer. M . Hébert a, d 'ai l 
leurs , démontré qu'il n 'y avait au 
fond des chotts nuls débris d'une 
faune ou d 'une flore mar ine . Les 
chotts ont donc toujours été, à notre 
époque géologique, des bassins l a 
custres, isolés de la mer. 

On a assisté à plusieurs change
ments de scène dans l'évolution du 
projet de M. Roudaire : ce n'est pas 
seulement sur la pente, sur l 'al t i
tude, sur l 'origine des cuvettes des 
chotts, mais encore sur les moyens 
à employer pour in t roduire la mer 
dans ces bassins, sur les résultats 
de cette introduction, sur les frais 
de l 'entreprise, que les variations 
se sont produites . On croyait qu'il 
n'y aura i t qu'à fendre le seuil de 
Gabès et à ouvrir un chemin à la 
mer ; mais il a fallu prévoir des m a 
chines ôlévatoires puissantes . On 
comptait sur une dépense de 30 mil
l ions; on parle maintenant de 75 mil
l ions. Ce ne serait r ien, si l 'argent 
devait procurer les avantages an 
noncés. 

M. Roudaire promet, si son projet 
est mis à exécution, que les pluies 
seront plus fréquentes et plus abon
dantes dans l 'Aurès. 

Les pluies sont suffisantes daus 
le sud de la province de Constan-
t ine . Il y a un vaste espace m a r é 
cageux, malsain, la Farfaria, qu'on 
veut submerger ; c'est un terr i toire 
fertile, qui sera ainsi perdu et qu'on 
aurai t pu enrichir encore et assa i 
nir par des t ravaux de canalisation 
semblables à ceux que les Romains 
avaient exécutés. 

On a dit que, sur les bords des 
chotts a lgér iens, il y avait des r o 
seaux et des plages marécageuses . 
C'est une erreur . 

M. le général Favé, visé par cette 
remarque, proteste : son rapport sur 
le projet Roudaire ne renfeimo pas 
même, di t - i l , le mot roseau. 

M. Cosson continue en faisant r e 
marquer que ce qui est dangereux 
au point de vue hygiénique, dans le 
projet de M. Roudaire, c'est le con

tact des eaux salées et des eaux 
douces ; jamais l 'évaporation de 
l 'eau salée n'a produit de miasmes. 
Il en est aut rement de l'évaporation 
d ' un mélange d 'eaux douces et 
d'eaux salées. Or, la mer intérieure 
projetée opérera ce mélange. 

Comment? Il faudra lui creuser 
un bassin plus ou moins profond; 
les sources superficielles, dont 
l 'existence 'a été constatée par 
M. Roudaire, seront drainées parce 
t r ava i l ; de là ln mélange. Il y a un 
autre inconvénient à craindre : un 
peu-au-dessous des sources super
ficielles s 'étendent les nappes des 
puits qui a l imentent la contrée et 
font sa richesse. Qu'il se produise 
dans ces nappes d 'eaux douces des 
inù'.trations marines et les nappes 
seront perdues , et avec elles s'éva
nouiront les productions agricoles 
de la contrée. 

Lo changement du régime des 
pluies dans l'Aurès n'est pas à re
chercher, et le teesoin de la mer in
tér ieure , au point de vue climaté-
r ique , ne se fait point sentir. 

Eh b i e n ! d i t -on encore, il n'y 
aura point de changement de cli
mat, car les raisons les plus oppo
sées ont été tour à tour invoquées 
en faveur de la mer saharienne. 
Mais si le cl imat n'est point changé, 
il reste à craindre pour les dattiers 
l'influence délétère des effluves ma
ri t imes. Le datt ier compromis, c'est 
toute une cul ture menacée et bien
tôt supprimée ; c'est une industrie 
séculaire troublée, amoindrie; c'est 
la ru ine pour toute une population 
déjà pauvre. La question du dattier 
est capitale. 

Cependant, le point de vu poli
t ique et commercial domine tout. 

Le projet Roudaire tend à rejeter 
les issues du trafic vers Gabès, su: 
une côte inhospital ière, où nul éta
blissement ne pourra attirer les na
vigateurs et les commerçants. Les 
caravanes de l ' intérieur de l'Afrique, 
pour prendre la route qu'on leur 
offre, devraient , à partir de Rhada-
mès , affronter un voyage de dix 
jours sans eau , puis l'embarque
ment sur la mer intér ieure, plutôt 
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que de prendre la route de ter re , 
relativement facile et cour te , qui 
mène à Tripoli. 

La mer intér ieure, loin de p r o 
téger notre colonie, pourrai t servir 
de point d'appui aux entreprises des 
tribus, et deviendrait un danger 
grave si, dans une guer re , Gabès 
nous échappait. Nous serions con -
damnés à exercer sur cette mer une 
surveillance incessante ; ce serait 
un nouveau tracas à ceux que nous 
subissons déjà. 

Pour les avantages de notre dé 
fense aussi bien que pour ceux du 
commerce, ce qui conviendrait le 
mieux,, ce serait le prolongement 
d'une voie ferrée de Biskra jusqu ' à 
Ouargla et même plus avant dans le 
Sud: 

La mer intérieure devait être une 
panacée; on affirmait qu'elle assa i 
nirait, rafraîchirait et défendrait le. 
pays; on soutenait même qu'elle le 
protégerait contre les invasions des 
sauterelles. Il n 'est plus question 
de cela; on se borne à espérer a u 
jourd'hui qu'elle formera des pê 
cheries fructueuses. 

M. Cosson se résume en disant 
qu'à ses yeux, ce sera une entreprise 
coûteuse, dangereuse et fertile en 
déceptions. 

M. de Lesseps demande à rétablir 
quelques points de fait. 

M. le ministre des affaires é t ran
gères est saisi par un part icul ier 
d'une demande de concession visant 
ds grands travaux sur l'effet des
quels il désire être renseigné. Voilà 
pourquoi il a demandé à être éclairé 
parles études et l'avis d'une commis
sion d'hommes compétents. 

Le rôle de l'Académie des Scien
ces, après les communications et 
discussions qu'elle a entendues, les 
commissions nommées et les r a p 
ports rédigés sur les projets de 
M. Roudaire, le rôle de l'Académie 
semble terminé. 

La commission formée par M. le 
ministre des affaires étrangères n 'en 
accueillera pas moins avec les égards 
qu'elle mérite la nouvelle commu
nication de M. Cosson. 

M. de Lesseps aborde ensui te 

l 'examen de quelques circonstances 
du débat. Il annonce que M. Rou
daire est décidé présentement à ne 
pas mettre le chott Djêrid en com
municat ion avec la mer ; il veut 
tracer un canal de 160 kilomètres 
du rivage vers le chott Rharna , puis 
à mettre celui-ci en communication 
avec le chott Melghig. Il n 'y a r ien 
à craindre des évaporations des 
plages de la nouvelle mer : les faits 
observés dans l ' isthme de Suez, sur 
les bords du lac Menzaleh; le p rou 
vent. M. de Lesseps ne croit pas à 
l'influence délétère des effluves ma
ri t imes sur les datt iers. Les datt iers 
qu'on détruira lors des t ravaux ne 
représentent pas une valeur d'un 
mill ion. Le chemin de fer proposé 
par M. Cosson est bien facile à 
couper ; deux canonnières peuvent 
garder le sud de la province d'une 
manière efficace. 

M. Hébert dit que les fonds des 
chotts ne présentent pas de débris 
d 'animaux appar tenant à la Médi
t e r ranée , et qu'il a été conduit à 
cette constatation par les recher 
ches de M. Roudaire ; que cela ne 
conteste pas la possibilité de l ' é ta
blissement d 'une mer inférieure. 

Reconnaissai t que la plan pr imi
tif a subi des modifications qui a t té
nuaient les inconvénients signalés, 
M. Cosson se réserve toutefois de 
répondre ul tér ieurement aux objec
tions qu'on lui a opposés. La d i s 
cussion n 'est 'donc pas close encore, 
mais on ne doit pas s'en plaindre , 
l'objet vaut lape ine qu'on le discute. 

CHIMIE INDUSTRIELLE 

F A B R I C A T I O N É C O N O M I Q U E ? 

D E L A P Y R O X Y L I N E . 

La pyroxyline est un fulmi-coton 
d'une puissance except ionnel le , 
mais dont le prix de revient a été 
jusqu' ici trop élevé pour en permet
tre l 'emploi habi tuel . 

jVl.~ Pochez aurai t , dit la Vigie 
industrielle, t rouvé le moyen de la 

' préparer économiquement en t r a i 
tant le fumier de cheval, produit 

de peu de valeur , et dont les opéra
tions prél iminaires de t ra i tement 
permettent de re tourner à l ' agr icu l -
les sous-produits qu'il cont ient . 

Le procédé de'prép a ration est a n a 
logue à celui de Nast pour la p r é 
paration de la pâte à papier par le 
fumier. Le fumier, l i t -on dans un 
rapport de M. Geraldy, ingénieur 
des ponts et chaussées, est i n t r o 
dui t dans les récipients en tôle, per 
cés de t rous ; il y est comprimé 
avec énergie au moyen d'une m a 
chine. Ces appareils portent des 
roulet tes , de façon à pouvoir, être 
introduits et suspendus dans une 
chaudière cylindrique portant des 
rails à la part ie supér ieure . Après 
leur introduction, la chaudière est 
close et remplie d 'une lessive de 
soude caustique à 4° Baume. 

La cuisson opérée à une ' tempéra
ture de 150° à 154°, soit à une pres 
sion de 5 atmosphères, dure cinq 
heures . 

Lorsque cette opération est t e r 
minée, on ouvre un robinet donnant 
passage à la vapeur , celle-ci passe 
à travers des serpentins où elle se 
refroidit en donnant sa chaleur à 
des lessives destinées aux opéra
tions suivantes. Lorsqu'elle est d é 
tendue et refroidie, on l 'amène dans 
un va.se contenant de l 'eau ac idu
lée d'acide sulfurique. Ces vapeurs 
entra înent l 'ammoniaque qui existe 
dans le fumier et qui va se conden
ser sous forme de sulfate d 'ammo
niaque. La chaudière , refroidie, est 
vidée ; on constate que la lessive de 
soude n'est pas affaiblie. 

On opère l 'ouverture, les wagon
nets pleins de fumier sont succes
sivement extraits. Le fumier qu' i ls 
contiennent n 'a pas perdu sa forme, 
mais au toucher on reconnaî t qu'il 
est complètement désagrégé chimi
quement . 

Le fumier ainsi lessivé est traité 
absolument comme dans les procé
dés ordinaires, c 'es t -à-dire passé à 
la pile, décoloré, par le chlore et r é 
duit en pâte ou cellulose, absolu
ment semblable à celle que donne la 
paille ordinaire . 

La cellulose obtenue ainsi revient 
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à 22 cent, et sa conversion en py-
roxyline, à 50 cent.soit 72 cent . le k i -
log\, soit un avantage de 40 à 
CO 0[0 sur le coton-poudre. 

Ce nouveau produit serait aussi 
énergique que la dynamite, avec 
l 'avantage de ne pas se geler et de 
ne pas détoner s'il n 'est pas com
primé. Il peut être employé dans 
l 'eau comme dans les glaces accu
mulées, où. l 'explosion d 'une cap
sule de fulminate _suffit pour les 
faire éclater avec une extrême v io 
lence. 

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 
et Faits clivera 

L'Héliomètre de M. Houzeau. — 
Dans l 'une des dernières séances de 
la Société royale de Dublin, M. Ho
ward Grubb, le savant constructeur 
d ' instruments de physique, a décrit 
le nouvel héliomètre qu'il construit 
acouollement, d'après les indica
t ions de M. Houzeau, directeur de 
l 'Observatoire de Belgique, en p r é 
vision de l 'observation du prochain 
passage de Vénus . 

Dans cet ins t rument , les deux 
demi-objectifs sont de foyers très 
différents, l 'un de 4 m. 20, et l ' au
tre de 0 m. 1 5 seulement . Comme le 
rapport du diamètre apparent de 
Vénus au diamètre solaire est d 'en
viron 1 v ing t -hu i t i ème, il s'en suit 
que l ' image de Vénus formée par le 
grand objectif, sera presque de 
même grandeur que^ celle du Soleil 
formée par le peti t objectif. On 
pourra les superposer en dépla
çant le peti t objectif à l'aide 
d'une yis micromét r ique , ce qui 
permettra de mesurer à tout ins tant 
la distance des centres des deux 
planètes et d'él iminer en même 
temps les phénomènes d' irradiation 
qui rendent ces observations si dif
ficiles. 

La force et la lumière électrique 
en Angleterre. — La Revue électri
que nous apporte la nouvelle de la 
formation de t rois compagnies a n 
glaises, l 'une pour l 'exploitation du 
système Gulcher, avec un capital de 
7.500.000 francs et deux pour l 'ex
ploitation du système Brush, la 

première avec un capital de 1 mi l 
lion 275.000 francs pour son exploi
tation en Australie et la seconde 
avec un capital de 2.E00.00 francs 
dans les provinces sud-est de l 'An
gle terre . 

On nous apprend de plus que lo 
système C-ulcher, dont les qual i tés 
ont été signalées au public français 
lors de l 'Exposit ion internat ionala 
des Champs - Elysées est expér i 
menté publ iquement à Chelsea, 
quart ier important de la métropole 
br i tannique , dans l 'usine de MM. 
Ransom et Cie. 

Un disque de télescope monstre. — 
L'observatoire Lick, sur le m o n t H a -
milton (Etats-Unis), serabientôt doté 
d'un des pluspuissants télescopes qui 
existent. 

Le disque de f l intglass (verre vert) 
destiné à cet ins t rument vient d'être 
expédié aux célèbres constructeurs 
de Boston Alvan Clark et ïils, qui 
doivent le convertir en lent i l le . 

Ce disque de verre pèse 170 k i lo 
grammes, il a 97 centimètres de dia
mètre et 55 centimètres d'épaisseur; 
la fonte et la coulée n 'ont pas duré 
moins de quatre jours , et il a fallu 
t rente jours pour obtenir le complet 
refroidissement de la pièce. Le dis
que en verre blanc (crown glass) est 
éga lement fondu. Chacun dë ces 
disque coûte 50,000 francs. Ils sor 
tent des atel iers de M. Feil , à P a 
ris., qui a le monopole de.cette bran
che de l ' industrie du verre . 

L'observatoire du Mont Ventoux. 
— M. de Mahy, ministre de l ' ag r i 
cul ture, a "fait le 1G mai l 'ascension 
du Mont Ventouxetposé la première 
pierre de l 'Observatoire météorolo
gique. J. B. 

CONNAISSANCES UTILES 

PETITS ANIMAUX A MÉNAGER 

Tout d'abord le crapaud, objet 
d 'une ha ine si déraisonnable, parce 
qu'i l est laid, le malheureux i il fait 
une guer re incessante aux limaces, 
aux fourmis et aux charançons. La 
taupe, insectivore insatiable, boule
verse le sol ; mais le crapaud ne 
bouleverse r ien du t ou t j 

Ayez aussi des égards pour la mu
saraigne, qui se nourr i t de vers de 
terre ; pour le peti t « serpent de 
ver re» , l 'orvet, d'ailleurs inofTensif, 
qui dévore les sauterel les ; pour la 
couleuvre non venimeuse, qui vit 
de mulots et de souris ; pour la 
chouette, qui fait à elle seule, la be
sogne d 'une demi-douzaine de chais 
des plus laborieux ; car il y en a 
beaucoup qui ne font absolument 
r ien, que le mal . 

Les hirondelles vivent exclusive
ment d'insectes. La chauve-souris 
passe son temps à chasser les han
netons crépusculaires et les papil
lons nocturnes . Le coucou; qui a 
ses défauts comme tout le monde, 
recherche avidement la chenille ve
lue. Les étourneaux vivent de larves 
et se donnent la peine d'épucer jus
qu'à nos bestiaux, à la grande satis
faction de ceux-ci . Le grimpereau 
et la fauvette accordent leurs préfé
rences auv guêpes et aux cloportes. 
La féconde mésange détruit , bon an 
mal au, plus de 400,000 insectes, 
larves ou nymphes , pour élever ses 
trois couvées. Pourquoi faire la 
chasse à ces utiles oiseaux ? 

Il y a aussi les araignées, dont la 
vue n'est peut-ê t re pas tolérable 
dans u n salon, mais qu'on devrait 
au moins laisser se livrer en paix, 
presque partout ai l leurs , à-leur in
dustr ie , que l'on connaît assez. 

Et le carabe doré, ou grillet, ou 
cheval-Martin, etc. , etc. , qui se 
nourri t de l imaces, de chenilles et 
d'insectes, principalement de han
netons ? Et la petite bête à bon Dieu, 
la gentille coccinolle, qui se livre à 
une Samt-Barthélemy ininterrom
pue de pucerons, à tel point qu'un de 
nos collaborateurs vous conseillait 
naguère d'en élever systématique
ment sur nos rosiers pour les débar
rasser de ces détestables parasites? 
Et bien d 'autres, effacés momenta
nément de notre mémoire?. . . 

Tâchons donc, au lieu de les tuer 
bêtement, de protéger plutôt tous 
ces uti les petits auxil iaires. 

OMOBONO 

\ Le Gérant: A . JOLLY. 
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L E D O C T E U R C H O F F É 

OFFRE g r a t u i t e m e n t à T O U S N O S L E C T E U R S L A 

7 » 8 É D I T I O N D E S O N T r a i t é d e M é d e c i n e p r a -

tr/|iu>. D A N S l e q u e l IL E X P O S E S A M É T H O D E C O N S A 

CRÉE P A R 1 0 A N N É E S D E S U C C È S D A N S L E S H Ô P I T A U X , 

P O U R LA G U É R I S O N D E S m a l a d i e s c h r o n i q u e s d e 

tous l e s o r g a n e g , et D O S h e r n i e s , h é m o r r o ï 

d e s , g o u t t e , p h t i s i e , a s t h m e , c a n c e r , o b é s i t é , 

m a l a d i e s d e v e s s i e E T D E m a t r i c e , E T C . A D R E S 

SER L E S D E M A N D E S , Q U A I S T - M I C H E L , 2 7 , P A R I S . 

SPECTACLES DE LA SEMAINE 

7 1/2 G A I T É . — La Closer ie des G e n ê t s 
8 1/4 G Y M N A S E . — M m e C a v e r l e t . 
8 0/0 V A R I É T É S . — L e r e n a r d b l e u . — Li l i . 
8 0/0 P A L A I S - R O Y A L — L a b r e b i s é g a r é e . 
8 1/2 A T H È N E S . — L e q u e l . — Le t r a i n 

do 9 h . 15. 
8 0/0 V A U D E V I L L E . — U n m a r i a g e de P a r i s . 
7 1/2 C H A T E L E T . — Mi l l e ot u n e Nuits". 
7 3 /4 N A T I O N S . — L a c h a m b r e a r d o n t e . 
8 0/0 B O L F I - ' E S - P A H I S I E N S . — La M a s c o t t e . 

7 3 /4 R E N A I S S A N C E . — M m e l e D i a b l e . 
8 1/2 F O L I E S - D R A M A T I Q U E S . — B o c c a u e . 
8 0/0 P O R T E - S T - M A R T I N . — Le B o s s u . 
8 0/0 AMUIGTJ — L a V i e de B o h ê m e . 

8 1/2 N O U V E A U T É S . — F a t i n i t z a . 
8 0/0 OI.TJNY. — 115 r u e P i g a l l e . 
8 1/4 C H A T E A T J - D ' E A U . — L e T r o u v è r e , 

0 0/0 F A N T A I S I E S - P A R I S I E N N E S . — L a v o l e u s e 
d ' e n t a n t s . 

8 1/4 C O M É D I E - P A R I S I E N N E . — Le s e r m e n t 
d ' A g a t h e . — U n e p e r l e . 

8 0[0 F O L I E S B E R G È R E — L a ' g u ê r i t o m y s 
t é r i e u s e . — N a i n e t G é a n t e . 

8 0/0 C O N C E R T D E S C H A M P S - E L Y S É E S . ( D e r 
r i ère le p a l a i s de l ' I n d u s t r i e ) . — 
Solistes' , o r c h e s t r e s e t c h œ u r s . Abri 
e n c a s de p l u i e . 

8 0T0 ALOAZALI — S p e c t a c l e v a r i é . 
8 1/2 C I R Q U E D ' E T É . — E x e r c i c e s é q u e s t r e s . 

Corradin i ; F r e w e y . 
8 1]0 H I P P O D R O M E . — E x e r c i c e s é q u e s t r e s . 

Courses . M l l e s E l i s a , L ô o n a D a r e , 
J A R D I N D ' A C C L I M A T A T I O N . — D i m a n c h e e t 

Jeud i c o n c e r t à 3 h e u r e s . — P r o 
m e n a d e s s u r é l é p h a n t s , p o n e y s , 
a u t r u c h e s . 

P A N O R A M A . — R e i c h s h o f i e n , r u e S t - H o n o r ô 
P A N O R A M A . — La p r i s e de Bel fort , r u e 

de B o n d y . 
P A N O R A M A . — Cna*rjpigny, r u e de B e r r y . 
M U S É E G R É V I N — p a s s a g e Jouffroy, i n c e s 

s a m m e n t l ' o u v e r t u r e . 

S P É C I A L I T É D E M A C H I N E S A V A P E U R - 5 - F I X E S E T L O C O M O B I L E S 
' . M A C H I N E H O R I Z O N T A L E 

3 Locomobile* ou s u r p a t i n s 
I I Chaudière a flamme d i r e c t s 

DE; S â S O c h e v a u x 

M A C H I N E V E R T I C A L E de | à 20 chevaux 

Toutes 

c e s 

Machines sont prê te s 

à l ivrer 

E n v o i 

f ranco 

d e s 

P r o s p e c t u s 

d é t a i l l é s 

M A C H I N E H O R I Z O N T A L E j 

. L o œ m o b i l e ou sur pat ina Ö . 
Chaudière à re tour de flamme>5-

de S à 5 0 c h e v a u x S', 
B 

A I S O N J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
B O U L E T e t , 

4 4 4 , 

O i e , , s u c c e s s e u r s , 
F A U B O U R G - P O I S S O N N I È R E , P A R I S . 

Ingénieurs-Mécaniciens 

COLS sMÂRCHETTESsn PAPIER MODLË 
KL EN PAPIER RECOUVERT ùo. TOILE 

L I N G E ÉLÉGANT, SOLIDE, C O M M N D A pour tous 

PAPIER COAWT 

GRAY 
PAPIER COUVERT 

LIE TOILN 

1 " litALITÉ 

¡3 DO'JZ. 1 FR. 

6 . 5 . 5 0 

18 . L O I R . 

PAR LA [OSLE, 20 C. EN SNS PAR DOUZAINE. 

£NVOI F R A N C O PAR CHEMIN DE FER EN FRANCE À PARTIR DE 2 5 FR. 

Envoi gratuit ET f c o
 DO SPLENILÙIE Catalogue illustré 

M-GRAY. E. M E Y A C " , S" , 43, b d des Capucines, Paris 

L A 
UH IINÉR1LÏ ÉIINEUEENT RECOKSTITuANTE 

Chlorurée sadique, bi-carbonatée, arsenical* 
(28 millig. d'ARSÉAIATE de sonde PAR LITRE) 

Un d s i a . V A R R O à T R A I S v e r r e s P A R j o u r a v a n t o n 
p e n d a n t L E » R E P A S . 

Hégftnère l e s E N F A N T S d é b i l e s ET L E S P E R S O N N E S 
affaiblies. Anémie, Lymp/iatisme, Affections de la 
peau et des voies respiratoires, Fièvres intermit
tentes. Emploi u s u e l e n b o i s s o n ET e n g a r g a r i s t n e s 
contre les Bronchites et Angines ; e n b o i s s o n et l o 
tion': rxiur l e s dartres légères, yerrures et rougeurs. 

S U C C O N C E N T R É D E P L A N T A S 

T O N I Q U E S , D E P U R A T I V E S . 

G U É R I T : Dartres, Boutons, Eczéma, 
Ulcères, Virus, purifie et fortifie FA 

S A N G . — L E F L A C O N : 3 FR. 5 0 . 

I 0 5 R U E D E R E N N E S , P A R I S 

<I F L . ( P " U N S CURE) , franco;20 IR . 

MÉDAILLE D'ARGENT GRAND MODULE A L'EXPOSITION ALGÉRIENNE D'AVRIL 1881 

Maladies des Voies urinaires, de l a Goutte et des Rhumatismes 
G U E R I E S P A R L E S 

P I L U L E S J U L E S S I M O N I 
à l ' A R E N A R I A R U B R A (d'Afrique) 

Ces p i l u l e s j o u i s s e n t d e p r o p r i é t é s a c t i v e s e t e f f icaces c o n t r e le Catarrhe vesical a i g u 
jou c h r o n i q u e , p u r u l e n t o u s a n g u i n o l e n t , c o n t r e l a Bysurie, l a Cystite, l a (ïravelle 
urique, l e s Coliquesnephrétiqnes, l a Goutte,les Rhumatismes, e t c . P r i x : 3 fr. S O l a bo i t e 

P I I A R M U C I C . 1 1 I I S J S I M O V , 2 , R U E D E L A I V R E , À T L . T - L L K 

e t - d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . 

PRÉCIEUX POUR LES MALADES ET MÉNASE 
5 M É D A I L L E S D ' O R 4 G R A N D S D I P L Ô M E S D ' H E U N E U R , 

" C 1 " V " X /~i - | 7 I T J le fao-simtte de 
L J A L U I J R I la signature 

B H E N C U E B L U Ü E 

SE VEND CHEZ LES É P I C I E R S ET PHARÏACIENS 

Pour tout ce qui concerne la publi
cité dans les Journaux populaires, 
^s'adresser à M. DE CHAUFFOUR, 

^régisseur, rue Montmartre, 99 
\{Cour des Messageries). 

iI L M P . C E N T , D E J O U R N A U X ( S O C I É T É A N O N Y M E ) , 

1 4 , r. D E S J E Û N E U R S , P A R I S . - J . - V . W I J H E M , I M P . 

I M P R I M É A V E C L C E E N C R E S D E L A M A I S O N S C H N E I D E R . 
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M A C H I N E S A C O U D R E 

G. IÜYI0O 
M A C H I N E S P O U R T O U T E S L E S I N D U S T R I E S 

D E P U I S 3 5 F R A N C S 

C e s m a c h i n e s B R O D E N T e t f o n t l e s R E P R I S E S ! ! 

M a l g r é l e s p r i x e x c e p t i o n n e l s q u e fait c e t t e m a i s o n , n o u s a v o n s o b t e n u pour DOS 
l e c t e u r s , u n e r e m i s e s u p p l é m e n t a i r e de 10 QTO ; i l suff ira d e p r é s e n t e r o u d ' envoyer cette 
a n n o n c e , p o u r bénéf i c i er d e c e t t e r e m i s e : 

S ' a d r e s s e r à M M . P E T I T & A K C E N C A M , 1 0 4 , B o u l . S é b a s t o p o l , P a r i s 

(Bien faire attention a u numéro) 

C e t t e M a i s o n n _ ' o . p a s c i © S u œ u r s a l e d a n s P a r i a 

FACILITÉS DE PAYEMENT 

Sfenapoasô nationale 

île 16,600 fr. 

MÉDAILLE d'OR.utc 
P o u r i m p r i m e r mai-même, sans a u c u n apprentissage, 

s d c l à.1 , 0 0 0 Exemplaires , E c r i t u r e , P l a n s , D e s s i n s , M u s i q u e , etc. 
tracés sur papier c o m m e à l'ordinaire.— Prii selon format.— 8 grandeurs . 

I M P R I M E R I E à C A R A C T È R E S n c . 

Contenue dans u n e jolie boîte à casses .— 5 8 0 lettres , chiffres; accessoires et instruct ion 
E x p é r i e n c e » p u b l i q u e s c h < > z la s e u l I n v e n t e u r 

P A U L A B A T , 1 2 6 , R U E D ' A B O U K I R (Porte a - B a n s ) P A R I S 

Envois des Prospectus et Spécimens contre I S c. pour l'affranchissement. 
E x p é d i t i o n s c o n t r e r e m b o u r s e m e n t o n m u n i l a t - p o s t e j o i n t à l a d e m a n d e . 

A P E R I T I F & F O R T I F I A N T 

Procura au sang les globules rouget gut № font 

la r/e/iasse et la forée. 

CROISSANCES DIFFICILES, 
SANG PAUVRE, ANÉMIE, 

LYMPHATISME, SCROFULES, ETC. 
PARIS, 22 ft IB, RUE ÛROUOT, ET LES PHARMACIES 

B T a l l e t i n . f i n a n c i e r a u 2 9 m a i 1 S S 2 

P . T H U R W A N G E R Su C 1 E 

B A N Q U E & C O M M I S S I O N 5 , R U E F E Y D E A U , P A R I S 

La s i t u a t i o n d u m a r c h é de P a r i s 
n e s'est p a s s e n s i b l e m e n t m o d i f i é e ; 
la h a u t e b a n q u e d é s i r e t o u j o u r s l a 
h a u s s e , m a i s e l l e n e v o u d r a i t p a s 
la fa ire s e u l e ; e l l e v o u d r a i t y ê t r e 
a i d é p a r le p u b l i c a u q u e l , d a n s 
c e t t e i n t e n t i o n o n e s s a y e d e d é m o n 
t r e r q u e t o u t ©st p o u r le m i e u x à 
l ' i n t é r i e u r e t à l ' e x t é r i e u r . 

P o u r n o u s qu i s o m m e s i n d é 
p e n d a n t s e t qu i a v o n s le d e v o i r 
de v o u s d ire t o u j o u r s l a v é r i t é , 
n o u s n e p o u v o n s v o u s l a i s s e r do 
p a r e i l l e s i l l u s i o n s . E n v o u l e z - v o u s 
l a p r e u v e ? Que s ' e s t - i l p a s s é t o n t e 
la s e m a i n e d e r n i è r e ? — S e l o n q u e 
M. I .ôon S a y a q u i t t é ou r e p r i s son 
p o r t e f e u i l l e , n o u s a v o n s b a i s s é ou 
r e m o n t é , e t n o u s s a v o n s q u e l e s 
d i s c u s s i o n s d u b u d g e t a u P a r l e m e n t 
p e u v e n t n o u s m é n a g e r de n o u v e l l e s 
s u r p r i s e s . 

Q u a n t a u x a f fa ires d ' E g y p t e , i l 
n ' e s t p a s u n s e u l s p é c u l a t e u r u n 
p e u e n v u e qu i n 'a i t o u n e fasse s e m 
b l a n t d ' a v o i r u n correspondant , a u 
Caire o u à A l e x a n d r i e . P e n d a n t 
e h a q u e B o u r s e , n o u s s o m m e s i n o n 
dés d e d é p ê c h e s c o n t r a d i c t o i r e s s u i 
v a n t q u e l e s p é c u l a t e u r e s t à la 
h a u s s e ou à l a b a i s s e . A u f o n d , il 
f a u t e s p é r e r q u e t o u t s ' a r r a n g e r a ; 
m a i s e n a t t e n d a n t , o n n e d o i t cro ire 
à r i e n e t la p r u d e n c e c o m m a n d e 
l ' a b s t e n t i o n . 

R e s t e u n e q u e s t i o n à n o s y e u x , 
p l u s i m p o r t a n t o e n c o r e , c 'est de 
s a v o i r c o m m e n t v o n t s e c o m p o r t e r 
u n e d e m i - d o u z a i n e de S o c i é t é s d e 

c r é d i t . Si l e s affaires t o u r n a i e n t 
m a l s u r c e p o i n t , n o u s a u r i o n s b i e n 
d e s p e r t e s à r é p a r e r . 

A c e t t e o c c a s i o n , n o u s v o y o n s 
q u e n o t r e B u l l e t i n f i n a n c i e r a d é j à 
porté s e s f r u i t s , q u e n o t r e s i n c é r i t é 
a é t é a p p r é c i é e e t la c o n f i a n c e é t a 
b l ie e n t r e n o s l e c t e u r s ot n o u s . L e s 
n o m b r e u s e s l e t t r e s q u e n o u s r e c e 
v o n s à c e t é g a r d e n f o n t foi . 

On n o u s d e m a n d e é g a l e m e n t ce 
q u e n o u s p e n s o n s des O b l i g a t i o n s 
fonc ières 4 0 0, é m i s e s p a r l o Crédi t 
F o n c i e r à 4 № , r e m b o u r s a b l e s ' à 500 
e t d o n n a n t 20 f rancs d ' i n t é r ê t , s o i t 
4 0 /0 n e t . C'est u n p l a c e m e n t a v a n 
t a g e u x e t a b s o l u m e n t c e r t a i n p o u r 
la p e t i t e é p a r g n e . 

N o u s t e r m i n i o n s n o t r e d o r n i e r 
B u l l e t i n e n v o u s d i s a n t qu' i l n e fa l 
la i t p a s a b r é g e r l a p é r i o d e de t r a n 
s i t i o n d a n s l a q u e l l e n o u s s o m m e s . 
N o u s p e r s i s t o n s d a n s c e t t e façon de 
v o i r e t de p e n s e r ; c 'est l a " s e u l e 
v r a i e a u j o u r d ' h u i . 

N o u s n e v o u s p a r l o n s pas des 
é m i s s i o n s e n c o u r s , p a r c e q u e n o u s 
no v o u l o n s fa i re a u c u n e r é c l a m e 
p o u r p e r s o n n e ; c 'est v o u s m o n t r e r 
a ins i q u e n o u s n e v o u s e n t r a î n e 
r o n s j a m a i s d a n s d e s s o u s c r i p t i o n s 
qui t o u r n e n t p r e s q u e t o u j o u r s m a l ; 
c ' e s t v o u s fa i re c o m p r e n d r e q u e 
n o u s n e v o u l o n s j a m a i s v o u s d i re 
q u e l a v é r i t é . C'est là n o t r e f o r c e ; 
c 'est p a r l à q u e n o u s m é r i t e r o n s 
v o t r e c o n f i a n c e à l a q u e l l e n o u s 
t e n o n s a u - d e s s u s t o u t . 

P . T u U R W A N G E R , ET C' 6. 

A U C O M P T A N T 

BOURSE 

FONDS PUBLICS 

3 0/0 

3 0/0 a m o r t i s s a b l e 

4 0/0 

4 1/2 0/0 

5 0/0 • 

B a n q u e de F r a n c e . . . . - . . - . 
— de Par i s 

Comptoir d ' K s c o m p t c - : • • • 
Crédit F o n c i e r . . . . i 

— L y o n n a i s . 
— Mohi l ier . 

Dépôts e t c o m p t . c o u r a n t s 
S o c i é t é G é n é r a l e . ! 
B a n q u e d 'Escompte 

E s t a l g é r i e n 
E s t 
Lyon 
M i d i . . . 
Nord 
Orléans 
Ouest •' 

O m n i b u s 
Oaz ( C P a r i s i e n n e ) 
T r a n s a t l a n t i q u e 
M e s s a g e r i e s M a r i t i m e s 
Voi tures à P a r i s 

P a n a m a -
Suez (act ions) 

— Dé léga t ions . ' 
.— Soc ié té c iv i le 

T é l é g r a p h e ." 
4 0/0 a u t r i c h i e n 
E g v p t e nn i f i ée 
I ta l ien 5 0/0 
H o n g r o i s 
Turc 5 0/0 . . . 
B a n q u e o t t o m a n e 
L o m b a r d 
Banq . I . R . F . P a y s - A u t n c h . 
Mobil ier e s p a g n o l . J o u i s s -
C h e m i n s a u t r i c h i e n s 
S a r a g o s s e 
N.-CL a u t r i c h i e n 
Nord d ' E s p a g n e 
A n d a l o u s 
F o n c i e r a u t r i c h i e n 

D U 29 MAI -1 S 8 2 

83 40 

83 70 

104 25 

111 50 

116 50 

5370 . . 
1205 . . 
1040 . . 
1535 . . 

75a 50 
5G5 . -
713 75 
635 . . 
575 . . 

583 75 

1700 
1290 . . 
2110 . . 
1315 . . 

SÜ0 . . 

1010 . . 
1540 . . 

530 . . 
7fl0 . . 
875 . . 

545 . . 
2753 75 
1300 . . 
2150 . . 

2S0 . . 
80 .. 

355 . . 
90 401 
76 . . 
13 . . 

813 75 
305 . . 
h05 . . 
495 . . 
703 75 
515 . . 
440 . . 
Dflä 50 
600 
815 

SBIKE M TILLK 

D É P A R T E M E N T D E L A S E I N E 

1855-60 3 0 /0 . . 
65 4 0 / 0 . . 
69 3 0/0. . 
71 3 0/0. . 

Quarts 
75 4 0 / 0 . . 
7S 4 0 /0 . . 

B o n s de l i q u i d a t i o n . 
Vil le de M a r s e i l l e . . . 

VALEURS FRANÇAISES 
O B L I G A T I O N S 

F o n c i è r e s 500 
— 100 
— 500 

79 3 0/0 
79 3 0/0 

C o m m u n a l e s 500 
-r- 79 3 0/0 
— 79 3 0/0 

Ala is a u R h ô n e . . 
Bône-G-uelma 
E s t a l g é r i e n 
Est 3 0 0 
L y o n fus ion 3 0/0 

60 3 0/0 
V ï c t o r - E m m a n u e l 
Midi 3 O'O 
Nord 3 0/0 
Orléans 3 0/0 
Ouest 3 0/0 
T r a m w a y s N o r d . . 

— S u d . . . 
O m n i b u s 5 0/0 
V o i t u r e s 5 0 / 0 . . . . 

A 0/0 
4 0/0 
3 0/0 
350 p 
t- P 

4 0 /0 . . 
355 p . 
t. p . . . 

F0ÏIS ETRANGERS 

(Angla is c o n s o l i d é s 3 0/0. 
E t a i s - U n i s 4 1/2 0/0 

— 4 0/0 
A u t r i c h e 5 0/0 a r g e n t . . . 
D o m a n i a l e s 66 
E s p a g n e l i t» 3 0/0 

— Intér i eur 3 0/0. 
R u s s e 5 0/0 1862 

— — 70 
Obl ig . 4 0/0 186? 

— — 69 
— — 80 

Dette t u n i s i e n n e 
B o n s d e c o u p o n s 87 50. 

— 105 
Vil le d e Nap le s 5 0 / 0 . . . . 
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Jf» i S 1 . — I * r i x : 1 6 c e n t i m e s RÉDACTEUR 8I1 C H E F : ADOLPHB B I T A R D ВШАИХ : 99, ne Montmert» (Cour in Ktusgariei) 
^ . b o n n e m e i l t B . — PARIS, nn an, S fr.; six mois, 4 f r . - DÉPARTEMENTS, un an, Î O fr.; BIT mois, S fr. — ÉTRANGER, on an, L A fr. 

SOMMAIRE. — T E X T B . — Nicolas Lémery . — Astronomie : Mercure 
(suite) - Téléphonie : Expérience de M . Van Rysse lberghe . — 
Abonnements au réseau .de l'Etat. — Etudes entomologiques : Les 
papillons (suite). — Météorologie : La thermographie (suite). — 
\ariété industrielle : La Boulanger ie . — L'air', la terre et l'eau : 

Les Volcans de l ' A t l a n t i q u e — N o u v e l l e s g é o g r a p h i q u e s et e t h n o 
graph iques . — Chronique scientif ique e t .faits divers. — C o n n a i s 
sances ut i les , e tc . 

ILLUSTRATIONS. — Nicolas Lémery . -L'expèrienco d u -volcan de L é m e r y . 
Variétés industrielles : La boulangerie (6 grav.) 

N I C O L A S L E M E R Y : L ' e x p é r i e n c e d u v o l c a n de L ç m e r v . 
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NICOLAS LÉMERY 

Nicolas Lémery, chimiste célèbre, 
naqui t à Rouen le 7 novembre 1645. 
Son père, Jul ien Lémery, procureur 
auPa r l emen t de Normandie , appar
tenai t à la religion réformée, dans 
laquelle Nicolas fut élevé en consé
quence. Il manifesta de bonne heure 
un goût très vif pour l 'étude de la 
chimie, dont son oncle, qui tenai t 
dans sa ville natale une boutique 
d 'apothicaire, lui inculqua les p re 
mières notions. 

Avide d'en apprendre davantage, 
Nicolas Lémery vient à Par is , où il 
suivit pendant quelques mois les 
leçons de Christophe Glazer, au 
Ja rd in du Roi. Il se rendi t ensuite à 
Montpellier, ent ra chez un apothi 
caire-de cette ville, y passa pendant 
trois ans la plus grande partie de 
son temps dans le laboratoire de son 
maî t re , ou aux cours de la faculté 
de médecine et enseigna la chimie 
à un certain nombre d'élèves de 
cette faculté. 

Ces trois années écoulées, Lémery 
voyagea quelque temps en France, 
e t r e v i n t à Par is en 1672. Il se fit 
d'abord admettre aux conférences 
scientifiques de Justel , secrétaire 
du roi et de Bourdelot, médecin du 
prince de Condé, et trouva ainsi 
l 'occasion de faire connaî t re l 'é ten
due de son savoir, déj à considérable, 
ce qui lui va lu t l ' appui du prince de 
Condé et la disposition du labora
toire que Bourdelot possédait dans 
l 'hôtel de ce pr ince . 

Lémery se fit alors recevoir apo
thicaire , ouvrit u n laboratoire rua 
Galande et fît chez lu i des cours 
publics de chimie, où il eut pour 
audi teurs notamment Rohaut , Ber-
nier ,Auzout , Régis, Tournefort, etc. 

Ces leçons ne tardèrent pas à faire 
une grande réputat ion à Lémery. 
Jusque- là , la Chimie n'avait été pro
fessée qu'avec un parti pris de mys 
ticisme qui la fendai t inintel l igible. 
Les chimistes du dix-septième s iè
cle touchaient de trop près aux 
alchimistes leurs prédécesseurs, et 

croyaient leur honneur engagé à se 
faire à peu près rmpénétrables. 
Lémery dissipa cette obscurité abso
lue, vulgar isa la langue cabalistique 
des chimistes, professa de bonne 
foi, pour tout dire, afin que ses a u 
diteurs pussent vrai ment t i rer avan
tage de ses leçons. 

ï n même temps, la manipulat ion 
des drogues l 'enrichissait r ap ide
ment. Il avait inventé divers médi
caments qui avaient une vogue 
inouïe, et à ce qu'il paraî t méritée, 
et dont il gardait la composition se 
crète, de sorte qu'on ne les trouvait 
que chez lu i ; on cite par t icu l iè re
ment son fameux magistère de b i s 
muth , l 'émétique doux et l 'opiat 
mêsentérique, qui faisaient mer
veille. Il avait également le mono
pole de la fabrication du blanc d'Es
pagne à Paris , source de profits 
considérables. 

Mais la réaction religieuse qui 
préparait la révocation de l 'édit de 
Nantes, vint troubler la vie de Lé
mery, qui dut résigner d'abord sa 
charge d'apothicaire ; puis , malgré 
de puissantes relations, se dérober 
par la fuite aux persécutions r e l i 
gieuses. Il se réfugia en Angle
terre , où il fut accueilli avec de 
grands égards par le roi Charles II . 
Mais l 'Angleterre n 'étai t pas moins 
troublée par sa .politique que la 
France par le fanatisme rel igieux. 
Lémery ne tarda guère à repasser le 
détroi t , se fit recevoir docteur en 
médecine à la , facul té de Caen, en 
1683, et revint à Par is , exercer cet 
ar t . La révocation de l 'édit de N a n 
tes (1685) lu i in terdisant cette p ro 
fession, en sa qualité de protestant, 
il rouvrit alors des cours de chimie; 
bientôt après, s'étant décidé à ab ju
rer pour avoir la paix, il reprenai t 
l 'exercice de la médecine et l 'ex
ploitation lucrative de sa boutique 
d'apothicaire (1G8G). 

Reçu -de l'Académie des sciences 
en 1699, en remplacement de Bour-
delin, Lémery succombait à une a t 
taque d'apoplexie foudroyante le 
19 ju in 1715, âgé de près de 
soixante-dix ans. 

La célébrité de Lémery vient p r in 

cipalement de ce qu'il est la pre
mier qui , rompant avec des habitu
des enracinées, exposa clairement, 
dans unelangueintel l igiblo les phé
nomènes de la chimie. Dans ses rc-
cherches pratiques quieurent d'assez 
gronds résul ta ts , il s'est principale
ment occupé dos sels extraits des 
végétaux, des encres sympathiques, 
des poisons, des préparations an • 
t imoniales, des venins de divers 
animaux, etc. Il expliquait le phé
nomène des éruptions volcaniques 
par une expérience plus ingènieusg 
que concluante : il formait un cône 
de limaille de fer et de fleur de sou
fre, par parties égales, humecte 
d'eau, qui s'échauffait graduelle
men t et finissait par s'enflammer, 
donnant le spectacle d^uno éruption 
volcanique en miniature . 

Les découvertes de Lémery ont 
pour la p lupar t passé inaperçues, 
parce qu'i l n ' a pas assez insisté sur 
les expériences qui les lui avaient 
fait faire et ne s'est point rendu 
compte de leur importance. Ainsi 
en est- i l , par exemple , de la dé
couverte de l 'hydrogène. Lémery 
constata, dans une expérience, que 
la « vapeur qui s 'élève d'un mélange 
de fer, d 'huile de vitriol et d'eau, 
s 'enflamme au contact d'une bougie 
a l lumée. » Mais cette expérience 
avait pour but l 'explication du phé
nomène du tonnerre , et l'expéri
menta teur ne s 'avisa pas d'étudier le 
gaz ainsi produi t . Dans la chimie 
végétale, Lémery signala un des 
premiers la distinction à faire en
tre la voie sèche et la voie humide ; 
il constata que le plomb et l'étain 
augmenten t de poids p a r l a calcina-
t i o n , reconnut la présence du 1er 
dans les cendres des végétaux ; et de 
la lecture de ses ouvrages, il résulte 
évidemment qu'il connaisait bon 
nombre de substances découvertes 
depuis. 

Son Cours de chimie, paru en 
1675, eu t u n succès immense ; il 
fut réimprimé douze fois dans 
l 'espace d'un demi-siècle, et con
serva sa réputat ion longtemps en
core aprè3. Nous citerons parmi se3 
autres ouvrages : 
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Pharmacopée universelle (1694) ; 
Dictionnaire universel des dro
gues simples (1G98) ; Traité de l'an
timoine (1707) ; Recueil nouveau des 
secrets et curiosités les plus ra
res (1709). 

Au nombre des mémoires qu'i l a 
publiés', à diverses époques, dans le 
Recueil de l'Académie des sciences, 
il convient de signaler : 

Note sur une fontaine pétrifiante 
des environs de Clermont, en Au • 
vergne ; Explication physique et 
chimique des feux souterrains, 
des tremblement de terre, des 
ouragans, des éclairs et du ton
nerre; Sur un sel ammoniac naturel 
trouvé près du Vésuve; Observations 
et expériences sur le sublimé corro
sif ; Observations sur l'odeur dé
veloppée pendant la précipitation de 
l'or dissous dans l'eau régale par 
l'esprit de sel ammoniac et par le sel 
de tartre, etc., etc. 

A. B. 

TÉLÉPHONIE 

EXPÉRIENCES DE H . VAN RYSSELBERGHE 

Le 17 mai dernier ont eu l ieu, 
entre Paris et Bruxelles, des expé
riences téléphoniques d'un in té rê t 
pratique considérable. 

M. Van Rysselberghe, d i recteur 
du service météorologique de Bel 
gique, inventeur du nouveau p ro 
cédé, a d'une part perfectionné le 
téléphone, de l 'autre il a trouvé un 
système faisant disparaître l ' induc
tion occasionnée par les l ignes t é lé 
graphiques. Enfin, il a at teint ce 
résultat remarquable de pouvoir 
faire travailler enmême t e m p s s u r u n 
mêmefilun appareil télégraphique et 
un appareil téléphonique, en sorte 
que l'on peut à la fois, sur ce fil, faire 
passer- une^ conversation et un 
échange de dépêches. 

Ainsi, dans l'occasion dont nous 
nous occupons, les deux messages 
suivants ont été envoyés s imul ta 
nément. 

L'appareil Morse t ransmet ta i t ce 
lui-ci : 

« A Monsieur Caël, directeur-
ingénieur des télégraphes. 

» Je pr iemonsieur le d i rec teur - in
génieur Cael de recevoir par Morse, 
do Bruxelles, à Par is , mes com
pliments les plus affectueux ; la 
présente dépêche passée, en même 
temps qu 'un té légramme té lépho
nique, à M. le ministre Cochery, sur 
l 'unique fil qui nous relie en ce 
moment. 

» B A N N E U X , 

» I n g é n i e u r - i n s p e c t e u r d e s t é l é g r a p h e s . » 

Î 

En morne temps, le téléphone 
dictait le message suivant : 

« A Monsieur Cochery, ministre 
des postes et des télégraphes. 

» Je suis heureux de transmettra 
à M. le ministre des postes et des t é 
légraphes de France, au nom de 
l 'adminis t ra t ion des télégraphes de 
Belgique, la première dépêche té lé
phonique t ransmise entre Bruxelles 
et Par is , par une méthode due à 
M. Van Rysselberghe et permettant 
de t ransmettre par un fil des té lé 
grammes ordinaires en même temps 
que des dépêcha parlées. 

» Je suis certain d'être l ' inter
prète de M. le minis t re des travaux 
publics de Belgique en exprimant à 
M. le ministredes postes et des t é lé 
graphes de F r a n c e ' t o u t e la sa t i s 
faction que nous éprouvons en cons
t a t an t la possibilité d 'augmenter 
encore les relations entre les deux 
pays. 

» BANNEUX. 

» I n g é n i e u r - i n s p e c t e u r des t é l é g r a p h e s . » 

ABONNEMENTS AU RÉSEAU 

T E L E P H O N I Q U E D E L ' É T A T . 

On sait que le ministre des postes 
et télégraphes vient de demander à 
la Chambre un crédit de 250,000 fr. 
pour commencer l 'établissement par 
l 'Etat d 'un réseau téléphonique 
dans certaines ville. 

M. Screpel, député de Roubaix, 
a ;- u t adressèà ce sujet une demande 

d'explications à M. Cochery, celui-
ci a répondu au représentant du 
Nord par la let tre suivante : 

« Mon cher collègue, 

» Conformèmentau désir que voua 
m'avez exprimé, j ' a i l 'honneur do . 
vous adresser c i- joint plusieurs 
formules des conditions d 'abonne
ment au réseau de l 'Etat, a établir à 
Roubaix et à Tourcoing. 

» Ce n'est que lorsque l ' adminis
trat ion aura été saisie des demandes 
des intéressés, et lorsque le crédit 
spécial aura été voté par les Cham
bres, qu'il sera possible d'appréc er 
si le nombre des abonnements est 
suffisant pour passer à l 'exécution, 
et de'prendre une solution définitive. 
Il est donc indispensable que j e 
reçoive, le plus promptement pos 
sible, des adhésions continuelles , 
afin que je puisse faire procéder de 
suite aux études préparatoires. 

« Je vous serai reconnaissant de 
faire savoir aux personnes qui vous, 
consulteront à ce sujet, que chaque 
soumission doit indiquer si le sou
missionnaire entend verser en un-e 
fois ou en quatre annui tés , confor
mément à l 'article. 4, le versement 
de sa part contributive aux frais 
d' installation. 

» Croyez, mon cher collègue, à 
mes sentiments dévoués. 

» Lo m i n i s t r e des p o s t e s e t t ê l é g r a p h s , 

» COCHERY. » 

LES PAPILLONS 

(Suite.) 

II 

HESPÉRIDES 

"Ces lépidoptères présentent deux 
paires d'épines aux jambes pos té 
rieures ; les ailes supérieures sont 
relevées, mais écartées l 'une de 
l 'autre dans le repos , et les infé
rieures presque horizontales. 

Insectes de petite tail le, à la l i 
vrée peu br i l lante , dont la vol est 
d 'une grande vivaci té ; l 'œil sui t 
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d'un brun pâle, pon t tué de blanc : 
c'est le Papillon de la Mauve. 

En mai et en ju i l le t . — Jardins et 
bois. 

Moins communs sont : 
Le Sao, aux ailes entières d'un 

brun violet luisant , les supérieures 
avec deux bandes de taches b lan
ches ; sur les inférieures un ! cen
tral ; dessous d ' u n rouge brique, 
avec l 'origine de la côte et deux 
bandes maculaires blanches. 

Envergure : 2 centimètres 1T2. — 
Printemps et été. 
' L'Echiquier. — C'est au commen

cement de ma i , dans les allées et 
clairières des bois humides , que 
vous apparaî t ra l 'Echiquier. Sa l i 
vrée est ainsi composée : dessus des 
ailes b run chatoyant en violet et 
tacheté de fauve; les inférieures 
avec dix taches en dessus et treize 
moins foncées en dessous. 

Cette hespéride, une de nos plus 
jolies, va clore la liste des papillons, 
que nous avions à décrire. 

Les plus communs , nous le 
croyons, c inquante et quelques de 
ces gracieux insectes, figurent dans 
notre court t ravai l ; ils peuvent 
former une collection facile à com
poser, qui sera un commencement 
suffisant pour donner à ceux qui 
a iment l 'étude une idée de l ' agré
ment que procure une science aussi 
intéressante que l 'Entomologie. 

Charles MIRAULT. 

M É T É O R O L O G I E . 

L A T H E R M O G R A P H I E 

( S u i t e ) 

Après nous être occupé des t em
pératures mensuelles , il nous reste 
à parler des températures des sa i 
sons et des années. 

Les saisons météorologiques ne 
coïncident pas avec les saisons 
astronomiques. Ainsi l 'hiver est 
formé des mois de décembre, j a n 
vier et février : l 'été, des mois de 
j u i n , ju i l le t , août. La température 
moyenne de chaque saison varie 

suivant les années et les lieux, 
Voici quelques observations : 

Comme on peut le voir, la tem
péra ture des saisons est d'autant 
plus chaude, que l 'on s'approche, 
des régions équatoriales. Le même 
résul ta t a l ieu si nous envisageons 
les températures annuel les . 

Pour obtenir ces dernières, on di
vise par 12 la somme des tempéra-
turcs mensuelles , ou par 365 la 
somme des températures diurnes. 
Cependant on peut les obtenir di
rectement, à l 'aide de moyens plus 
faciles. Au lieu d'observer le ther
momètre plusieurs fois par jour 
pendant de longues années, on peut, 
pour obtenir la température an
nuel le d'un lieu, se contenter de 
prendre la température des puits 
ou celle des sources. L'expérience 
a montré que ce moyen était suffi
samment exart . 

Les sources de la Marne ayant 
9"5; celle de la Seine 10"! ; celle de 
la Meuse 10°9, ces températures re
présentent celles de l 'air aux sour
ces de ces rivières. La température 
des puits de Paris est trè^s voisine 
de 10°7, nombre trouvé'après deux 
siècles d'observations continues. Ce
pendant ces moyens pratiques ne 
peuvent être utilisés qu'entre les 30° 
et 55" parallèles, jusqu 'à une alti
tude 1,000 mètres. Ainsi, par exem-

Lieux HiYtr Pr in temps ï t i Automne 

Ile M e l v i l l e . . — 3 3 " 5 — 19° 5 + à . 8 — 18" 
S' G o t h a r d . . — 0"8 — 7 . 6 + 6"» 0 . 0 

Cap N o r d . . . • - 4 . 6 — 1 .3 6" 4 — 0.1 
K a s a n — 1 4 . 3 + 2 . 6 17 » 2 . 8 

P é t e r s b o u r g . — 8 . 4 1.7 15.7 4.7 
M o s c o u — 1 0 . 3 6 . 3 16 .8 1.15 

C h r i s t i a n i a . . — 3 . 8 3 . 6 1 5 . 3 5 . 8 

S t o c k h o l m . . — 3 . 6 3 . 5 16.1 6 . 5 

Kreyberg . . . — 1 .7 7 . 2 15 .9 7 . b 

B e r n e — 0 . 9 7 . 7 15 .8 8 . 2 

— 0 . 4 8 . 4 • 1 7 . 2 8.4 
E d i m b o u r g . . + 3 . 6 7 . 6 14 .4 8.9 
Ber l in — 0 . 8 8 . 0 1 7 . 3 8 . 8 

M u n i c h — 0 . 4 9 . 0 17 .4 9.1 
S t u t t g a r t . . . r 0 . 8 1 0 . 0 1 7 . 8 9." 
V i e n n e 0 ° 2 10° 5 20" 3 10° 5 

L o n d r e s . . . . 4 . 2 9 . 2 17.1 i o . -

3 . 3 1 0 . 3 18.1 11.2 
P é k i n — 3 . 2 1 3 . 5 2 8 . 1 12.4 

W a s h i n g t o n . 2 . 3 10 2 2 1 . 7 13 .5 
C o n s t a n t i n o p l e 4 . 8 11 » 23 » 15 .8 
Madrid 5 . 6 1 4 . 2 2 3 . 4 1 3 . ' 

8 . 1 14 .1 2 2 . 9 16 .5 
L i s b o n n e . . . 1 1 . 3 1 5 . 5 2 1 . 7 17 » 
Mex ico 13 » 1 8 . 1 19.1 1(5.2 
A l g e r 1 2 . 4 1 7 . 2 2 3 . 6 21.4 
Le C a i r e . . . . 1 4 . 7 22 » . 2 9 . 2 23 . 5 
La Ha v a n n e . 2 2 . 6 2 4 . 6 2 7 . 4 25.6 
C a l c u t t a . . . . 1 9 . 9 2 8 . 1 2 8 . 5 26.1Í 
M > s s a i n a . . . 2 0 . 7 2 9 . 5 3 5 . 8 32 »j 

u 

avec peine leurs rapides évolu-
i i o n s . 

Les Hespérides habi tent les prés, 
les bois et aussi les ja rd ins . 

Les représentants les plus com
muns de cette t r ibu, que vous pour
rez voir souvent, sont : 

La Bande noire. — Envergure : 
2 centimètres. — Très commune 
partout en été, la Bande noire se 
dist ingue par ses ailes fauves, bor
dées de brun en dessus; dessous, 
gr is verdâtre vers la région du som
me t ; pas de tache . 

Sa chenille vit sur les graminées. 
La Grisette. — Ailes entières, d'un 

brun noir , ornées d'une série m a r 
ginale de points b lancs ; les supé
rieures marquées de deux bandes 
transversales en dessus. 

Dessous plus clair, mont ran t une 
seconde série de points d'un blanc 
sale pour les ailes inférieures. 

En avril et en jui l le t . — Dans les 
bois et les jardins . 

Le Papillon Sylvain. — Cette he s -
pér ide , qu'on rencontre fréquem
ment dans les clairières des bois, 
en mai et en j u i n , a les ailes d'un 
fauve noir, tachées de j aune pâle de 
par t et d ' au t re ; cinq pour le des
sous des infér ieures , région du 
sommet toujours , en dessous, d'un 
j a u n e verdâtre. 

Envergure : près de 3 cen t i 
mètres . 

Le Plain-Chant. — Vous recon
naîtrez cette espèce à ces ailes en
tières d 'un brun obscur, les supé
rieures avec une série de taches 
blanches carrées en dessus ; les i n 
férieures d'un brun verdâtre, avec 
des bandes-de taches blanches en 
dessous. 

Le Pla in-Chant , qui vole au p r i n 
temps et en été, a environ 3 cent i 
mètres d 'envergure. 
• Prés, Jardins . 

Le Papillon de la Maure. — A u 
tour des mauves, vous verrez sou
vent voltiger un lépidoptère aux 
ailes dentées, d'un brun verdâtre en 
dessus , avec trois bandes t r a n s 
versos d'un cendré rougeâ t ro ; les 
supérieuies ornées do taches t r ans 
parentes ; dessous des inférieures 
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pie, les sources qui, dans les Alpes, 
sont à 1,400 ou à 1,500 mètres , ont 
une température supérieure de 3° à 
celle de la moyenne de l 'air. 

La distribution d e l à chaleur sur 
notre globe a toujours préoccupé 
nos physiciens. Aussi, depuis long
temps, ont-ils collectionné soigneu
sement toutes les températures 
moyennes qu'ils ont pu évaluer. 
Sans exagération, on peut dire que 
l'on connaît les résul tats dè 600 à 
700 stations. C'est peu, il faut en 
convenir, mais ils sont déjà suffi
sants pour nous donner une idée à 
peu près exacte de la distribution 
calorifique. 

Voici d'ailleurs la température 
des lieux connus. 

He Melville — 18°7 
Iakousk —' 9.7 
Spitzberg — 8.2 
Groenland — 7.7 
Novaja-Zemlia — 6.9 
Nam — 3 6 
Enoutakis — 2.7 
Saint-Bernard — 1 
Cap Nord. + 0.1 
Barnaul + 1 7 
Kasan + 2 2 
Pétersbourg + 3.5 
Falhun + 4.4 
Upsal + 5.2 
Montréal 4- 6.3 
Varsovie + 7.5 
Berlin -I 8.G 
Boston + 9.3 
Paris + 10.7 
Turin + 1 1 . 7 
Washington + 12.7 
Constantinople + 13.7 
Madrid '. . + 14.? 
Rome _ j _ 15.4 
Lisbonne + 16.4 
Alger + 17.8 
Smyrne _u 18.2 
Montevideo + 19.3 
Tunis + 20.3 
Cautcn + 2 1 . 6 
Le Caire + 22.4 
Rio de Janeiro + 23.1 
Saint-Louis + 24.6 
Benarès + 25.4 
Bombay + 26. 

Cumana + 27.4 
Karikal + 28.7 
Marakaïbo + 2 9 

Masouosa } . .. + 3 1 

Les moyennes annuelles oscillent 
donc entre — 18"7 et + 31 : soit une 
différence de 50° entre l 'équateur et 
les pôles thermiques . C'est là un 
chiffre considérable, mais qui est 
distancé par les extrêmes de tempé
ra ture réelle observés en différents 
l ieux et sur lesquels nous revien
drons bientôt . Sur la terre , la t em
pérature ne décroît pas de I a par 
chaque parallèle, et , si nous j o i 
gnions sur une carte tous les lieux 
qui ont la même température , c 'est-
à-dire , ,si nous tracions les isother
mes, nous verrions que ces derniè:es 
ne sont pas parallèles aux degrés 
de la t i tude, et qu'elles s 'éloignent 
même souvent de ceux-c i . 

Quelles sont les causes de ce dé -
croissement i r régulier ? On en con
naî t un grand nombre, mais on en 
ignore beaucoup. Elles feront l'ob
jet d 'une prochaine causerie ; nous 
essayerons d'analyser les t ravaux 
entrepris à cet égard et de résumer 
les résultats auxquels on est pa r 
venu. La météorologie n'est plus 
une fiction; c'est .bien une science 
complète, voir même une science 
étendue et profonde, qui a son h i s 
toire propre et son évolution par
t icul ière, son but et son utilité. 

Mais revenons à nos v isothermes. 
On a encore remarqué que l 'équa

teur thermique ne coïncidait pas 
avec l 'équateur géographique, et 
que les points les plus froids ne 
coïncidaient pas avec les pôles géo 
graphiques. ' Pour ces dern iers m ê 
mes, on a reconnu qu'il y a quatre 
pôles termique J (deux dans chaque 
hémisphère). Cette déduction de la 
théorie n 'a cependant pas été con
firmée par l 'observation directe, et 
il serait bon, je crois, de ne lui don
ner qu 'une importance secondaire 
jusqu 'à plus ample information. 

En France, les isothermes sont 
celles de 10° (Dunkerque), à 15° (Per
pignan) ; 

L'isotherme de 14° passe à 

Bayonne, Pamiers , Narbonne, Aix. 
Castellane; 

L'isotherme de 13° passe à Bor
deaux, Bergerac, Auril lac, Orange, 
Gap ; 

L'isotherme de 12° degrés passe à 
Cholet, Châteauroux, Moulins ; 

L'isotherme de 11° passe à Chor-
b o m g , Vire, Chartres, Tonnerre, 
Dôle, Pontarl ier ; 

L'isotherme de 10°6 passe à Caen, 
Dreux, Paris , Troyes, Vesoul ,St ras
bourg. 

F. CANTI. 

VARIÉTÉS INDUSTRIELLES 

L A B O U L A N G E R I E 

I 

L'homme paraît s'être nour r i 
d'assez bonne heure de graines 
diverses, surtout de celles désignées 
sous le nom général de blé. L 'épeau-
tre (far) const i tuai t , suivant P l ine , 
le principal a l iment des habi tants 
du Lat ium. On mangea d'abord ces 
grains verts, puis g r i l l é s ; on les 
réduisi t ensuite en farine grossière 
à l'aide d'un mort ier et d'un pilon, 
puis de cette farine on fit une bou i l 
lie é p a ù s e ; enfin, mais assez tard , 
cette bouillie devint pâte, et cette 
pâte, confectionnée avant lacuisson, 
servit à faire du pain. 

Ce n'est pas d'hier qu'on fait du 
pain, même avec le concours du 
levain, qui fut connu des Hébreux. 
Au temps de Joseph, c 'est-à-dire 
vers l 'an 1693 avant notre ère, il y 
avait des boulangers. Cependant 
les Romains n'en eurent que .100 
ou 150 ans avant le règne d 'Au
guste , mais au temps d'Auguste, 
Rome comptait 329 boulangeries. 
Ses successeurs encouragèrent cette 
profession, et de grands privilèges 
furent iiccordés aux boulangers for
més en corporation. 

Le pilon avait dès lors fait place 
à la meule, et de grands perfection
nements avaient été apportés au 
pétrissage et à la cuisson du pain . 
Ajoutons que lo boulanger broyait 
lu i -même son grain, d'où son nom 
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depistor, plus jus tement appl ica
ble au meunier . On découvrit à 
Pompéi, il y a une soixantaine d 'an
nées, une boulangerie et un four 
banal , et, dans les deux établ isse
ments , des amphores remplies de 
farine et de blé, ainsi que des mou
lins de grandeur variée. Dans une 
pièce de la maison où se trouvait le 
four banal de Pompéi, on a égale
ment t rouvé le squelette d'un â n e ; 
sur la murai l le on avait dessiné un 
âne tournant la meule, avec cette 
inscript ion, gravée probablement 
pa r un esclave devenu l ibre : La-
bora, aselle, quomodo laboravi, et 
proderit tibi; c ' es t -à -d i re : « T r a 
vail le, pauvre peti t âne , comme j ' a i 
travail lé, cela te servira. » C'étaient 
ordinairement des esclaves qui 
étaient condamnés à tourner la 
meule., et c'était le chât iment qu'ils 
redoutaient le plus. 

Les Romains eurent bientôt dif
férentes sortes de pains affectés à tel 
ou tel comestible : des pains faits de 
fleur de farine, des pains au lait, au 
beurre , aux œufs. Le pain le plus 
recherché et le plus en réputat ion 
était pétri avec du jus de raisin sec. 
On le mangeai t t rempé dans du 
lai t . 

En France, l 'exercice public de la 
profession de boulanger est de peu 
antér ieur au règne do Charlemagne. 
Jusqu 'a lors , la transformation de la 
farine en pain était , comme 
anciennement à Rome, considérée 
comme une opération domestique 
que chacun accomplissait chez soi. 
Peu à peu, la profession de boulan
ger pri t faveur, et beaucoup de 
part icul iers , habi tan t des villes, 
t rouvèrent plus économique d 'ache
te r du pain tout fait que de le con
fectionner eux-mêmes. 

Quelques détails curieux sur les 
progrès de la boulangerie à Par is 
t rouvent d 'ai l leurs tout na tu re l l e 
ment leur place ici. 

A l 'époque où la ville se trouvait 
confinée dans l 'île de la Cité, un 
marché à blé, approvisionné pres 
que exclusivement par la récolta de 
la Beauce, suffisait aux Par is iens , 
qui se contentaient également d'un 

four unique appar tenant à l 'évêque, 
et établi sur la rive droite du fleuve, 
pour cuire tout le pain dont ils 
avaient besoin. — Dans les provin
ces, ce four public appartenait aux 
seigneurs. Il va sans dire que les 
boulangers étaient r igoureusement 
tenus d'y faire cuire leur pain. Ce 
ne fut que sous Phil ippe-Auguste 
que, réunis en corporation, ils 
furent en outre autorisés à cuire 
chez eux. 

Phil ippe-Auguste élargit cons i 
dérablement l 'enceinte de Par is , 
comme oir*sait. Il en serait n a t u 
rellement îésul té que le four banal , 
propriété de l 'évêque, fût devenu 
insuffisant ; mais de nouveaux mar-
ci-és à blé s 'établirent, et aussi de 
nouveaux fours, dans le voisinage. 
Enfin, arriva l 'émancipation com
plète des boulangers , qui purent 
construire des fours chez eux et y 
cuire leur pain. 

Le commerce des gra ins se déve
loppa alors' rapidement. Le prévôt 
des marchands gardai t , au nom du 
roi, les étalons et les mesures ; et 
des mesureurs j u r é s , nommés par le 
corps des marchands , était inst i tués 
pour la " garant ie des ventes. Les 
moulins destinés à moudre les 
g'rains étaient amarrés sous le Pont-
au-Change ; mais jusqu 'au treizième 
siècle, il n 'y eut aucune prescr ip
tion sur la qualité et le poids du 
pain. 

Jusqu'alors, il était difficile aux 
amateurs de pâtisserie de satisfaire 
leur goût. L'art de la pâtisserie ne 
fut guère connu que sous Louis IX 
ou Philippe le Hardi , et quelle pâ
tisserie ! Desgaufres, des nieules , 
et des oublies que l'on criait dans 
les rues , comme de nos jours on crie 
les plaisirs ! Mais la pâtisserie se per-
fectionnarapidement : au quatorziè
me siècle, les gâteaux au beurre et 
au sucre apparurent sur les bonnes 
tables; on faisait queue à la porte 
des pâtissiers du quart ier des Arcis, 
et le pain mollet était enlevé comme 
on enlève de nos jours la galette 
des boulevards Saint-Denis et Bon
ne-Nouvelle , et la brioche de la rue 
de la Lune. 

Il y avait naguère encore, dans le 
quartier des Arcis, près de la rue 
Saint-Mart in , une rue dite Jean-
Pain-Mollet, parce qu 'un pâtissier 
du nom de Jean fabriquait un pain 
au lai t , mollet, qui faisait courir 
tout Par i s . Cette rue a disparu pour 
l 'agrandissement de la place de 
l ' IIôtel-de-Ville et la création des 
rues voisines du square Saint-Jac
ques et de la rue Saint-Martin. 

II y avait à cette époque et avant, 
comme aujourd 'hui ,plusieurs sortes 
de pain, outre les trois catégories de 
pain blanc, bis-blanc et bis. Nous 
croyons sans intérêt d'y insister. Mais 
il est intéressant de rappeler que, 
contrairement aux errements ac
tuels, ce n 'étai t pas le prix du pain, 
mais son poids,qui variait avecle prix 
du blé. De nombreux abus ne tardè
rent pas à se commettre, auxquels 
une ordonnance de 1882 essaya de 
mettre un terme en prescrivant aux 
boulangers d ' indiquer sur le pain 
son poids exact, sous peine de prison 
et de 32 livres d'amende. De cette or
donnance date l ' invariabilité (rela
tive) du poids du pain. 

Avant le décret du 22 juin 1863, 
proclamant la l iberté de la profes
sion, la boulanger ie , en tout temps 
réglementée avec excès, était sou
mise à toute sorte d'entraves. D'a
bord le nombre des boulangers était 
r igoureusement l imité à un chiffre 
dé terminé , dans la proportion de l 
par 1,800 habi tants . Ils étaient divi
sés en cinq classes, suivant le nom
bre de sacs de farine qu'ils cuisaient 
j ou rne l l emen t ; et il n 'étai t permis 
à aucun d'eux de cuire moins que le 
chiffre que sa classe dénonçait. De 
plus , chacun, en raison de sa classe 
aussi, était tenu d'avoir au grenier 
d ' abondance une réserve de fa
r ine pouvant suffire à sa con
sommation pour prés de trois mois. 
En outre , il était interdit aux bou
langers de faire d e la pâtisserie. L e 
décret de 1863 a aboli tout cela, et 
personne ne s'en trouve plus mal. 
Nous ne parlerons pas du svstènie 
de compensation prat iqué par la 
Caisse de la boulangerie et qui per
mettai t de A^endre le pain meilleur 
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marché que le prix de revient, 
quitte à le faire payer plus cher aux 
époques de bon marché : c'était un 
leurre inutile, comme la pratique de 
la liberté, un moment indécise, a 
fiai par le prouver. 

II " . 

La bon pain est ordinairement 
fait d'un mélange des farines de la 
Bcauce, de la Brie et de la P icar 
die. Ce mélange, préférable à la J 
meilleure farine isolée, et la prépa
ration'des levains se font de jou r 
dans les boulangeries. Le reste ,se 
fait la nuit, en dépit de quelques 
protestations, de grèves d'ouvriers, 
mais sans ensemble suffisant, pour 
laire cesser cette coutume malheu
reuse du travail de nui t , imposée 
par l'amour du pain tout chaud à 
dévorer le matin. Le pain est p r é 
paré par des brigades plus ou moins 
nombreuses, de trois ouvriers, le 
brigadier et deux a ides : générale
ment une seule brigade suffit. Le 
brigadier s'ocupe du four, les aides 
suent d'ahan au pét r in . 

Le premier aide a sous sa d i rec-
lion la préparation des levains. La 
veille il détachait de sa pâte un 
morceau convenable, ou che/. De 
bon matin, avant de quitter sou 
travail, il prend cette pâte, et, la 
pétrissant avec une égale quant i té de 
farine et d'eau, forme ce qu'on nom
me le levain de première. À deux 
heurt s de l 'après-midi, un nouveau 
malaxage double la masse de la 
pâte et constitue ce qu'on appelle 
le levain de seconde; enfin, une der
nière tr i turation, analogue aux 
Précédentes, faite sur les six heu
res, transforme le levain de seconde 
en levain à tous points. Il ne s'agit 
plus que de racler dans de sages 
proportions ce levain à la pâte nou
velle, pour fabriquer en quelques 
heures toute espèce de pains. 

Pour les pains de petite d imen
sion, pains de luxe, pains viennois, 
etc., ce n'est pas le levain dont nous 
venons d'indiquer la préparation 
qu'on emploie, mais la levure de 
bière. 

Lorsque la quanti té de farine n é -
essaire a été amenée dans le pétrin 

et y a bu ins tantanément un nom
bre plus ou moins considérable de 
seaux d'eau, l 'aide y ajoute une 
certaine quanti té de levain, quel
ques poignées do sel, une par seau 
d'éau à peu près, brassa ie tout , en 
forme une pâte plus ou moins con
sistante, selon l'espèce du pain à 
fabriquer ; puis il commence ce t r a 
vail laborieux du pétrisse ge qui le 
t ient de quinze à vingt minutes 
courbé et haletant . Dans cette p p é - . 
rat ion qui a pour but de faire péné 
trer l 'air également dans la massse, 
la pâte ne doit pas être" déchirée, 
mais seulement soulevée, allongée 
et déplacée. Plongeant sous la pâte 
ses poings qui tendent à se re jo in
dre , l 'aide sou 1 ève jusqu 'à sa poi 
t r ine, en raidissant ses muscles, 
cette masso qui paralyserait tout 
autre , et la laisse retomber lourde
ment . Il tend le dos, embrasse, sa 
redresse, se courba à nouveau pour 
saisir et relâcher encore, s 'aidant 
d 'une sorte de gémissement rythmé 
bien connu do quiconque a, ~par 
fortune, habité le voisinage immé
diat d'-tme'houlangerie. 

La pâte, bien pétrie, est ensuite 
pesée et divisée en pâtons qu'il s 'a
git alors de façonner ou détourner, 
pour employer le terme technique. 
Chaque pain exige une manipu la 
tion spéciale. Ainsi le pain, fenduse 
pétrit en dernier l ieu avec une p in
cée de farine de seigle qui a pour 
but de le porter davantage à se fen
dre. L'ouvrier marque la séparation 
future par une forte pression du 
coude et de l ' avant-bras sur le mi
lieu du pâton. Les pains à café, flû
tes à café et flûtes à soupe, doivent 
leur nature spongieuse à un excès 
de levûr t ' . On passe un peu d'eau à 
la surface pour leur donner les pâ
les couleurs tradit ionnelles. Ces pe
tits pains ne se laissent pns à l 'air, 
on les enferme, en a t tendant le four, 
dans des casiers clos en bois ou en 
fer. 

Jusqu'à ce qu'elle soit à point, 
c 'est-à-dire-dans l 'état de fermen
tation désirée, la pâte tournée est 
mise en hannetons, s'il s 'agit de 
pains de tai l le , sur*couches, s'il s 'a

gi t de petits pains. Les hannetons 
sont d'étroits paniers garnis de toile 
à l ' intérieur. 11 y en a de toutes les 
dimensions. Quant aux petits pains , 
on les pose sur des bandes de 
grosse toile, séparés par un pli de 
cette toile, ou couche, en terme du 
métier. 

La fermentation arrivée au point 
convenable (et c'est tout un ar t que 
de savoir saisir le bon moment), le 
brigadier procède à l 'enfournement. 
Lorsque le boulanger change son 
brigadier, le client s'en aperçoit 
aussitôt.' C'est que le meil leur b r i - * 
gadier ne saurai t faire de bon pain 
tant qu'il ne connaît pas son four, 
ses quali tés, ses défauts, et qu'il n 'y 
a que la pratique qui puisse le lui 
faire connaî tra . Nous ne nous a p 
pesantirons pas sur les détails de la 
conduite du four, le plus ou moins 
de chauffage qu'exige ses parties les 
plus éloignées ou les plus proches 
de la bouche, celle où l ' enfourne
ment a commencé, celle où il finit : 
cela se comprend de soi. Les braises 
ardentes , ramenées vers l 'entrée, 
sont jetées dans l'étouffoir bien 
connu des ménagères ; unécouvil lon 
balaye avec soin la sole du four : 
c'est le moment d 'enfourner. 

Légèrement saupoudré de farine, 
pour qu'il ne s 'a t tache-pas à la 
pelle, chaquepa iu esta lorsrenversé 
du hanneton sur cette pelle. Il r e 
çoit alors les incisions décoratives 
du couteau du brigadier ,s ' i l ya l i eu , 
et passa de la pelle dans le four, 
dont la porto se ferme dès qu'il est 
rempli . — Ici il est bon de dire que, 
si le pain ordinaire perd environ 
50 grammes à la cuisson, les pains 
de fantaisie perdent en proportion 
de leur ténui té et de l 'étendue de 
leur surface. Cette perte , qui peut 
dépasser 200 grammes, oxplique 
pourquoi le client ne peut exiger le 
poids à peu près exact d'un pain de 
fantaisie : une telle exigence force
rait nécessairement le boulanger à 
s'abstenir de confectionner tout a u 
tre que le gros pain. 

En dehors de la fabrication ordi 
naire dont nous venons de parler, il 
y a celle des pains de luxe, appelée 
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« fabrication viennoiso », qui a une 
grande importance dans la bou lan
gerie par is ienne, et qui comprend 
tous les pains à croûte vernie, pains 
de gruau , pa ins au beurre 'et au 
lai t , dont les formes et les d imen
sions var ient presque à l'infini. Ils 
sont faits de farine de g ruau mêlée 
de la i t avec addition éventuelle de 
beurre , et préparés avec de la le
vure . Des ouvriers spéciaux sont 
chargés de cette besone, et ils ont 
leur laboratoire et leur four p a r t i 
culier dans les boulangeries . Ces 
pains sont préparés et cuits avec la 
plus grand soin; à la sortie du four, 
où ils sont demeurés peu de temps, 
ils reçoivent, à l 'aide d 'une brosse, 
une couche légère d'eau de fécule 
qui leur donne ce vernis b r i l l an t si 
appétissant à l 'œil. 

•Le pain est cuit ; il faut le d i s t r i 
buer à la clientèle. Dès cinq heures 
du matin les pains, • bien brossés, 
sont placés dans des voitures à bras 
soigneusement fermées, dans les 
brancards desquelles do pauvres 
femmes,,jeunes ou vieilles, s 'at tel
lent et s i l lonnent, par tous les tempSj 
toutes courbées sous leur fardeau, 
les rues de Par is qui s'éveille. C'est 
la clientèle bourgeoise, peu exi
geante sur lo poids, qui est ainsi 
servie à domici le ; l ' aut re , celle des 
ménagères économes et actives, se 
rend à la boutique du boulanger où 
elle fait peser son pain et mesurer 
la farine ou la braise nécessaire à la 
consommation du ménage . 

J. B, 

L ' A I R , L A T E R R E E T L ' E A U 

Description des principales merveil
les du globe et des phénomènes 
naturels les plus curieux. 

CHAPITRE XIII 

VOLCANS ET TREMBLEMENTS D E TERRE 

2 . —' L e s V o l c a n s d u l ' A t l a n t i q u e 

« Un cratère, qui occupe le som-
mot du cône, n'est plus aujourd 'hui 
qu 'une mine de soufre de 80 mètres 

de diamètre sur 27 mètres de p ro 
fondeur. » 

La dernière éruption du pic de 
Ténériffe remonte 'à 1798 ; cepen
dant le volcan n'est évidemment 
qu 'endormi , car on trouve encore, 
près de la pointe du cône, plusieurs 
petites ouvertures d'où, s'échappe 
une vapeur chaude dont le j e t p r o 
duit unbourdonnemen t continu, et 
autour desquelles, dans la saison 
froide, la neige fond à mesure qu'elle 
tombe, tandis que le sommet du pic 
en reste tout couvert . 

En mai 1704, une pet i 'e ville a p 
pelée Guarrachico, située sur le 
bord de la mer et entourée de vignes 
et de champs fertiles, fut détrui te 
par .une érupt ion du volcan de Té
nériffe. 

Le 5 mai , au point du jour , uno 
vapeur rouge effrayante couvrait le 
sommet du pic ; des exhalaisons 
sulfureuses suffocaientles animaux, 
qui poussaient des cris lamentables ; 
les eaux se-couvr i rent de vapeurs 
semblables à celles qu'on observe 
aux sources des cours d'eau bou i l 
lante . Enfin la terre t rembla, s 'ou
vrit et des torrents de lave coulèrent 
du cratère dans la plaine. La'ville, 
à demi engloutie par les crevasses 
ouvertes dans ' le sol, à demi consu
mée par la lave incandescente, d i s 
parut ent ièrement de la surface do 
la terre couverte par la mer qui, 
après s'être ret irée de ces terribles 
convulsions revint avec plus de 
force, submergeant l 'emplacement 
de la ville détrui te et de ses a len
tours si r iants . 

Les habi tants de Guarrachico p é 
r i rent presque tous , victimes de l'é
pouvantable catastrophe, les uns en
gloutis par les crevasses, les aut res 
brûlés par la lavo ; ceux qui avaient 
réussi à quitter la vill3 sains et saufs 
furent tués dans la plaine par la 
grêle de pierres énormes qui fut 
comme le bouqueL final de l 'éruption. 

Le 8 j u i n 1798, des bruits inqu ié 
tants suivis de septehoessouterra ins 
qui l 'étaient plus encore, précédè
rent une violente éruption du Cha-
jorra, cratère situé sur le versant 
occidental du grand volcan et qui 

présente l'aspect d'un immense 
chaudron de 1,200 mètres de dia
mètre. Dans les premiers jours de 
l 'éruption, on compta jusqu'à quinze 
bouches distinctes en activité ; un 
mois après, il y en avait encore deux 
d'où s 'échappaient co atinuellement 
des je ts do lave et de pierres ; peu 
après, ces deux dernières bouches 
s 'éteignaient à leur tour, ne lais
sant que d'étruites fissures qui ne 
cessent d 'exhaler des vapeurs. 

D'après le prof esseur Piazzi-Smith, 
le cratère du sommet mesurerait 
environ 90 mètresde'diamètresur20 
mètres de profondeur. L'éminent 
astronome est d'avis que les émis
sions de vapeur effectuées par les 
petites ouvertures dont nous avons 
parlé , aura ient cet avantage de tem
pérer l 'extrême subtil i té de l'at
mosphère à cette altitude ; et la 
preuve, c'est que le cratère est ha
bité par une nombreuse colonie d'a
beilles, de mouches, d'araignées et 
même d'oiseaux, principalement 
des hirondelles et des linottes, for
man t commeuneoas is de vie et d'ac
tivité au milieu d 'un immense et 
sinistre désert de lave. 

Quant au Chajorra, M. Piazzi-
Smith, après d 'autres explorateurs, 
notamment M. Cordier, s'étonne 
que les géologues négligent cet im
mense chaudron, si entièrement dif
férent de tout ce qu'on connaît 
dans cet ordre des merveilles de la 
na ture , et qui récompenserait avec 
libéralité quiconque, parmi les géo
logues, aurai t le courage d'aban
donner les sentiers bat tus pour ve
nir explorer ses richesses ignorées. 

En at tendant , qu'il dorme encore 
do longs siècles, s'il se peut, et 
laisse dans leur sécurité les popu
lations paisibles qui entourent sa 
base et la végétation luxuriante qui 
couvre aujourd 'hui ses flancs. 

LES VOLCANS D'iSL-ANDE 

Les éruptions des volcans islan
dais figurent parmi les plus terri
bles et les plus désastreuses. Le 
climat de l ' île, la hauteur de ses 
montagnes volcaniques, dont les 
crevasses et les vallées sont, comme 
les sommets, couvertes de quantités 
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énormes de neige et de glace, sont 
les principales causes du caractère 
terrifiant qu'y prend le phénomène. 
La chaleur intense de la lave et de 
la vapeur vomies par le cratère fond 
aussitôt cette glace et cette neige, 
du moins en partie, et le reste est 
entraîné par l'eau de fusion en tor 
rent impétueux, qui porte au loin 
dans la plaine la ruine et la dévas
tation. 

Une éruption du Kotlugja, en 
1800, fut accompagnée d'un sem
blable déluge. Elle fut annoncée 
par de violentes secousses de t r em
blement de t e r r e . Alors , dit le 
D'Lindsay, dans la journée , on vit 
s'élever une colonne de vapeur à 
une hauteur prodigieuse, et dans la 
nuit des bombes volcaniques et dos 
cendres brûlantes montèrent à une 
hauteur de 7,300 mètres, visibles à 
une distance de 230 kilomètres. Un 
déluge d'eau se précipita de la mon
tagne, entraînant des glaciers e n 
tiers et des fragments de roche de 
toute dimension, arrachés aux 
flancs delà montagne ou vomis par 
le cratère, qui dévasteront toute la 
contrée et furent portés jusqu ' à la 
mer. Les bombes volcaniques, d'une 
grosseur énorme, consistaient en 
masses de lave contenant , à l ' i n t é 
rieur, des gaz qui faisaient explo
sion avec un bruit formidable, e n 
tendu, assure-t-on, à plus de 160 
kilomètres de distance.On cite aussi 
l'éruption du Kotlugja de 1756, l a 
quelle présenta les mêmes carac
tères que celle de 1860. 

L'Hécla a eu de nombreuses é rup
tions d'un caractère épouvantable 
(on en compte plus do cinquante 
depuis l'an 1000), parmi lesquelles 
ou cite particulièrement celles de 
1101,1157, 1300, 1597, 1766 et 1845. 
Celles de 1157 et de 1766 paraissent 
avoir été d'une violence plus t e r r i 
fiante encore que les aut res . Cette 
dernière couvrit d 'une couche 
épaisse de débris toute] la contrée 
environnante; la pluie de cendre 
s'étendit à 240 kilomètres, et p r o 
duisit une obscurité complète, qui 
fit du jour la nuit . Elle tomba dans 
la mer en telle quantité, que la n a 

vigation en fut entravée près des ! 
côtes. Sur une distance de 100 ki lo
mètres, les côtes étaient couvertes 
d'une épaisseur de cendres de près 
de 6 pieds. — La dernière éruption 
de ce volcan dura de septembre 1845 
à avril- 1846. Dans cette éruption 
mêmdrable, le tor rent de laves e m 
porta une par t ie du sommet de la 
montagne, une masse de roche de 
plus de 150 mètres de hau teur sur 
15 à 25 d'épaisseur, et en entra îna 
les débris à une distance de 16 ki lo
mètres, Les torrents de laves,vomis 
à cette occasion, par l 'Hécla, a t te i 
gnirent par endroits une épaisseur 
de 150 mètres ; des cendres furent 
emportées en quanti tés énormes 
jusqu 'à 650 kilomètres. Toutefois 
cette éruption, quelque longue que 
fut sa durée, ne causa pas de dom
mages aussi sérieux qu'on aurai t 
pu le craindre , la plus grande quan
tité de matières projetées par le 
volcan, les torrents de lave, d'eau 
et de glace ayant, par une chance 
inouïe , ravagé principalement des 
contrées à peu près désertes. Los 
amas do cendre furent, en outre, 
balayées par d 'abondantes pluies. 

En mars 1878, l'Hécla eut une 
nouvelle éruption, ou du moins l ' é 
rupt ion s'ouvrit un nouveau c ra 
tère à cinq mille environ de la mon
tagne , au rapport du capitaine 
A. Ambrosen,commandant le vapeur 
danois Valdemar, qui en fut témoin 
le 24, à un point situé à environ 
500 mètres aU-dessus du niveau de 
la mer, à 1,000 ou 1,200 mètres plus 
bas que le sommet de l 'Hécla. Les 
flammes et les cendres vomies par 
le cratère s 'élevaient dans l 'air à 
une hau teur double de celle de la 
montagne elle-même, pour le moins; 
le vent poussait alors à une distance 
considérable cet immense panache 
de ce cidres et de feu. 

Quatorze jours environ avant que 
le capitaine Ambroser , longeant la 
côte, dans son voyage de Rcykja-
vick aux îles Feroë, fût témoin du 
phénomène, des chocs violents de 
t remblement de te r re avaient été 
ressentis dans toute l 'étendue de 
l ' île, et les volcans étaient entrés 

en même temps dans une période 
de demi-activité qui continuai t . 

Cetto éruption n 'eut pas de con
séquences très désastreuses. 

Un aut re volcan islandais, le 
Skaptar-Jôkul , est signalé comme 
ayant eu, en 1783, une érupt ion 
d 'une violence presque incompara
ble. Ce volcan vomit deux torrents 
de lave, dont l 'un at teignit 80 k i lo 
mètres de longueur sur 25 k i lomè
tres de la rgeur , et l 'autre 65 k i l o 
mètres de longueur sur 11 de l a r 
geur , sur divers points, l 'épaisseur 
de la lave at te igni t 160 mètres . 
Enfin, on estima que la total i té des 
matières vomies par le volcan d é 
passait le volume do la plus ha'uta 
des montagnes de l 'Europe. Des lacs 
et des rivières furent comblés et 
leur eau vaporisée par l 'action des 
matières incandescentes ; le phéno
mène se te rmina par un violent 
t remblement de te r re . 

En 1874 et 1875, les volcans is lan
dais ont de nouveau fait parler d'eux, 
et c'est sur une l igne de trois milles 
danois, c'est-à- dire de près de 23 k i 
lomètres, que les éruptions se p ro 
duisirent . Vers la fin de décembre 
1874, des craquements et des g r o n 
dements sou te r r a in s , rappelant le 
bruit d 'un t ra in d'artil lerie roulant 
au galop sur un pavé raboteux , se 
firent en t end re ; des secousses de 
t remblement do terre suivirent, 
puis l 'ouverture de six cratères vo
missant la cendre et la lave en 
flammée. Le 4 avril 1875 une nou
velle éruption était signalée. Les 
cendres qui s'élevaient dans l 'air 
furent si abondantes , que les h a 
bi tants de la part ie méridionale de 
l'île rassemblèrent à la hâte ce qu'ils 
avaient de plus préc ieux , et s 'en
fuirent avecleurs troupeaux pour ne 
pas être engloutis . Toute la contrée 
environnante fut bientôt recouverte 
d'une couche de cendre de vingt 
centimètres environ. Une lave bouil
lante s'élevait en gerbe à plus de 
100 mèt res ; il n 'y avait pas de 
flammes, mais une lueur rougeâtre 
éclairai t tout l 'horizon. En mémo 
temps, au milieu des brui ts de d is-
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location des roches , on entendai t 
comme le sifflement de la vapeur 
s 'échappant d 'une soupape de sû
reté. La bouche du cratère avait six 
cents mèt res de longueur . 

Ces éruptions, quoique graves, 
n 'eurent heureusement pas les con
séquences terribles que nous avons dû. 
constater si souvent. La cendre, dès 
le début de l 'éruption d'avril 1875 ; 
était emportée par un vent d'ouest 
jusqu 'en Norvège et en Danemark; 
elle y fut recueillie et- analysée, et 
c'est ainsi que la nouvelle de l 'événe
ment étai t connue sur le continent 
dès le 10, bieu que l 'Islande n 'y fût 
pas encore reliée par un fil sous -
marin . Le 2 août s u i v a n t , sur le 
plateau situé entre Myvatn et le J ô 
kul , un nouveau cratère s'ouvrit, 
vomissant un torrent dé lave . 

Un correspondant islandais du 
Dagblad de Copenhague envoyait 
quelque temps après à ce journal les 
renseignements suivants sur les 
conséquences de cette érupt ion : 

«Dans les derniers temps,les n o u 
velles des contrées ravagées par les 
éruptions volcaniques ont été assez 
r a r e s . La p lupar t des habi tants 
pensent pouvoir conserver leurs 
fermes; ce sont seulement celles 
situées dans la partie supérieure de 
la vallée du Jôkul , s 'é tendant le plus 
près du volcan, bien que la distance 
en soit encore de dix à vingt milles 
géographiques, qui ont été complè
tement dévastées par la pluie de 
cendres. Le nombre de ces fermes 
B'élève à vingt environ. Dans les 
autres con t rées , on a l 'espoir de 
pouvoir recueill ir un peu d'herbe 
des praires dont a enlevé les cen
dres avec beaucoup de soin. Pour 
l 'année prochaine, on s'attend à une 
moisson devant produire la moitié 
de l 'ordinaire. 

« Du reste, on n 'est pas encore à 
même de fixer exactement le m o n 
tant des dommages éprouvés, parce 
que, les brebis paissant sur les mon
tagnes depuis lontemps, personne 
ne peut savoir dans quel état les 
roupeaux se t rouveront enau tomne 

et dans quelle proportion les bêtes 
ont pu trouver de quoi se nour

r i r dans les prairies couvertes de cen
dre. — Cependant on ne se trompe 
certainement pas en évaluant les 
pertes occasionnées par ces désas
tres à plusieurs centaines de mi l 
liers de couronnes; heureusement , 
ii n'y a pas lieu de craindre la fa
mine., les districts dévastés é tant les 
plus favorisés de l ' Islande et le pays 
où les richesses sont le plus éga le 
ment réparties. 

« Quant aux volcans, 'on rapporte 
qu'on observe toujours une colonne 
de fumée au-dessus des montagnes 
de Dyngin. Sur le plateau , entre 
Myvatn et la rivière de Jôkul , un 
nouveau cratère s'est ouvert le 
2 août dernier ; l 'éruption offrait, 
comme c ' a , du reste, toujours été le 
cas pour les volcans de ce plateau, 
la par t icular i té de ne pas être ac
compagnée de pluie de cendres, tan
dis qu 'un grand courant de lave a 
été lancé. Le .fameux explorateur 
anglais des mon tagnes , M. W. L. 
Watts , a fait, l 'année passée, la t en 
tative de pousser jusqu ' aux volcans 
qu'on supposait être une érupt ion 
dans la partie septentr ionale de la 
grande chaîne de Vatnajôkul ; mais 
il n 'est arr ivé que jusqu 'à la moitié 
du chemin, plusieurs accidents, e n 
tre autres un violent orage, l 'ayant 
obligé à revenir sur ses pas. 

« Cette année , M. Wat t s a été 
plus heureux . Le 9 jui l let dernier 
il est a r r i vé , accompagné de cinq 
Islandais, à la ferme de Grimmsta-
dir , située à l'est de la rivière de Jô 
kul , et de là il a franchi, à pied, en 
t rois semaines , malgré un grand 
nombre d'obstacles surmontés à force 
de courage, toute la montagne de 
Vatnajôkul et l 'Odadaraun, qui est 
situé plus au nord. Pendant les der 
nières quarante hui t heures., l 'expé
dition s'est trouvée sans vivres. 

« Malgré les fatigues inséparables 
d 'une pareille exploration,M. Wat t s 
ne s'est permis aucun repos, — ni à 
lu i , n i à ses gens ; il a immédia te 
ment traversé la rivière du Jôkul 
pour examiner la nouvelle éruption 
dont nous avons parlé plus hau t , et 
les cratères des érupt ions passées. » 

On trouve d 'abondantes souf-

frières dans les environs de Myvatn, 
mais , quoique u n Anglais les ait af
fermées depuis longtemps, elles ne 
sont exploitées que depuis peu — si 
elles le sont. 

A. B. 
(A suivre.) 

NOUVELLES 

G É O G R A P H I Q U E S E T E I X O G R A P H I f l l ' E S 

I,R P A Y S D'OUARGLA 

L'Académie des inscriptions a 
reçu de M. Tarry, inspecteur des fi
nances, ancien élève de l'Ecole Poly
technique, qui partait naguère avec 
la mission Fla t ters , une communi
cation pleine d ' intérêt . 

M. Tarry dut abandonner la mis
sion dès les premières étapes, carie 
but de son voyage était de visiter 
le pays au sud d'Ouargla, sur la li
mite du désert . On savait parla tra
dition que jad is la contrée avait été 
prospère ; que les villes étaient 
nombreuses et que le sol était cul
tivé ; qu'enfin les Arabes, lors de la 
seconde invasion, y avaient trouvé 
une population enr ichie par l'indus
trie agricole. M. Tarry voulaits'assu-
rer qu'en rouvrant les anciens puits 
qui, à cette époque, fertilisaient le 
pays, au besoin en pratiquant de 
nouveaux forages, on réussirait à 
faire revivre la prospérité disparue. 

Son investigation a été fruc
tueuse à tous les points de vue. Il 
a constaté un prodigieux ensable
ment de la contrée, la dispaùtion 
d'un cours d 'eau, l'Oued-Mya, de
venu aujourd'hui une nappe soin>r-
raine étalée sur une largeur .de 15 
à 20 k i lomèt res ; des deux mille 
puits qui autrefois fécondaient le 
sol et entretenaient une luxuriante 
végétation, une centaine environ 
est res tée; les au t res sont ensablés. 
Ensablées aussi les oasis, les édifi
ces, les palais, les mosquées, des 
villes entières. 

M. Tarry a fait des fouilles sur 
divers points et y a occupé jusqu'à 
soixante-dix ouvriers. 11 a dé
blayé un marabout célèbre et vénéré 
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dans la région; II a mis au jour des 
restes considérables d 'une mosquée; 
dans un palais r ichement décoré 
d'arabesques et d'inscriptions, il a 
retrouvé un curieux spécimen de 
l'art arabe au neuvième siècle. Il a 
enfin reconnu l 'emplacement de 
quatre grands centres de population, 
parmi lesquels il faut citer Sedrata. 
Ces villes berbères, où les arabes se 
sont juxtaposés a la race indigène, 
fourniraient sans doute des t rou -
Tail les intéressantes aux archéolo
g u e s de profession, aidés du con
cours pécuniaire de l 'Etat. M. Tarry, 
arec un désintéressement et une 
ardeur très louables, ne s'est arrêté 
dans ses explorations qu'après avoir 
épuisé tout l 'argent d r>nt il dis
posait. Il se tient, di t- i l , à la dispo
sition de l'Académie et du ministre 
de l 'instruction publique. 

L E S C Ô T E S T U N I S I E N N E S 

On a organisé, pour relever les 
cotes de la Tunisie, quatre brigades 
topographiques composées chacune 
de quatre officiers; ces brigades t r a 
vailleront de concert avec les com
m i s s i o n s hydrographiques de la 
marine. C'estle commandant Peigné 
qui aura l a haute direction des t ra 
vaux, et chaque brigade sera com
mandée par un capitaine. 

P . C. 

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 
et Faits divera 

L'éclipse de soleil du il inai. —Le 
public n'a pas vu, dans l'éclipsé de 
soleil du 17 mai, un phénomène d i 
gne de satisfaire sa curiosité, mais 
les savants en ont su t i rer un a s -
s.z grand profit. 

Des clichés photographiques ont 
été pris, avec plein succès , à 
l'Observatoire de Paris et à celui de 
Meudon. M. Jamsen , directeur de 
ce dernier établissement, avait d i s 
posé sur la terasse un sidérostat 
équatorial armé d'un revolver pho 
tographique de son invention, qui 
permet de multiplier coup sur coup 
l e s clichés. Soixante-sept images 
ont été prises. Ce que les as t rono-

mes se proposent dans les observa
tions de ce genre , c'est sur tout l ' é 
tude de1 l 'atmosphère et de l 'émis
sion lumineuse du soleil et celle de 
la question, si controversée encore, 
de l 'existence d'une atmosphère 
autour de la lune . 

D'autre p a r t , les astronomes que 
la France , l 'Angleterre et l 'Italie 
ont envoyés en Egypte pour obser
ver l 'éclipsé, ont pu faire des obser
vations du plus grand intérêt . Les 
astronomes français croyent pou
voir conclure de leurs observa
tions que la lune possède une 
atmosphère spéciale. Cette célèbre 
question se trouverait ainsi t r an 
chée. 

Mais, pendant qu'i ls observaient 
le soleil, les astronomes réunis en 
Egypte ont découvert à côté de cet 
astre une énorme comète qu'ils ont 
immédiatement photographiée. 

Dans un article qu'a publié le 
Figaro , M. Camille Flammarion 
nous annonce que cette comète sera 
bientôt visible en France . Da-
puis quelques jours déjà, nos obser
vatoires la guet ta ient du bout de 
leur télescope. Elle marche ac tue l 
lement 'vers le soleil avec la r ap i 
dité d 'un million de lieues par jour . 
Lo 20 mai, elle passait à gauche de 
l 'étoile Iota de Cassiopée, depuis 
elle cont inue en l igne droite vers le 
couchant , traversera les' constella
t ions de la Girafe et du Cocher , et 
le 10 ju in elle sera si voisine du 
soleil qu'elle se confondra probable
ment avec les rayons de l 'astre. Ce
pendant M. Flammarion nous laisse 
espérer que le 9, le 10 et le 11 juin 
on pourra , peut-ê t re , en plein jour , 
contempler la comète visible à côté 
du soleil. Ce serait un spectacle 
astronomique d 'une grande rareté . 

L'expédition française d'Egypte, 
se composait de MM. Trépied, d i rec 
teur de l 'observatoire d 'Alger ; 
Thal lon , physicien de l'observatoire 
de Nice, et Puiseux, le fils de l 'émi-
nent mathématicien. Ces messieurs 
ont complètement réussi ; la cou
ronne et le spectre de la comète ont 
été photographiés, ce qu'on n 'ava i t 
jamais pu obtenir jusqu 'à ce jour . 

Sohag, d'où la dépêche annonçant 
cette nouvelle a été expédiée , est 
un village sur le Nil au sud de Siout 
(Haute-Egypte). Cette dépêche con
firme en outre qu'on a constaté l 'exis
tence d'une atmosphère luna i re . 

La nouvelle comète observée au 
Brésil. — Dans la séance de l 'Aca
démie des sciences du 22 mai, 
M. Tresca a déposé sur le bureau , 
au nom de l 'empereur du Brésil, une 
relat ion de l 'observation, à R i o - d e -
Janeiro , de la comète signalée par 
les observateurs de l'éclipsé de so
leil . 

Depuis qu'elle est apparue dans 
le champ des télescopes de Rio-de-
Jane i ro , l 'astre er rant a changé n o 
tablement d'aspect : son intensité 
lumineuse s'est a cc rue ; la queue , 
dont elle ballaye l ' immensité des 
espaces, s'est allongée et a changé 
de position ; elle s'est enfin appro 
chée rapidement de l 'horizon. 

La mer intérieure algérienne. — 
M. le général Favé, répondant aux 
observations de M. Cosson, a exposé 
à cette même séance, que le rôle de 
la vapeur d'eau, en ce qui touche le 
régime pluvial et les températures 
extrêmes diurnes et nocturnes , est 
un fait aujourd 'hui parfaitement 
démontré. Cela revient à dire que 
l 'êvaporation augmentan t danste l le 
contrée et dans des proportions con
sidérables, il en résul te nécessaire
ment pour l 'agriculture, , dont 
M. Cosson se préoccupe avec tant 
d 'ardeur, des conditions nouvelles. 

M. Cosson répond brièvement aux 
objections de M. deLesseps, qui est, 
comme nous l 'avons d i t , part isan 
du projet de M. Roudaire. L 'a l t i 
tude du chott Djerid est une diffi
culté incontestable, non prévue d'a
bord ; la farfaria n'est pestilentielle 
que parce qu'elle est incul te : les 
Romains en avaient fait un terrain 
fer t i le ; les dattes du bord de la 
mer, de Gabes et de l'île Djerba, sont 
très inférieures à celle qui ne subis
sent pas les effluves saline . La mer 
projetée ne modifiera pas plus le 
climat local que le canal de Suez n 'a 
modifié celui de l 'Egypte : loin de 
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nous servir de rempar t contre l ' en
nemi , elle nous sera u n obstacle 
pour notre défense. 

On finira, p e u t - ê t r e , par s 'en
tendre . 

coupés à 65 pieds du sol, et sur les 
rai ls qu'ils supportent passent en 
toute sécurité des vagons pesam
ment chargés dét rônes d'arbres dé 
bités en énormes blocs. 

CONNAISSANCES UTILES 

BAROMÈTRES VITANTS. 

Parmi les oiseaux de basse-cour, 
les pigeons sont à peu près les meil
leurs indicateurs du temps. Quand 
ils se posent sur la couverture d'une 
grange en présentant le jabot au 
levant, soyez assuré qu'il pleuvra le 
lendemain, s'il ne pleut pas déjà 
pendant la nui t . S'ils rentrent tard 
au colombier, s'ils vont butiner au 
loin dans l'a plaine, signe de beau 
temps. S'ils regagnent le logis de 
bonne heure., s'ils picorent aux en
virons de la ferme,pluieimminente'. 

Lea pronostics des poules ne sont 
pas moins certains ; quand elles se 
roulent dans la poussière, en héris
sant leurs plumes, signe d'orage 
prochain. Même prophétie de la part 
des canards, quand il se mettent à 
plonger, à battra des ailes et à se 
poursuivre joyeusement sur la mare 

Si, par un temps magnifique, le 
cult ivateur voit sa vache lécher les 
murs de son étable, qu'il se hâte de 
rentrer son fourrage. 

La vache lèche le salpêtre que 
l 'humidi té de l 'atmosphère fait 
suinter de la murai l le ; c'est la pluie 
pour le lendemain. 

Encore de la pluie, si les abeilles 
ren t ren t longtemps avant le coucher 
du soleil et avec un maigre butin. 

Toujours de la pluie lorsque, les 
corbeaux sont éveillés de bonne 
heure et qu'ils crient plus qu'à l'or
dinaire. 

Quand, au contraire, les pierrots 
sont matineux et babillards, c'est 
du beau pour l 'après-midi . 

Les hirondelles volent-elles eu 
rasant la terre ? l'orago n'est pas 
l o i n ; disparaissent-elles dans les 
nuages ? vous pouvez vous mettre en 
route. 

Quand le rossignol chante clair 
toute la nui t , on peut compter sur 
un beau lendemain. C'est tout le 
contraire quand les grenouilles en-

, tament leurs concerts, quand les 
chouettes houloulent et quand les 
bergeronnettes sautillent le long 
des fossés. OMOBONO 

Le Gérant : BOUDARD 

Expédition du Travailleur en 
1882. — Les recherches sous -ma
rines faites en 1880 et 1881, à bord 
du Travailleur, v'ont être continuées 
cette 'année pendant les mois de 
ju i l le t et d ' aoû t , et elles se feront 
dans l 'Océaa Atlant ique, depuis le 
golfe de Gasoogne jusqu 'à Ma
dère et aux Canaries. Il est en effet 
très impor tan t de bien connaître la 
composition de la faune des abîmes 
de l 'Océan, aux abord du détroit de 
Gibraltar , et de rechercher si c'est 
na r suite de son extension que la 
Méditerrannée s'est peuplée. Cette 
quest ion se r a t t a c h e e n effet d'une 
manière int ime à des problèmes 
géologiques fort complexes , et sa 
solution permettra d'établir de 
quelle manière et à quelle époque a 
eu lieu la formation de cette mer 
in tér ieure . 

La commission nommée par le 
minis t re de l ' instruction publique 
pour effectuer ces recherces se com
pose de : 

MM. Alphonse Milne-Edivards, 
membre de l ' Inst i tut , président ; 
L. Vai l lant , professeur au Muséum 
d'histoire naturel le ; E. Per r ie r , id . ; 
Marion, professeur à la faculté des 
sciences de Marseille; de Folin, a n 
cien officier de marine ; P . Fischer, 
a ide-natural is te au Muséum ; le 
docteur Vial l ianes , 'préparateur à la 
Faculté des sciences, adjoint à la 
commission à ti tre auxil ia ire . 

Un clterain de fer unique. — Une 
des curiosités de la Californie, c 'est 
"an chemin de fer du comté de 
Sonoma, qui est établi sur "des troncs 
4 'arbres. Il se trouve dans la partie 
montagneuse du c o m t é , non loin 

la côte; la voie traverse un ravin 
profond, où les arbres ont été sciés 
?.u niveau convenable , et les rails 
posés sur les troncs ainsi amputés. 
Deux énormes cèdresrouges qui s 'é-
'èvent du fond du ravin consti tuent 
•m point d'appui solide ; ils ont été 

Les débris organiques des mé
téorites. — On se rappelle que le 
D r Hahn a cru découvrir des débris 
organiques dans les météori tes . . 

Récemment, le professeur suisse 
Cari Vogt combattait les conclu
sions du D r Hahn , déclarant que 
ses propres observations l 'avaient 
amené à ne voir dans les prétendus 
organismes que des formations cr is 
tal l ines absolument inorganiques . 

Mais le dernier mot n'a-pas été 
dit su r cette affaire. Voici le docteur 
D. F. Weinland qui publie les r é su l 
tats de ses recherches inspirées, par 
l 'ouvrage du DT Hahn, et qu'il a 
poursuivies depuis une année que 
cet ouvrage a paru . Or le docteur 
Weinland se déclare tout à fait 
pour le D r Hahn et sa découverte. 

De l 'examen at tentif de plus de 
GOO fragments de météorites recuei l 
lis dans diverses parties du monde, 
il a reconnu que plus do cinquante 
espèces d 'organismes , appar tenant 
principalement au genre de zoophy-
tes fossiles-dénommés favosiies,exis
tent dans les pierres météoriques. 

Ce serait donc une branche n o u 
velle de la zoologie qu'il faudrait 
créer : la Zoologie météorique. 

Mais at tendons les conclusions 
d 'un nouvel adversaire. 

La grande médaille d'or de la So
ciété protectrice des anvmaux. — 
Sur le rapport de la commission de 
l i t térature, la Société protectrice 
des animaux viont 'de décerner la 
grande médaille d'or donnée par le 
minis t re de l 'agr icul ture , à notre 
confrère, M. Aurôlien Scholl, pour 
sa composition le Roman de Follette 
Follette était une chienne qui 
avait plus de vertus que plus d'un 
bipède, et M. Scholl en avait conié 
l 'histoire d'une façon fort touchante 
dans une de ses chroniques. 

J. B. 
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I X S E . N S I B U J S A T E C K D L C I I E S N E 
Extraction des d e n t s f a n s d o u l e u r . 

Conservation e t g a é r i s o n des d e n t s p a r 
l'anr lîcation à LORDOIIÀSEO. 

l'ose do dents e t d e n t i e r s ( b r e v e t a ; ) 
laissant 1B pala is l ibre , n ' a l t é r a n t n i la 
sens du goût, ni la p r o n o n o i a t i o n . 4 5 , r u e 
.18 Lnfayette. 

Grand dîner d e c o n t r a t , j e u d i , chez M . 
N... Placée e n t r e un v i e u x m o n s i e u r qui 
m'offrait pour t o u t e d i s t r a c t i o n da n o m 
breuses quintes de t o u x , e t u n j e u n e d o c 
teur beaucoup p lus o c c u p é d 'une c h a r 
mante jeune li l e , s a -voisin } AN d r o i t e , q u e 
de mon Immole p m o n r i e , j ' en é t a i t r é d u i t e 
¡1 me contenter des b i b r e s d e c o n v e r 
sation que je s a i s i s s a i s de ci , de là . 

An café, le j e u n e d o c t e u r d i i g n a s e t o u r 
ner vers moi : — M a d a m e , Von s o f l ï i r a i -
je on verre da BÉNÉDICTINE ? — T r è s 
volontiers, m o n s i e u r . J 'adore c e t t e l i q u e u r . 
— Et vous, m a d e m o i s e l l e ? d i t - i l e n s u i t e . 
— Merci, m o n s i e u r , j e n e b o i s j a m a i s d e 

l i q u e u r s ; c e l l e - l à , s u r t o u t , d o i t ê t r e t r è s 
f o r t e . — Que l l e e r r e u r , m a d e m o i s e l l e ! 
P a r m i l e s l i q u e u r s d e c e g e n r e , l a 
BÉNÉDICTINE e s t l a p l u s d o u c e e t la p l u s 
a g r é a b l e à b o i r e . Et p u i s , e l l e e s t e x c e l 
l e n t e pour l 'ostornac q u e l l a fortif ie e t 
a u q u e l e l l e fac i l i t e l a d i g e s t i o n ; p o u r le 
s a n g a u q u e l e l l a d o n n a de l a r i c h e s s e 
et d e l ' énerg i e . C o m m e m é d e c i n e t c o m m e 
a m a t e u r , j e p u i s v o u s cert i f i er qua LA BENE

DICANE e s t l a r e i n e des l i q u e u r s . 

k E . B O C T E U R C H O F F É . 
Offre g r a t u i t e m e n t à tous nos lec teurs la 
î™ édition do son T r a i t é «1« »3<;,<IP<-ÏIIB p r a 
t i q u e , dans lequel il expose sa méthode consa
crée par 1 0 aimées de succès dans les hôpitaux, 
pour la guôrison des m a l a d i e s c h r o n i q u e s d o 
t o u s l e s orgn i )45S , et des h e r n i e s , l i é m u r r o ï -
d e s , g o u t t e , p h t i s i e , a s t h m e , c a n c e r , o b é s i t é , 
m a l a d i e s d e v e s s i e et de m a t r i c e , etc. Adres 
ser les demandes , quai St-AIichel, 27, Par is . 

EJJTÏINDRC une bout. GASTRALGIES .DYSPEPSIES, GBAYEI.U 

SPECTACLES DE LA SEMAINE 
» — 

8 0 / 0 . P A L A I S - R O T A I — L a breb i s é g a r é e . 
8 0/0 V A U D E V I L L E . — U n m a r i a g e d e P a r i s . 
8 0/0 P O R T E — S T — M A R T I N . — Le B o s s u . 

7 1 / 2 C H A T E L E T . — Mi l l e e t u n e N u i t s . 
8 1 /2 F O L I E S - D R A M A T I Q U E S . — 3 P i e r r o t s . 
8 0/0 AMUIGU — Los Cerises'. 

7 3/4 N A T I O N S . — La c h a m b r e a r d e n t e . 
8 1/4 C O M É D I E - P A R I S I E N N E . — U n h o m m e 

de g l a c e . — 1 1 5 , r u e P i g a l l e . 
8 0/0 C L U N Y . — C'est l a Loi . 
8 1 / 2 A T H É N É E . - L e q u e l . - La t r a i n do 9 h l o 
8 1 / 2 C I R Q U E D ' E T É . — E x e r c i c e s é q u e s t r e s . 
8 0,0 R O H E R T - H O U D I N . — P r e s t i d i g i t a t i o n , 
8 0[0 F O L I E S - B E R G È R E — T o u s l e s s o i r s 
8 1 / 2 H I P P O D R O M E . — T o n s l e s s o i r s . 

' j e u d i s , d i m a n c h e s , e t f ê tes , a 3 h. 
M U S É E G R É V T N — P a s s a g e Jouffroy, b o u l . 

M o n t m a r t r e , 10. 
8 0/0 C O N C E R T D E S C H A M P S - E L Y S É E S . ( D e r 

r i è r e l e p a l a i s de l ' Indus tr i e ) . — 
So l i s t e s , o r c h e s t r e s e t c h œ u r s . Abri 
e n c a s de p l u i e . 

S P É C I A L I T É D E M A C H I N E S A V A P E U R — F I X E S E T L O C O M O B I L E S 
MACHINE HORIZONTALE 

LOCOMOBILE ou •sur patina 
Chaudière à flamme directe 

DE FJ a S O R.hnran* 

MACHINE VERTICALE rte I à 20 c h e v a u x 

Toutes 

ces 

M a c h i n e s s o n t prê te s 

a l ivrer 

Envoi 

f ranco 

d e s 

P r o s p e c t u s 

d é t a i l l é s 

MACHINE HORIZONTALE J ; 
A I 

L o c o m o b i l e ou s u r pnt ïns »51 
Cliaudiùre à RETOUR de flimime ^ 

de S à, 5 0 c h e v a u x P : 

A I S O N J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E ! 
B O U L E T e t O i e , S U C O G S S e u r S , Ingénieurs-Mécaniciens 

1 1 1 , f a u b o u r g - P o i s s o n n i è r e , P A R I S 

C f l LSsMCHETTESn iPAP IER MOULE' 
Kl F-N PAPIER RECOUVERT TIC TOILE 

LINGE ÉLÉGANT, SOLIDE, COMMODE POUR TOUS 
PRIX DU BLANUIUUIIAGE 

PAPIER EOMERT 

DE TOILE 
Q UAJ.ITÊ 

la donz. 90 c. 

6 » 5fr. 

il » 9ir. 
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Maladies des Voies urinaires, de l a Goutte et des Rhumatismes 
GUERIES PAR LES 

P I L U L E S J U L E S S I M O N ! 
à l ' A R E N A R I A » R U B R A (d'Afrique) 

Ces p i l u l e s j o u i s s a n t de p r o p r i é t é s a c t i v e s e t ef f icaces c o n t r a LE CATARRHE VESICAL a i g u 
M c h r o n i q u e , p u r u l e n t o u s a n g u i n o l e n t , c o n t r e la B Y S U R I E , l a CYSLITE, l a GRAVEÎLE 

«r igwe , les COLIQUESNÉPHRÉTIQNES, l a GOUTTE, l es RHUMATISMES, e t c . P r i x : 3 fr. 5 O l a bo i t e 

P h a r m a c i e J U L E S M . M O * , 5 Ï , r u e d e l a L y r e , à, A L G E B 
e t d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . 

PRÉCIEU» POUR LES MALADES ET MÉNAGE 
5 Kedailîes d'or, 4 grands Diplômes d'Eoimcnr. 

F ^ T l " 1 TT 'R L^F'-IE-S-IMILC DE 

A l K _ I X ^ A 1A LA SIGNATURE 

EN S L T . UK 

SE M I CHEZ LES ÉI'ICIKRS ET L'IUUHACLENS 

EÀD I1NÉRALE ÉSINEEIMENT RÊCDHSTITDAK1Ï 
Chlorurée sadique, bi-carbonatée, arsenicale 

(28 millî . d'arséniate de soude par litre) 
| Un demi verre a trois verras p a r JOUI avant ou 

pendant les r e p a s . 
Bc'gfinere les enfants débiles et 1ns personnes 

j affaiblies. Anémie, Lymp/iatisme, Affections delà 
I veau et des voies respiratoires. Fièvres intermit

tentes. Emploi usuel en boisson et en gargarismes 
| contre les Bronchites et Angines ; en boisson et lo

tions pour les dartres légères, gerçures et rougeurs. 

Pour tout-ce qui concerne lapubli- • 
cité dans les Journaux populaires, 
s'adresser à M. DE CIIAUFFOUR, ré
gisseur, rue Montmartre, 99 
(Cour des Messageries). 

Imp. cent, de journaux (Société a n o n y m e 1 , 
14, r. dos Jeûneurs , Paris . -J.-V. W i l h e m , I m p . 

imprimo avec les encres de la maison Schne ider . 
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M A C H I N E S A C O U D R E 

C. BAYIOO, WHEIIER k WIL80S 
M A C H I N E S P O U R T O U T E S L E S I N D U S T R I E S 

DEPtttS 3 5 FRANCS 

C e s m a c h i n e s B R O D E N T e t f o n t l es R E P R I S E S !! 
Malgré les prix exceptionnels que fait cette maison, nous avons 'obtenu pour NOI 

lecteurs, une remise supplémentaire de 1 0 OjO ; il suffira de présenter ou d'envoyer cett» 
annonce, pour bénéficier de cette rtmis» : 

S'adresser à MM. PETIT & ARCENCAM, 104, Boul. Sébastopol, Paris 
(Bien faire attention au numéro) 

C E T T E M A I S O N N ' A . P I O . 3 C I O S U C O V I R S A L E D E L I X S F & R I S 

FACILITÉS DE PAYEMENT 

в в и в 
P O U T * itnfifimr** « O I - M É M E , T O I U A U C U N A P P I ' R N F T M A G R , 

de -1 à-1 , 0 0 0 Exemplaires , E c r i t u r e , P l a n s , D e s s i n s , M u s i q u e , etc. 
tracés sur papier c o m m e à l'ordinaire.—Prix selon format.— 8 grandeurs . 

I M P R I M E R I E à C A R A C T È R E S m „ 
Contenue dans une jolie boîte À c a s s e s . — 5 8 0 let tres , chiffres; accessoires e t instruct ion / H 

E X P É R I E N C E S P U B L I Q U E S C H E Z L E S E U L I N V E N T E U R ° " 

P A U L A B A T , 126 , RUE D'ABQUKIR ( P o r t e » ) PARIS 
Ennois des Prospectus et Spécimens contre 1& c. pour Vaffranchistement. 

E X P É D I T I O N S CONTRE R E M B O U R S E M E N T O U M A N D A T - P O S T E JOINT À LA D E M A N D E . 

RECOMPTE» CATIOAA!« 

de «6,600 FR. J 
XFEILLUT'OR.ITC. 

A P É R I T I F DE F O R T I F I A N T 
PROCURA AU TANF FM (lapait* ROOFS* qui M tint 

ht RROBETSE et /A FORES. 
C R O I S S A N C E S D I F F I C I L E S . 

S A N G P A U V R E , A N É M I E , 
I Y M P H A T I S M E , S C R O F U L E S , E T C . 

PARIS, 2S t 19, RUE DROBOT, Er LES PKAAMACIIl 

B u l l e t i n f i n a n c i e r a u 5 J u i n 1 8 S S 

P . T H U R W A N G E R &, С ' E 

B A N Q U E & C O M M I S S I O N 

Si n o u a v o u l i o n s n o u s c o n f o r m e r 
â ce qu i s e p a s s e à l a B o u r s e , n o u s 
n o v o u s p a r î o r î o n s p a s finances m a i s 
p o l i t i q u e . S o u s l e s c o l o n n e s , a u t o u r 
d u p é r i s t y l e o n n ' e n t e n d q u e d i s c u t e r 
s u r l e s a f fa ires d ' E g y p t e . T o u t e n 
c o m m e n t a n t l e s p a r o l e s d e M. de 
F r e y c i n c t , c h a c u n s e p r é t e n d l e 
m i e u x i n f o r m é , e t t o u s s e m b l e n t 
o u b l i e r qu 'au de l à d a n s l ' i n t é r i e u r 
d u m o n u m e n t on e s t c e n s é s ' o c 
c u p e r d e l ' a c h a t e t d e la v e n t e d e s 
F o n d s p u b l i c s o u des a c t i o n s . 

N o u s n o u s g a r d e r o n s d ' i m i t e r 
t o u s c e s f a i s e u r s d e p o l i t i q u e , a u s s i 
b i en s e r i o n s - n o u s fort e m b a r r a s s é s 
si Von v o u l a i t d e n o u s l a clef d e l a 
s o l u t i o n . B i e n l u c i d e s e r a i t le p r o 
p h è t e q u i p o u r r a i t p r o n o s t i q u e r 
j u s t e , l a q u e s t i o n é g y p t i e n n e , c 'est 
e n c o r e a u j o u r d ' h u i la b o u t e i l l e à 
l ' e n c r e e t n o u s p r é f é r o n s a t t e n d r e 
l e s é v é n e m e n t s t o u t e n f a i s a n t 
d e s v œ u x p o u r qu' i l s t o u r n e n t â 
l a s a t i s f a c t i o n d u p a y s . 

T o u j o u r s e s t - i l q u e c e s é v é n e 
m e n t s o n t d é t e r m i n é , l a s e m a i n e 
d e r n i è r e , u n e b a i s s e i m p o r t a n t e e t 
l a l i q u i d a t i o n d e fin m a i s'en est 
p r o f o n d é m e n t r e s s e n t i e . H faut 
a v o u e r , q u ' o u t r e ce s c i r c o n s t a n c e s 
i n t é r i e u r e s , il y a v a i t u n e p o s i t i o n 
d e p l a c e qui c o m m a n d a i t l a b a i s s e . 
C'est fa i t e t p o u r l e m o m e n t , n o u s 
n e p e n s o n s p a s q u ' e l l e p u i s s e p r e n d r e 
u n e p l u s g r a n d e e x t e n s i o n ; n o u s 
p e n c h e r i o n s m ô m e p l u t ô t e n f a v e u r 
d ' u n e p e t i t e r e p r i s e ou d u n i a i n t i e n 
d e s couru ; m a i s c o m m e le m a r c h é 

S , R U E F E Y D E A U , P A R I S 

e s t a u s s i l o u r d q u e n u l , il n e f a u t 
p a s s o n g e r â u n e a m é l i o r a t i o n 
s é r i e u s e p o u r le m o m e n t . 

La c a m p a g n e d e p r i n t e m p s e s t 
r a t é e c s l l e d 'é té n e s ' a n n o n c e 
p a s d a n s d e b i e n m e i l l e u r s a u s 
p i c e s . N u n o u s d é c o u r a g e o n s pas 
c e p e n d a n t e t g a r d o n s n o u s d e 
c o n f o n d r e t o u t e s les v a l e u r s d a n s 
u n e m ê m e m a l é d i c t i o n ; s o y o n s 
p a t i e n t s , q u a n d n o u s n a v e r r o n s 
p a s e x é c u t e r d e s o r d r e s da v e n t e 
s u r des v a l e u r s i r r é a l i s a b l e s . G a 
r o n s - n o u s d e s é m i s s i o n s n o u v e l l e s e t 
e x i g e o n s d e s h o m m e s o u d e s e n 
t r e p r i s e s qu i n o u s s o l l i c i t e n t d e 
m o n t r e r p a t t e b l a n c h e . Il e s t 
s a g e , i l e s t p r u d e n t de n e s ' e n 
g a g e r q u e d a n s d e s af fa ires c o n n u e s , 
p a l p a b l e s , d 'un e x p o s é f a c i l e e t 
a u t a n t q u e p o s s i b l e , d a n s des e n 
t r e p r i s e s a y a n t f a i t l e u r s p r e u v e s . 

Ce qu'i l f a u t r e c h e r c h e r à ' ' h e u r e 
où n o u s s o m m e s , c e n e s o n t p l u s 
les l e t t r e s À c a s c a d e s , m a i s l e s 
v a ' e u r s d o n t l e r e v e n u e s t q u a s i 
a u s s i i n v a r i a b l e q u e c e l u i d e s o b l i 
g a t i o n s . Q u ' i m p o r t e u n e b a i s s e 
p a s s a g è r e q u a n d le r e v e n u e s t 
i n t a c t . 

Enf in , c o n s u l t e z t o u j o u r s u n 
g u i d e d e v o t r e c h o i x d ' é t u d e q u o t i 
d i e n n e , l ' e x p é r i e n c e d u p a s s é , l ' i n 
d é p e n d a n c e d e t o u t e a t t a c h e 
financière s o n t p l u s q u e j a m a i s do 
c o m m a n d e a u j o u r d ' h u i . 

P . T H U R W A X C R E K , E T C 1 ' . 
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15 Jl'IN 1882 J O U R N A L H E B D O M A D A I R E I L L U S T R E S* Ajnria 

jy» 1 2 2 . — P r i x s 1 5 c e n t i m e s 
PARIS, un an. S fr.; « i l m o i s , 4 , fr. 

SOMMAIRE — Transmission des dépêches sur les lignes anglaises. 
— Denis Papin.— Giffard. Ses Invention — Prothèse dentaire.— 
Des éléments dans Ja'nauire. — L'Agriculture chez les égyptiens. 
Les génies de l'industrie et de la science : Galvani. —1 La mer intó-

A B O N N E M E N T S BUREAUX : 99, RAT Ï»»TN»RTRE (C.IR ta METUPRITL) 

DÉPARTEMENTS, UN AN, I O FR.; SIX MOI», S FR. — ÉTRANGER, UN AN, L A TR. 

rieure dans le Sahara. — Le rôle de la pluie. — Rêves de jeunesse. 
— Connaissances utiles. 

ILLUSTRATIONS. — Transmission des dépêches en Angle terre . 
Portrait de Giffard. — L'agriculture chez les égyptiens (2 grar). 

T r a n s m i s s i o n des dépêches» e n A n g l e t e r r e . 
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N O T I C E S Ï Ï B L ' A P P A H E L L A N G L A I S 

P O E R T R A N S M E T T R E 

L E S D É P Ê C H E S A U X T R A I N S E N M A R C H E 

C'est en Angleterre, bien que l'on 
se figure que c'est en Amérique, que 
les t ra ins vont le p 'us v i l e ; on 
franchit sans a r et des distances de 
128 ft 13G kilomètres, grâce à un 
système spécial d 'al imentation de 
la machine, et pendant la marche 
du train, la vit sse réelle atteint 
facilement S I kilomètres à l 'heure. 
Les Anglais désireux d'éviter tous 
retards et recherchant les moyens les 
plus pratiques pour arriver à ce 
but ont appliqué au service des 
postes un ingénieux appareil i n 
venté il y a queiqiif s années, et qui 
permet de t ransmet t re aux trains 
en marche, à leur passage dans une 
localiié quelconque, et sans arrrêt , 
les dépê -lies et les lettres à dest ina
tion de la tête de l igne. 

L'appareil très ingénieux dont 
nos lecteurs ont déjà entendu par
ler et qu'ils ont S M S doute eu l ' o c 
casion de voif 5 différentes e.q osi-
tions sous des noms divers et 
pr incipalement en l S 7 8 , a subi quel -
ques mo lificati^ns j mais il s'écarte 
peu d'un système français exposé 
en 18G7 et q u e i'à, îmîrïîsf ftttion des 
postes, on ne sait p urquoi, n 'a p ià 
j ugé à propos d'adopter, tant il e s t 
vrai que ce soùt toujours les étrafi^-
gers qui profitent d c - S invention§de" 
nos nationaux* L'appareil anglais 
dont le dessin QOÔ nous publions 
donne une icféef très exacte, £on-
s s t e , comme l 'appareil français 
du re te , e n u n poteau placé le long 
de la voie montante 1* à une c e t taine 
distance du ra> 1 de gaucho. Ce po
teau muni à son extrémité su
périeure, à un© hauteur r igoureu
sement calculée, d 'un bras t r ans 
versal méu l l t que mua i d'un cro
chet auquel 6fi at tache le paquet 
de let tres. Quand la t rain pasSe 
sans ralentir sa marche, devant le 
poteau, l 'employé des postas p ré 
posé à cet effet, presse le rassort 
d'un décl ic ; et l a paquet tombe 

' dans u n e espèce de caisse en filet 
disposée à h a u ' e u r c>nvenable à 
l 'extérieur du fourgon-poste. Les 
dépêches pour la localité, renfer-

. mées dans un sac en grosse toiie 
doublé de cuir, sont j tées sur la 
voie dans un wagon déterminé. 
L'échange s'opère ainsi prompte-
ment . 

Certaines localités n 'ayant pas de 
stations aux passages à niveau, on 
aé tab i i des p'>ie,ux : cette innova-
t o n rend d'immenses services en ce 
qnVll ! évite des retards considéra
bles, et la multiplicité des arrêts 
toujours nuisibles, fri l'on p-nse 
r,u'ii y a iles stations éloignées de 
U et 10 kilomètres où se croisent 
parlais Sd et GO t ra ins dans la 
journée . 

Lé système français diffère du 
système ang ais, e n ce que le t r a -
vai s'accomplit automati (iiement : 
C'est le ir.tin lui-riiê ne qui pi\ ncl le 
sac aux dépêches. Au lieu d'un ero -
ehft auquel cstsu.»pendii le paquet, 
t 'est uue t r ingle de cuivre, h o t i -
zonial • e{ parallèle à la voie, dont 
l 'extrémité libre est tournée cl ms le 
s jtsdsjLï m u che du train, Farri è e 
de la r a i s s e disposée sur le côté du 

iourgon, a t teint le sac qu'il f a t 
glisser Je long de la tr ingle et tom
ber dans- le filet. 

C. LAROCHE. 

D E N I S P A P I N 

O n a inauguré mercredi dernier 
à la G lîtô, la premier j . pièce scien
tifique de- i . Louis Figuier : Denis 

Papin. Le sujet a été traité de main 
de maître. Et, quand On pense 
qu'il n'y avait l i en de faif dans ce 
genre, qu'il a fallu tout cré< r, l 'on 
est porté naturel lement à l ' indul 
g e n c e ; Pce i v r e du célèbre pub l i -
cisle comptera sûrement parmi les 
meill ures du théâtre . Peu t -ê t re 
a^t-cllô semblée froide1 à Mon diï 
monde, ma s pour ceux qui lut tent 
pour l 'existence, pour les t ravai l - i 
leurs en guerre avec la rout ine, elle 
était belle, elle était émoavante . Il 

y avait des scènes qui vous déchi 
r a i e n t le cœur. Nous en avons vues 
accueillies presque avec hilarité: 
on ne comprend pas qu'un inventeur 
puisse s'opposer à brûler, les fruits 
de son travail pour faire une der
nière flambée de sa triste man
sarde. . . 

Mais ceux-là ont pleuré qui con
naissaient les malheurs de Papin... 

F. C. 

Fleuri Giffard est un de ces hom
mes dont le nom honore un pays; 
c est un fils de ses œuvres. Griurd 
n'est élève d 'aucune école de l'Etat 
et s \ l e s t an ivé à &e créer la position 
iermirquabie qu'.l â occupé en 
France et dans le monde scientifi
que, cfe n'efet certes que ^râce à son 
travail personnel et à une énergique 
persévéra»; ce. 

M. Giffdi-dé ait né a Paris le 8 jan
vier 1825. L t i t , ses études au c O i l è g e 

l i jurboii . ,.ur los bancs même de l'e-
cule, il avait s lui gei mer dans son 
Cerveau un goût des plus prononcés 
pourïri mécitii iiie; iisVchuppuit du 
collège quelquefois, d i t - a n , pour 
ailer admirer et étudier à la fois les 
première» locomotives du chemin de 
ter d J fa r , s à Saiut-Gcrm tin. 

A dix ans il paivint à se iaire ad
mettre eoiume employé an chemin 
fie fer du Saiiit-Geruiaiu et quelque 
temps après il fut admis, sur ses 
instauc s ledoubiées, à l'emploi de 
conducteur de locomotives. 

Ma.s l'ÔLude des machines à va
peur n'occupait pas to s ses instants: 
une de ses coiiatautes préoceeuu-
tions était celle de la direction des 
ballons : à dix-hui t ans il commença 
à s'occuper d 'aéroitat ion. Il fit plus 
s k u r s ascensions. 

PosséJaut une fortune relative
ment considérable, il put applipuer 
tes théoiies et les mettre en lu
mière. 

Eiï L-52, i l fit un© expérience 
aéiootauque, une d> s plus impor
tantes ùi l 'histoire scienùrique de 
ces quaraute der r iè res aimées. H 
s'éleva dans les airs à l'aide d'un 
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aérostat allonge muni d'un propul
seur à hélice, actionné par une ma
chine à vapeur : l 'expérience dé
montra j usqn'à un certain point ,que 
la forme conique seule pouvait don
ner l'espoir de diriger les ballons. 
En 1875 il renouvel ason expérience, 
mais le succès fut moindre. 

Dans l 'intervalle, Giffard, t rava i l 
leur infatiguable, avait construit un 
nouveau modèle de machine à va
peur à grande vitesse et avait décou
vert le célèbre injecteur qui porte 
son nom, a fait sa fortune et a r e n 
du, rend et rendra d'immenses ser
vices à l 'industrie modorne. 

L'injecteur Giffard qui valut à 
l'inventeur le prix de mécanique 
delà fondation Montyon pour 1859 
sur le rapport de M. Combes, est en 
usage dans la marine, les chemins 
de for, nt dans tontesles grandes u s i 
nes; Il a pour but l 'al imentation des 
chaudières à vapeur . L'appareil 
produit les résultats voulus par un 
moyen qui de prime abord parut 
inexplicable et absurde ; en effet 
Féru est refoulé dans un « généra
teur » par la prest-ion de la vapeur 
qui s'échappe de ce même géné
rateur. 

« L'insecteur » Giffard réalise 
certaines conditions de l 'expérience 
dite « evpérience Ventur i ». 

Le fonctionnement de l 'appareil 
est des plus curieux et mérite d'être 
décrit. 

La vapeur arrive dans la chau
dière passe par un orifica a n n u 
laire, avec uno certaine vitesse, elle 
entoure ainsi un autre orifice cen
tral par lequel l 'eau est entraînée, 
empruntant à la vitesye même do la 
vapeur une vitesse suffisante pour 
pouvoir rentrer dans la chaudière, 
malgré la pression. 

Pendant cette communication do 
vitesse, la vapeur qui la t ransmet 
se condense en partie dans l 'eau, ce 
qui fait que l'eau qui rentre dans la 
chaudière est déjà échauffée par la 
condensation. 

Dès l'apparition de l 'appareil , le 
monde industriel fut frappé des pro
grès qu'il réalisait et l 'Etat fat le 
premier à l'adopter pour la marine 

nationale. Nous regrettons de ne 
pouvoir, faute d'espace, donner une 
figure de l ' injecteur qui est sans 
contredit le chef-d 'œuvre de Gif
fard. 

Giffard fut décoré en 1863, il con
tinua à s'occuper d'aérostation, et 
bien que plusieurs fois mil l ion
naire , à l 'envers de beaucoup, il ne 
cessa jamais d'être lo travail leur 
modeste et assidu du début. Sa for
tune lui permit de réaliser l 'exécu
tion de ses idées. 

En 1807, M. Giffard construisi t 
un ballon captif à vapeur pendant 
TExposition universelle, en 18G8, il 
en installa un autre à Londres, et 
les frais entièrement à sa charge 
s 'élevèrent a p r è s de 700000 francs. 

Tout le monde se rappelle l 'admi
rable a réos ta tde la cour des Tuile
ries enlS78. Ce gigantesque ballon, 
fr,uit d'immenses travaux, pour le
quel Giffard fit construire des appa
reils aussi coûteux que compliqués, 
ne mesurait pas moins de 25,000 m . 
cubes : il enlevait dans l'espace 
quarante personnes a la fois et le 
gaz qui le gonflait était fabriqué par 
M. Giffard à l'aide d'appareils de 
son invention. 

Cette merveille n o valut à son 
auteur aucune récompense. 

Nous pouvons encore citer pa rmi i 

les découvertes de M. Giffard une 
machine ou plutôt le perfectionne
ment d'une machine à produire le 
froid artificiel. 

Il serait, trop long d 'enumerer ici 
les sortes de t ravaux de l 'homme 
illustre qui a enrichi la France de 
de ses belles découvertes. Giffard 
travaillait tout par lu i -même, très 
habile de ses mains, très érudit , 
charmant causeur, d ' u n e subtil i té 
étonnante, réservé et modeste au 
plus hau t point, dédaigneux des 
honneurs , charitable au suprême 
degré, toujours prêt à secourir l ' in
fortune, parcimonieux pour l u i -
même, il n ' h é s i t a i t pas à j e t e r l ' o r à 
pleines m a i n s pour mettre un p ro 
jet grandiose à exécution ou aider 
un ami dans la peine . Dans les der 
nières années de sa vie si labor ieu
sement remplie, la maladie vint 

mettre obstacle aux généreux des
seins de l ' illustre inventeur : Sa vue 
s'affaibit lui rendant tout travail 
impossible. 

Il est mort incinsolé, j eune 
encore, le 17 avril, et ses obsèques 
ont été célébrées à Paris le 17 avril 
1882, au milieu d'une affluenc con
sidérable d'i l lustrations de tous 
genres et de spectateurs, qui avaient 
t enuà rendre hommage à lamêmoire 
de l 'éminent inventeur, français. 

C. LAROCHE. 

DENTS ARTIFICIELLES 

L A P R O T H È S E " D E N T A I R E . 

La prothèse dentaire est Part de 
suppléer artificiellement aux dif
formités de naissance ou aux des
tructions accidentelles de la char 
pente même de la bouche. 

Rétablir l 'harmonie des lignes du 
visage, obvier aux désordres de 
l 'organisme, quisont laconséquence 
d'un appareil masticatoire détruit 
en entier ou devenu insuffisant, r e 
tenir la sal iveet l^s aliment s, reudre 
à la voix sa sonorité complète, tels 
sont les résultats quiont été obtenus 
par l 'application intell igente et 

ientifique de la prothèse 'dentaire. 
Do toutes les i n d u s t r h s ayant 

pour but la réparat ion, la remise à 
neuf — qu'on nous passe le mot — 
de la machine humaine incomplète 
de naissance ou détériorée dans le 
cours de l 'existence pour tan t de 
causes morbides ou autres, pas une 
branche, depuis un demi-siècle sur
tout, n 'a fait de progrès compara-» 
cles à ceux de la prothèse dentaire. 

Tout effet est amené par une 
cause. 

Comme st imulant pour l 'esprit 
humain rien ne vaut la Nécessité, 
et si cette vérité avait besoin d 'une 
preuve supplémentaire on la t r o u 
verait, à coup sûr, dans la marche 
gigantesque en avant accomplie en 
matière d'art. 

NoLe civilisation surchauffée e t 
quelque peu corrompue; — c o n v e 
n o n s - e n — l'existence aussi agitée-
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que peu hygiénique qui en est la 
conséquence; le frelatage chaque 
jour plus éhonté et criminel de la 
plupar t des denrées al imentaires 
solides ou l iquides, hisn d'autres 
éléments de destruction qu'il serait 
trop long d 'énumérer ont at teint 
gravement dans leur santé les deux 
dernières générations, pr incipale
ment au point de vue dentaire. 

Il est peu de malades, entre qua
rante au cinquante ans, venant sou
mettre à l ' inspection du dentiste sa 
mâchoire ravagée, qui ne lui dise : 
« ; cependant mon grand père, 
ma grand-mère, morts à soixante-
quinze . . . à quatre-vingts ans sont 
partis avec toutes leurs dents ! » 

C'est que de leur temps le vin 
était du j u s d e l à treil le, les bières 
sans orge ni houblon n 'avaient pas 
cours, les graisses margarine ne 
faisaient pas concurrence au beurre, 
le glucose n'avait pas remplacé la 
sucre, on n 'usait de celui-ci dont 
l 'abus at taque l 'émail dentai re , que 
discrètement car il était denrée 
exotique et coûteuse, les salades ne 
s 'arrosaient pas d'un affreux m é 
lange d'acide acétique, sulfuri-
que. . . , e t c . - , vendu comme vi
na igre . 

Enfin l 'usage des glaces, boissons 
et caraffes frappées ne venait pas 
alors, comme aujourd 'hui , ajouter 
un élément fatal de destruction 
dentaire. 

Sorte de vitrification naturel le , 
l'émail de nos dents, comme les 
verres de lampes, se fendille facile
ment en passant du froid au chaud, 
et, par ces fissures presque toujours 
imperceptibles;insuifisamment p ro 
tégé contre l 'action corrosive des 
al iments ou de la salive, l'ivoire de 
la dent s 'attaque, se détruit et cel le-
ci ne tarde pas à se gangrener j u s 
que dans les racines. 

Comme st imulant aux progrès de 
la prothèse dentaire, après la ques
tion de mastication de santé en est 
venue une autre ,s i même elle ne l'a 
précédée. 

La coquetterie qui n 'est pas mo in 
dre aujourd 'hui qu 'aut re fois. — 
Souvenez-vous en, Mesdames—une 

coquetterie bien légitime d 'ai l leurs , 
vous pousse à ne pas laisser vieillir 
prématurément une physionomie le 
plus souvent agréable ; et de ces 
nécessités de jour en jour plus g é n é 
rales, plus exigeantes aussi : Le 
désir de rester jeunes et jolies, l 'im
possibil i té de parler, de chanter , de 
broyer convenablement sans un a p 
pareil dentaire complet, sont sortis 
les progrès de la prothèse dentaire 
actuelle. 

Aujourd'hui que nous sommes 
arrivés à imiter la na ture aussi par
faitement que possible; aujourd 'hui 
que, pour les maux d'estomac, les 
migraines , les désordres d'intestins 
rébelles à toute médication, nos 
docteurs prescrivent à leur clientèle 
l 'usage d 'appareils mast icatoires; 
aujourd 'hui que, la petite ouvrière 
aussi bien que la grande dame, ac 
courent bien vite se faire remplacer 
cette horreur de dent grisâtre qui 
faisait tache sur le devant de la 
bouche ; aujourd 'hui qu 'ar t isans et 
mill ionnaires recourent à un den
tier, passé la soixantaine, il n'est 
pas indifférent pour nos lecteurs 
d'avoir une notion de ce qui se fai
sait autrefois en regard des résu l 
tats merveilleux obtenus de nos 
jours . 

On peut dire de l 'antiquité de la 
prothèse dentaire ce que l'on a écrit 
de tan t d'autres industr ies : « Son 
origine se perd dans la nui t des 
temps. » 

La première femme coquette qui 
pleura de désespoir en constatant 
le tort fait à son visage par la d i s 
pari t ion de l 'une de ses dents de 
devant demanda à son imagination 
le moyen d'y remédier. Un débri 
de coquillage ou d'ossement blanchi 
plus ou moins art istement tail lé, 
la couronne d'une dent d 'animal, 
d'une der.t h u m a i n e , détachée de 
quelque trophée de guerre ou a r ra 
chée vive de la bouche d'une e s 
clave, devint la première dent à 
pivot qu'on implanta dans la racine 
de l'incisive ou de la canine perdue. 

De ce jour , la prothèse dentaire 
fut inventée ; elle dût prendre nais
sance avec le premier miroir de 

métal poli, car toute industrie n'est 
que le perfectionnement d'un ser
vice se général isant , mais que cha
cun, à l 'origine, commençait par se 
rendre soi-même. 

Les nécropoles du vieux monde, 
dernières épaves de ces civilisations 
disparues, ont fourni des témoigna
ges palpables de l 'état rudimentaire 
dans lequel était restée la prothèse 
dentaire . De nombreuses momies 
trouvées sur les rives du Nil, ainsi 
qu'au Mexique, prouvent qu'au 
temps des Pharaons aussi bien 
qu'à l 'époque des Astêques, chez des 
peuples qui s ' ignoraient absolument 
et n 'avaient aucune idée de l'exis
tence de leurs continents récipro
ques, les mêmes instincts de coquet
terie et de vanité avaient inspiré des 
procédés ident iques. 

Après le remplacement de la dent 
un ique , l 'esprit inventif des Egyp
tiennes et des Astèques fit un pas de 
plus. 

Les dents d 'emprunt furent per
cées de petits trous servant de pas
sage à de longs crins, à des fils vé
gétaux ou d 'o r ; puis ceux-ci, en
chevêtrés autour des dents natu
relles qui restaient , fixèrent en 
place ce mécanisme élémentaire 
dont, pendant bien des siècles, se 
contentèrent tant de générations 
auxquelles les Romains en trans
mirent la t radi t ion emportée par 
eux de cette terre d'Egypte devenue 
une de leurs provinces. 

On s ' imagine ce que la mastica
tion pouvait gagner à l'emploi d'un 
pareil engin. 

Dans des temps où l'altération de 
l 'appareil buccal n'était qu'une 
exception fort rare et absolument 
accidentelle, ainsi qu'en témoignent 
d ' innombrables momies observées, 
la prothèse dentaire devait rester 
chez ces peuples primitifs ce qu'elle 
fut : un accessoire de toilette très 
rare , une industr ie stagnante. 

Seule la nécessité enfante le pro' 
grès; ei chez les Egyptiens la perte 
naturelle des dents était assez rare 
pour que leurs législateurs aient 
pu songer à faire une pénalité de 
l 'extraction forcée des dents. C'était 
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un stigmate infamant par lequel on 
signalait les criminels au mépris 
public; mais si barbare que puisse, 
au premier abord, nous sembler 
pareille muti lat ion, gardons-nous 
d'exprimer notre indignation en 
songeant que , quatra mille ans 
après eux, en France, hier encore, 
sur nos places publiques, la chair 
humaine fumait sous le fer rouge 
du bourreau, marquant à l 'épaule 
de malheureux condamnés, parfois 
innocents. 

B . TAILLEBOIS, 
c h i r u r g i e n - d e n t i s t e , 

(A suivre.) 

DES ÉLÉMENTS 

Vous vous souvenez, sans doute, 
qu'étant sur les bancs de l'Ecole, 
votre maître vous a d i t , vous a 
appris qu'il y avait quatre éléments, 
Vair, la terre, Veau et le feu; puis 
il vous a expliqué ce qu'ils étaient, 
et, à ce moment, vous n'y avez pas 
prêté beaucoup d'attention : j e veux 
aujourd'hui vous rappeler, complé
ter, autant que je le p u i s , les n o 
tions qu'il vous a données sur ces 
quatre éléments. 

Je commencerai par vous parler de 
l'élément qui a beaucoup piqué la 
curiosité de chacun. 

L'A ir. 
Il arrive souvent qu'un pressen

timent nous avertit qu'il va se 
produire quelque chose de non-
veau qui va introduire un change
ment soit en bien, soit en mal, soit 
momentané, soit durable dans notre 
existence : nous t raduisons notre 
pensée à cette égard de la façon su i 
vante : « Il y a quelque chose en 
l'air. » 

Ces plaines de l 'air qui s 'éten
dent comme un vaste dôme a u - d e s 
sus de nos têtes, ont tenté la cur io 
sité, et stimulé l 'ambition de 
l'homme qui, sans aucune notion 
du milieu où il voulait se lancer, et 
se livrant au hasard de l ' inconnu, 
a voulu les visiter, et a payé sou
vent de sa vie cette curiosité. Que 

n'a-t-i l pas été écrit de bizarre et de 
grotesque sur l 'air, que l'on appe
lait autrefois la vente ? La mytho
logie fourmille d'histoires de ce 
genre. La plupart des d ierx , dans 
la mythologie sont ailés; Mercure, 
en outre le dieu du commerce nous 
est représenté dans toutes les s 'a-
tues, avec des ailes. Les déesses, 
nous apparaissent possédant des 
chars volants, dont l 'attelage va
riai t suivant le rang qu'occupait 
la déesse dans l 'entourage du roi 
des dieux : c'est ainsi que Junon, la 
Reine des Dieux, avait un char traîné 

r i ) ' . " • . T . ¡ A ¡ T !>': M P F A : : D 

par des paons ; que les chars des 
autres déesses habitantes do la ré
sidence des dieux, étaient traînées 
par des colombes.— Les p la in ts , 
les domaines de l 'air, dans le paga
nisme, se trouvaient interdits aux 
simples mortels, et étaient réservés 
aux immortels. 

Dans un temps plus rapproché de 
nous, au moment de l 'apparition du 
Christianisme, la même préoccupa
tion appara î t : les anges , les séra
phins nous sont réprésentés avec 
des ailes , et maintenant encore 
nous représentons la Renommée 
avec des ailes. 

C'est cette enveloppe gazeuse qui 
entoure notre globo, qui produit 
tous les phénomènes, dont la r éu 
nion forme la science que l'on dési

gne sous le nom de météréologie. 
On désigne souvent cette enveloppe 
composée de plusieurs couches 
différentes d'air superposées, qui 
pressent notre globe, sous le nom 
d 'a tmosphère , composé de deux 
mots grecs, atmos, vapeur, et sphèra, 
sphère. 

Quelle est-elle donc cette enve
loppe gazeuze, de quoi se compose-
t-el le? Quels en sont les propriétés 
physiques et chimiques? Aquoi sont-
elles appliquées dans la pratique ? 

Au point de vue physique, l 'air 
sous une petite épaisseur est sans 
couleur ; sous une grande épais
seur il est bleuâtre, il est inodore 
et n 'a aucune saveur. — Le poids 
d'un l i t re d'air est 1,772 du poids 
d'un li tre d'eau. 

Au point de vue ch imique , la 
composition de l ' a i r n'est connue 
que depuis l a fin du siècle dernier . 

Il était réservé à un français, à 
Lavoisier, de déterminer la compo
sition de l 'air. — Il démontra l 'exis
tence de deux gaz différents dans 
l 'air par l 'expérience suivante : 

Lavoisier mit du mercure dans 
un ballon de verre, dont le coî t r è s -
long était doublement recourbé. Ce 
ballon fut placé sur un fourneau d e 
façon que l 'extrémité du col v înt 
aboutir jusque dans le hau t d 'une 
cloche aux trois quarts remplie d'air 
et reposant sur une cuve à mercure . 
En aspirant avec un tube recourbé 
on avait retiré une petite quanti té 
d'air de la cloche, de sorte que le 
mercure s'y élevait plus haut que 
dans la cuve, le niveau du mercure 
dans la cloche; la température et l a 
pression furent notées exactement. 
L'expérience ainsi préparée, Lavoi
sier chauffa le mercure de façon à 
le faire bouillir et maint int le feu 
pendant douze jours . Dès le second 
jour le mercure se couvrit de pel l i 
cules rouges , dont le nombre 
augmenta vers le septième ou l e 
huit ième jour . Vers le douzième 
jour les pellicules ne paraissant 
plus augmenter , Lavoisier laissa 
refroidir l 'appareil et le mercure 
monta dans l a cloche bien plus 
hau t qu 'avant l 'expérience. L e vo -
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lume de Pair s'était réduit du 1[6 et 
le gaz qui restait présentait tous 
les caractères de l'azote, qui venait 
d'être découvert. — Les pellicules 
rouges furentrassemblêes et pesées, 
puis chauffées dans une cornue mu
nie d'un tube qui se rendait dans la 
cuvetle àmercure . La matière rouge 
se décomposa en mercure, qui se con
densa dans le col de la cornue, et en 
un gaz, qui se rassembla dans J'é-
prouvette et auquel on reconnut la 
quaiitê de l 'oxygène.— Le mélange 
des deux gaz reproduisait l 'air or-
dinair \ 

On savait donc que l'air se com
posait de deux gaz : Vazole et Y oxy
gène t mais dans quel proportion, 
c'est là co qui ne pouvait se déter
miner a'ors une façon exacte. 

(A suivre) V. M. 

L'AGRICULTURE 
CHEZ LES ÉGYPTIENS 

D I F F E R E N T S M O D E S D ' i R R I G A T I O N 

S U R L E S B O R D S D C H t 

Les deux gravures que nous pré-
senfconsà nos lecteurs donnent un 
aperçu exact do ces procédés rud i -
mentaires employés par les Egyp
tiens pour i r r iguer leurs terres. 

Dans le premier cas, c'est une 
roue au tour de laquelle courre 
un chapelet de godets fixés à une 
longue corde; un bœuf est aitelé à 
un cabestan qnifaif mouvoir l a roue : 
les godets se remplissent, montent 
à la surface du sol (car, en général , 
ce système n'est employé que dans 
les villages où il y a des citernes, 
des pnits ou descanaux souterrains) 
et se déversent dans de petites au 
ges. L'eau est alors conduite soit 
dans les champs par des rigoles, 
soit dans les ja rd ins ou les maisons 
par des petits canaux ordinairement 
en terre cuite ou plutôt cimentés. 

Dans le second cas, le procédé est 
plus élémentaire; encore, car pour 
les Egyptiens campagnards, les 
Fel lahs comme on les app lie, le 
premier moyen est le nec plus u l t ra 
du genre. 

Ce procédé est surtout en usage 
au bord du Nil où la population est 
restée tout à fait à l 'état primitif. 

Ce sont d'immenses ieviers à con
tre-poids qui puisent l'eau à l'aide 
de cuvettes affectant la forme de 
plateaux de balances . Le procédé 
est des plus simple et des moins 
coûteux. Il est curieux de comparer 
ces machines, chefs-d'eeuvres de 
mécanique pour ces pauvres popu
lations, auprès de nos appareils si 
puissants t t fi compliqués. 

Du reste les Egyptiens sont très 
en retard dans leurs divers procédés 
de cul ture : comme les Chinois ils 
sont restés stationnaires ; ils s'en 
t iennent aux usages 1 primitifs : il 
est vrai que la terre très productive 
par e lh -même et très meuble ne 
demande que fort peu de soins : une 
légère charrue dont la sec est que l 
quefois même en bois, un» rouleau 
de palmier pour passer sur le 
sol afin de l 'aplanir après les 
semailles, voilà les principaux i n s 
t ruments armoires des Egyptiens. 
La cul ture È la main dispese de peu 
d'outils 1« noyau à manche recourbé 
et très eouTt est surtout en usage. 
Certaines graines comme k»"s lent i l 
les, les fèves, les pois sont semées 
sans aucune cul ture préalable. Il y 
a des champs où la charrue ne passe 
pas une fois en dix ans et que l'on 
se contente de grat ter à la surface à 
l'aide de ces noyaux. 

Il est à remarquer toutefois que 
malgré l'insulfisance des moyens 
méc^niquesdontdisposcnt les Egyp
tiens pour la cul ture , ils ont tiré 
du sol un meilleur parti qu'on ne 
pourrait le croire à première v u e ; 
leur système d'irrigation, bien que 
défectueux au point de vue des p ro 
cédés, est fort bien compris quant à 
son application. Une irr gation bien 
entendue peut donner en Egypte des 
résultats de fécondité surprenants 
mais il faut reconnaître également 
que le sol est mervei l leux, il 
ne se lasse pas de produire, pour 
vu, toutefois, qu'on lui donne de 
l 'eau, mais alors il ne se contente 
pas, comme dans notre climat, de 
donner une fois l 'an, il produi t 

continuellement ; une culturs y 
succéda à l 'autre sans interrupion. 
Dans la Basse- Egypte on sème le blé 
vers la mi-novembre "u au commen
cement de décembro, après l'écou
lement des eaux du Nil, on récolte 
au mois d'avril. 

On bat alors le b l é ; l'usage du 
fléau est presque inconnu aux Fel
lahs égyptiens, non pas cette fois 
qu'ils aient trouvé le procédé trop 
compliqué, mais parce que çà fati
guerait trop ceux d'entre eux char
gés de ce soin. Je ne parle pas des 
machines à ba t t re ; non seulement, 
elles sont complètement inconnues 
(si ce n'est des riches propriétaires) 
mais encore elles sont inconcevables 
pour les agr icul teurs du Nil infé
r ieur et les Nubiens . Le battage ou 
dépiquage du blé est fait de la iaçon 
suivante : le blé tel qu'il est récolté 
est étendu sur une aire et foulé aux 
pieds par des bœuf voire même des 
bulles ; quelque chose d'analogue au 
dépiquage par les chevaux dans le 
midi de la France et la campagne 
romaine, mode défectueux qui a été 
heureusement abandonné depuis 
quelques années . Beaucoup d'igro-
nomes at tr ibuent la quai'té infé
rieure du blé d'Egypte à la manière 
dont il est dépiqué. Il n'y aurait rien 
d 'étonnant a cela. Cet usage n'est 
cependant pas général , il n'existe 
que dans le sud du Lava : Dans le 
reste de l 'Egypte le battage s'opèn 
à l 'aide d'une machine appelée 
norey. 

Cette machine plus compliquée 
dans son genre que les appareils à 
i r r iguer , est cependant relative
ment aux prog' ès réalisés une œu
vre grossière, bien qu'intelligente, 
mais donnant des résultats très 
défectueux. 

La norey est un grand châssis 
rec tangula i re , supportant deux 
essieux en bois r sur lesquels 
sont fixées trois ou quatre roues en 
fer plat de deux millimètres d'épais
seur et de quarante à quarante-cinq 
centimètres de diamètre . 

Au-dessus de ce châssis, auquel 
on at tache des buffles, s'élève un 
siège grossier en bois pour le con-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ducteur. Le norey est en usage eu 
Egypte depuis une époque tr è^ recu
lée. On étend le Lié sur l 'aire et 
l'on fait passer la posant mach ine : 
le blé est foulé d'abord par les a n i 
maux, le grain, se dét che, et la 
pail'e est hachée pendant le même 
temps par les roues en fer de la 
norey; l'opération est comme on le 
voit très facile. 

Au mois de mars on sème le dou~ 
rah et le riz qui sont les principaux 
alimerts des Fellahs, au mois de 
fé'.ri'-r, lo chanvre et le lin. C'est 
surtout dans ces cultures que l ' i r r i 
gation bien entendue produit de 
magnifiques résultats, 

Avec le double avantage des in-
nond itions fécondantes du Nil et 
d'une irrigation pratique, le Fellah 
malgré le peu de moyens mécani
ques dont il dispo.-e peut se récolter 
deux et même trois fois par an. 

Il est à espérer que grâue à F i n i -
tiativeéncrgique de qnelquesgrands 
propriétaires agrit ul ieurs français 
et anglais qui sont établis dans ce 
fáconi pays depuis quelques années, 
petit a petit, nos procédés agricoles 
viendront remplacer ceux de ces 
pauvres hab tanis . Il e-t plus que 
temps de profiter des ressources 
qu'offre l 'Egypte. La population 
peut se relever par l 'agriculture, 
sur une vaste éch lie, et certfs si 
avec b s procédé* défectueux en 
u>agi aujourd'hui, on obtient, de si 
beaux résultats, que sera-ce lors
qu'on aura introduit sur ce sol à 
peina effleuré, le puissant ou'i l lage 
de l'Agiiculture européenne. 

LES GÉNIES DE L'INDUSTRIE 
ET DE l_A SCIENCE 

GALVANI 

Aujourd'hui qu'il n'est plus ques
tion que d'électricité, de p i l e s , d'é-
lectrn-aimants, da lumie.e électri
que, de téléphones ou de té 'égra-
phes, n'est-il pa-< de notre devoir de 
consacrer quelques lignes au méde-
cin célèbre, au physicien savant qui 

î eut la gloire d'ouvrir un nouvel ho
rizon aux sciences exactes par s m 
importante découvrit» du Vé/cclri-
citê animale ? 

Aloisio Galvani naqui t à Bologne 
le 9 s •ptembre 1717; à vingt ans , 
Gal vani songeait à entrer dans h s 
ordre*, mais heureusement pour 
lui et pour nous , sa famille et ses 
amis parvinrent à le détourner de 
co projet do r traite. Galvani em
brassa donc la profession de méde
cin et dépensa, pour apprendra- la 
physiologie et l 'anatomie, tou te 
Far Jeu r qu'il voul it consacrer à 
l 'étude de la thêo 'ogie , 

B e n lui en prit , car quelque 
temps plus tard il étai t reconnu 
tiomme un chirurgien habila et un 
a c o u c h ° u r d is ' ingué. En 17G2 il 
soutint une thè^e sur les os, leur 
formation, à la su i t ; do laquelle il 
fut nommé professeur d 'anatomie 
ù l 'Université do Bologne. 

Pourvu de cette importante fonc
tion, honoré et estime de t o u s s e s 
coaapa.'riotes, imi par le m v i a g o à 
une femm<j qu'il a i m â t plus que 
lu i -même, Lucia Gibazzi, fil lo de 
son ancien professeur, Galvani 
devait vivra fort heureux, mais ma l 
heureusement s>u bonheur fut de 
courte durée : sa femme at teinte 
d'une affea-iion de poit ina tomba 
gravement m a l a d e ; son mari lui 
consacra tous ses s ins et veilia sur 
elle avec la plus gran le sollicilude. 
C'est d'ailleurs en dêp >uil.'ant des 
grenouil les qui devaient servir à la 
piéparation d'un boa l on destiné à 

\ la malad" que Galvani eut.Foce ision 
de faire ses premiè es remarques 
sur l'action rie l 'électricité. Il rendit 
compte lui-m 'ma le cette curieuse 
expérience. Voici, d'ailleurs, ses 
propres paroles : 

« Je disséquais uno grenouil le, j r > 
la préparai*, m «s dhposautd 'en faire 
tout autre cho^e ; je la p l a ç a sur 
une 1abld où se trouvait une ma
chine électrique ; elle n'était sépa
rée du coud J e t e u r qua par un p e t a 
intervalle. Une de» personnes qui 
m'aidaient ayant a[ proche légère
ment, par ha sa rd , la pointu d'un 
scapel des nerfs inruraux de cette 

grenoui l le ,aussi tôt tousles muscles 
se contractèrent , de t e l l e sorte 
qu'on aura i t dit qu'ils étaient agités 
par les plus fortes convuls ions .Une 
autre personne présente remarqua 
que le phénomène n ' ava i t lieu que 
lorsque l'on t irai t une étincelle du 
conducteur de la machine . Tandis 
que j ' ô ' a i s occupé d 'autre c h o c e et 
que je réfléchissais en moi-même, 
cette pt r s o n n^é t ° f t n é o de ce *ait, 
vint aussitôt m'av-extin, Pour cela j e 
suis d'un zèle inc roy^hJ j , e t ,b rû lan t 
du dê~ir de- répéter l 'expérience, j e 
voulus mettre a u jour- la cause i n 
connue de ce phénomène. En con
séquence, j a touchai moi-même 
avec la pointa d ' u Q j §capel l 'un et 
l 'autre des nerfs е ц г а и х , tandis 
qu 'un de ceux qui é t a i e n t présents 
t i rai t une étincelle. ; \& phénomène 
se présenta d e la roêroç manière : j e 
vis de fortes contractions dans les 
muscles des membres, pomme si l 'a
nimal avait été pris, de tétanos, t t 
cela au moment même, où l'on t i ra i t 
des étincelles. » 

Gilvani renouve 'a ces expér ien
ces sur des -.'renouilleg vivantes, et 
cons 'a ta m u n e que, çur ces de rn iè 
re», les con'ract ions jetaient moins 
fortes, importante remarque qui 
servit é n o r m é m a n t à Vo'.ta pour 
rec'ifier et modifier les théories d a 
G al va ni . 

Pour obs#ryer l'action de l 'élec
tr ici té de Pair sur l 'organisme a n i 
mal,, Galvanj suspeadit , un j ou r 
qu^ le ciel s ë t a i t nuageux, une g r e 
nouille dépouillée â #on balcon. Cs 
balcon éfai te L ler ,et(Gilvaai s'é a i t 
servi d'un fil de cuivic. Quelle ne 
fut pas encore la surprise du p ro 
fesseur quand il vit que les muscles 
du cadavre .éprouvaient des con
tractions trôsviolentes j i .chaque fois 
qu'ils touchaifmtje'fer du balcon,et , 
dans ce cas, où il n ' y ^ v a i t pas p ro -
ductioa apparente ï l 'électricité, les 
contractions musculaires é t a i e n t 
incomparablement plus fortes que 
lorsqu'on faisait agir une ma .chine 
é'ectrique. Ce faic é tonna bea uooup 
Galvaui, ain«i que toute l'E urope 
savante qui comprit que de là iJevait 

' bientôt sortir quelque nouvel] le dé-
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couverte, et ehacuu, da son côté, se 
m t à reproduire l ' expérience du 
savant anatomiste do Bologne. 

C'est, comme on le voit, à Gal
vani que rsvient l 'honneur d'avoir 
approfondi, le premier, les phéno
mènes révélés d'une manière si for
tui te par la dissection d'une g r e 
nouil le. Aussi les savants don
nèrent - i l s à la nouvelle science, et 
d'un commun accord, le nom da 
galvanisme. 

Galvani après avoir longtemps 
disputé à la mort la compagne qu'il 
chérissait tant, la perdit en 1790. 
D'un autre côté la république cisal
pine ayant imposé le serment à tous 
ses fonctionnaires, et Galvani ayant 
refusé de se soumettre à ce décret, 
il perdit sa place et par-suite sa po 
sition et son argent . Son frère 
Jacques à qui il dût aller demander 
l 'hospitali té le reçut aussi bien que 
possible. Mais Galvani ne pouvait 
surmonter la douleur que lui faisait 
éprouver la perte de sa femme. En 
proie à une profonde mélancolie, le 
savant tomba dans un état de lan
gueur inquiétant . Quelque emprps-
sés que furent les soins que lui p ro
diguèrent des amis et de savants 
médecins, ils no purent parvenir à 
faire sortir Galvani de son marasme. 
Un décret de la république cisal
pine lui rendit , à ce moment, son 
professorat sans condition ; en ag i s 
sant de la sorte, la gouvernement 
voulait à la fois <;t honorer le savant 
et respecter l 'homme p u b l i e ; mais 
le grand professeur ne devait j a 
mais plus remonter dans la chaire 
d'anatomie de Bologne, car il mou
rut dans cette ville même le 4 d é 
cembre 1798, laissant après lui le 
souvenir d 'una existence aussi 
laborieuse qu'honorable et dotant la 
science d'une précieuse découverte. 

Outra sa thèse dont nous avons 
parlé, Galvani publia encore un 
Mémoire sur les reins et les uretères 
des oiseaux, e t exposa son système 
dans un livre int i tulé : Commen
taires sur les forces électriques pour 
produire les mouvements musculai
res. Ces deux ouvrages furent écrits 
en l a t i D . A . BRUNET. 

LA MER INTÉRIEURE D'AFRIQUE 
LE PROJET ROUDA1RE 

Dans un article de la Science du 
1 e r j u in 1882 il a été question de l à 
Mer Intér ieure Algér ienne, mais cet 
article, excellent du reste et e m 
p r u n t é , en r é s u m é , au journal le 
remps. ne t ra i ta i t la question que 
que d'une façon générale et sur tout 
au point de vue des objections qu'a 
faites au projet M. Cosson devant 
l'Académie des sciences. Nous r e 
viendrons tout a l 'heure sur cer
taines de ces objections ; pour Je 
moment il nous semble uti le de don
ner une idée exacte à nos lecteurs 
de ce que l'on appelle la mer in té 
r ieure . 

Au su.d-est de l 'Algérie et au sud-
ouest de là Tunisie existent de n o m 
breuses dépression de ter ra ins qu'on 
appelle chotts. —Les chotts sont à 
vrai dire de vastes plaines succes-
civts, sans pente sensible, ' dépou-
v U ' - s .de toute végétat ion, si ce n'est 
d'ulfa et de thym: Le centre de ces 
plaines est occupé par de grands lacs 
peu profonds, sans eau apparente à 
là su r face , et presque totijoi,js 
couverts d 'une couche de sel et 
de sable , formant croûte plus ou 
moins épassie ; l 'eau en est généra
lement saumât re . 

Les deux lacs pr incipaux dans ce 
genre sont le Chott-el-Chergui (de 
l 'est)et le Chott-el-Gerbi ( leFouest). 

Le Chott-el C l u r g u i n J e s t qu'une 
vaste dépression de terrain dirigée 
du sud-ouest au nord-es t , de 2 à i 
lieues de la rgeur sur 30 lieux 
environ de longueur . Les berges du 
lac ont de 25 à 30 mètres 4e haut ; 
elles sont rocheuses et presque 
à pic. 

Dans le chot t -e l -Chergui se p ro 
duit , d 'une façon merveilleuse, le 
fameux phénomène du mirage. 

La surface de beaucoup de lacs 
d< s chotts n'est indiquée que par des 
efflorecenccs de sab e, par suite des 
dépots sal insrec mnatssables seu le 
ment pour un œil exercé. II arrive 
quelquefois que l'on se trouve pris 

dans ces Chot ts , on s'est engagé 
flans une voie qu'on croyait bonne, 
le sol n'offro aucune particularité 
on s'avance avec confiance, sou
dain : la croûte de sel et de sabla 
s'affaisse sous le poids du corps et 
l'on est précipité de 3, 6, 10, 15 mè
tres dans un lacs d'< au bourbeuse, 
saumâtre , et fortement imprégnée 
de chlorure de soduium (sel marin). 

Or, l 'ensemble de ces Chotts pré
sente une dépression d'une étendue 
considérable et fort au dessous du 
niveau de la mer, dépression qu'on 

-peut avoir été occupée par les eaux 
a u n e époque très éloignée. 

Un français, M. le commandant 
Roudaire, eut l'idée d'utiliser cette 
dépression pour y amener les cours 
de la Médi terranée, de donner au 
sud do l'Algérie les pluies et la fraî
cheur qui !ui manquent , et faciliter 
les relations commerciales , ainsi 
que la dépense de nos frontières. 

Le projet, de commandant Rou
daire a été soumis à l'Etat qui a 
nommé de nombreuses commis
saires chargés de l 'examin u r , et 
c'est sur leur rapport que l'Etat dé -
cidera s'il y a lieu d'entreprendre 
l'affaire. 

La } rofondeur moyenne de la mer 
ainsi créée serait de 21 métrés, sa 
superficie d'au moins 8,000 kilomè
t res carrés (à peu près 14 fois le 
lac de Génère), 7,000 kilomètres 
carrés sout situés sur le territoire 
algérien, l.QOO seulement sur le ter
ri toire tunis ien . 

Les plus grands bateaux pourront 
venir j ^ t e r l 'ancre au cœur du Sha-
ra-Algérien, à 40 kilomètres sud de 
Biskra. 

Selon le commandant Roudaire la 
création de cette mer serait facile et 
peu coû teuse , elle offrirait, au 
point de vue dn climat un avantage 
sérieux; les vapeurs -enlevées à la 
nouvelle mer i raient se résoudre 
en plui-'Siir l 'Algérie; les maré ;ages 

, d ' sparaî t ra ient et le pays assaini. 
Voici comment les travaux se

raient effectués. 
M. Roudaire propose de cr user 

un canal par tant du golfe da Ga-
bés (Tunisie) qui déverserait l'eau 
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de la méditerranôe dans le cliott 1 
Rharsa (el non Rharna comme l'on ! 
a dit par erreur), les divers chotts 
seraient ensuite mis en communi
cation entre eux par des canaux en 
droit les uns des aut res . 

Ces projet est très curieux en ce 
qui concerne la façon dont les ca
naux seraient creusés. 

On n'agirait pas comme pour le 
canal de Ruez ou les canaux ordi-
naireson chargerait les eauxde faire 
elles-mêmes une partie de la b e 
sogne. 

On creuserait de simples t r a n 
chées que le courant se chargerai t 
d'élargir et d'approfondir. Ce sys
tème a été du reste appliqué avec 
suceès par M. Coland ingénieur 
hollandais à la rectification du cours 
de la Meuse. 

Au lieu de donner dès le principe 
au canal ses dimensions définitives 
on creuserait une t ranchée que le 
courant élargirait et approfondi
rait. Mais M. Roudaire propose en 
outre, ce qui n'avait pas fait l ' ingé
nier Coland, de soulever le sol au 
moyen d'excavateurs, de façon que 
les eaux n 'auraient qu'a entraîner 
des terres désagrégées, ce qui r e n 
drait l'opération plus s û r e , plus 
prompte et plus régul ière . 

Le canal principal (celui de Ga-
bès) aurait 1G0 kilomètres et com
muniquerait (selon les dernières 
données, de M. Roudaire, avec le 
chott Rharsa). 

Car des le début il était quesiion 
de faire communiquer directement 
le chott Djerid avec la mer. 

Par le second projet, M. Roudaire 
pense pouvoir éviter certains 
obstacles que présente la canal isa
tion du chott Djerid, é tant donné 
sa nature boueuse et marneuse, le 
chott Djerid serait alors drainé par 
les eaux du chott Rharsa. 

Pour faire entrer les eaux dans 
ce canal il faudrait enlever de 
16m 08 en moyenne , afin qu'elles 
aient la pente et la force nécessaires 
pour arriver presqu'aux extrémités 
des chotts en désagrégant et entraî
nant les terres et seuis successifs. 

Avec deux machines de 500 che -

! vaux-vapeur c h a c u n e , il faudrait 
i 2 ans et 267 jours pour approfondir 

la t ranchée supérieure de commu
nication du golfe de Gabés avec 
le chott Ffjej , pour quelle soit à 
2 m 08 au dessus fie la marée basse, 
il faudrait un débit de 345,600 mè
tres cubes dYau par 24 heures, 
débit successible de s'acroître a 
force et à mesure du creusement. 

D'après des calculs basés sur les 
t ravaux pour la Meuse, M. Rou
daire a supputé que pour obtenir un 
canal de49 mètres de largeur , 8 mé
trés de profondeurau dessous du n i 
veau de la mer à l 'embouchure de 
l'oued Melah, ayant une pente de 
3 centimètres par kilomètre , qui 
commenceraitdanslegolfe- de G-abés 
pour aboutir au chott de Rharsa à 
la profondeur de I4 r a 01 au dessous 
du niveau de la m e r , é tant donné 
qu'on procéderait par la voie de 
t ranchées i n i t i a l e s , laissant aux 
eaux le soin d 'élargir et d'approfon
dir il foudrait 2 ans 291 jours . 

Il reste ma in t enan te tenir compte 
des autres t ravaux de creusement 
de seuils dériyatoires. La moyenne 
serait de 4 ans pour arriver à 
complet achèvement de travaux. Ce 
travail des machines Feules irai t 
selon nous à 5 ans . 

D'après M. Roudaire, les déblaies 
à exécuter et main d'homme exige
raient 2 ans. Il faudra 2 ans et 267 
jours pour l 'approfondissement de 
la tranchée supérieure des chotts , 
3 ans et 24 jours pour la transfor
mation de la t ranchée en canal à 
grande section, cela ferait 8 ans 1[2 
environ. Nous pouvons porter h a r 
diment à 10 ans la durée totale des 
travaux. 

Le courant pouvait atteindre du 
ran t les travaux 1 m. lSpar seconde, 
il verserait alors pendant l 'élargis
sement du canal à grande section 
dans le chott Rharsa, 53,625,000 
mètres cubns d'eau par jour . 

La pente décroissant au fur et à 
mesure du remplissage des chotts, 
il faudrait alors, d'après les calculs 
de M. Roudaire, 6 ans pour remplir 
complètement les bassins de la mer 
intér ieure. 

Cependant comme- les t ravaux de 
remplissage iront de pair avec les 
travaux de déblaiement puisque les 
eaux seront chargées de faire une 
partie de la besogne, a la fin de la 
deuxième année le bassin des chotts 
serait recouvert d'une couche d'eau 
de 13 mètres de profondeur,lo canal 
ne serait pas encore assez large, et 
ce n'est qu'après l a quatrième 
annéeque les eaux pourraient l ivrer 
un espace suffisant aux navires 
d 'un faible tonnage. 

M. Roudaire pense qu 'arec 75 
millions on arr iverai t à faire l a rge 
men t face à toutes les éventualités? 

Pendant la durée des travaux on 
espère avoir les plus grandes faci
lités pour les transports , les vivres 
et surtout les eaux . 

On emploierait beaucoup d 'ou
vriers arabes sous Ja direction de 
chefs de chantier français. 

Voilà tel que la conçu, M. Rou
daire le projet de mer intérieure. 

Des objections nombreuses lui 
ont été faites, nous ne reviendrons 
pas sur celles de M. Cetson. Des 
hommes illustres et compétents 
sont dans les deux partis. Les uns 
t iennent pour M. Roudaire ; les 
autres , contre par l 'académie, que 
leprincipe,bien qu ' i l snesachen tpas 
trop pourquoi, est défavorable au 
projet. 

Les plus graves objections sont 
celles qu'a résumées M. Cerson, 
dans la Revue de V'Acedémie des 
Sciences; M. Roudaire en a réfuté 
plusieurs victorieusement. 

Quelques personnes s 'occupant 
spécialement de la question, et M. 
Roudaire, lu i -même en sont venues 
à se demander si le courant que 
l'on croit devoir exister dans le-
canal, se reprodui ra i t réel lement . 
Nous penchond à croire qu'il serait 
presque nul . 

Une autre objection est celle-ci : 
Le déblaiement , l 'approfondisse
ment et l 'élargissement par les 
eaux, ont très bien réussi pour la 
Meuse ; mais en fleuve à un courant 
assej. rapide qui charr ia t les teires 
du côté de lamer , tandis que au con
traire , ici ce serait la mer qui char -
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r ierai t les terres dans les chotts, de 
p lus , les terres n 'ayant pas derrière 
elles d'eau pour les diluer, pour
raient former une masse compacte 
et semi-l iquide, une sorte de limon 
qui au lieu d'être emporté au loin 
la passerait au tond d u c a n a l e n l ' e x -
cavant et en haussant d 'autant 
son niveau au-dessus de la mer. 

Pour établir le courant , il serait 
peu t -ê t re nécessaire d'avoir un 
second canal de reste à une certaine 
distance du premier , communi 
quant avec un autre chott. Nous 
citons,du reste,cette dernière objec
tion à l 'appréciation de M. Rou-
daire de faire au fur et à mesure des 
t ravaux et les modifications néces
saires. 

Beaucoup de personnes ont éga
lement nié l 'existence d'une mer 
in tér ieure , à des temps reculés. 
Sans être trop affirma'if, mais nous 
basant sur des faits palpables et 
évidents, nous pouvons croire à 
l 'existence à une époque bien recu
lée d 'une mer in tér ieure , qui s'é
tendaient même beaucoup plus au 
sud-ouest que la mer intérieure 
de M. Roudaire. Pour mener toute 
la part ie du Sahara au sud de l 'Al
gérie et le vaste bassin du Grand 
Désert dont la pointe est inclinée 
légèrement vers l 'ouest ont dû être 
recouverts à une époque indétermi
nable par les eaux. Nous admet 
trions assez volontiers le système 
des lacs amers de l ' isthme de Suez. 
Mais ces lacs devaient être immen
ses. Les lacs Victoria et Albert 
Nyerza, devaient servir de réser
voir à de grands fleuves perdus 
aujourd 'hui dans les sables. Du 
reste,les t radi t ions du sud tunisien, 
algérien, marocain et de t im-
houcktou ou du moins des tr ibus 
uomaliis et directes, très peu con
nues des européens, mais dont les 
marocains se piquant de savoir 
l 'histoire et la descendance, ont 
t rès souvent rapport à des villes, 
des palais, des monuments situés 
sur des rives de neuves ou de lacs 
splendides et salés ? Une tradi t ion 
courante est celle qui jus tement 
a rapport aux chotts . Les Arabes 

racontent que, dans les temps recu
lés, les Sahariens, ja loux d'avoir 
une mer comme les habi tants du 
Tell, creusèrent les chotts qui d e 
vaient en tenir lieu. Lorsque ce 
travail fut terminé, ils a l lèrent 
chercher de l 'eau à la Méditerranée 
dans des outres. Dieu, i r r i té de leur 
orgueil les fit périr en route , dé t ru i 
sit une belle ville qu'il avaient 
construite et laissa subsister comme 
témoin le bassin de chott . Nous 
serions assez d'avis, avec M. Hébert, 
que les chotts ont toujours été à 
notre époque zoologique des bassins 
locustres au delà de la mer. 

Mais il est permis de supposer 
que le Sahara, du moins dans sa 
région sud et sud sud-est , à été une 
vasteCaspienne plus ou moins sallée 
qui s'est désséchée/awte de courants, 
comme la vraie Caspienne fera dans 
un avenir plus éloigné étant donnée 
l ' intensité moindre des pouvoirs a b 
sorbants et de la chaleur. 

Un aut re projet qui réuni t le co
rollaire de celui du commandant 
Roudaire et qui n 'es tpas encore mis 
à l 'étude s 'occuperait de la création 
d'un canal interocéanique a écluses 
al lant de l 'Atlantique à la Méditer
ranée, le golfe de Gabès d'une par t 
l 'embouchure marocaine. 

Ce canal arriverait dans la mer 
intér ieur à l 'ouest. Mais ce projet 
gigantesque pourra i t avoir une 
grande utilité eu point de vue mili
taire et sur tout commercial. 

Nous n 'entrerons pas dans les 
explications théoriques du c h a n g e 
ment dû climat qui serait de à la 
création de la mer in té r i eu re , trop 
d 'op in ions i l lustres sont en désac
cord pour que nous nous risquions 
dans la lut te, Nous laisson à d'autres 
plus compétents le soin de répondre 
à M. Conar. 

Nous t iendrons nos lecteurs au 
courant de tout ce qui a rapport à 
ce grand projet français , conçu 
par un esprit enthousiaste, et con
vaincu, plein d 'une foi ardente en 
l 'avenir de notre colonie algér ienne. 

Ainsi le gouvernement qui cher 
che â relever nos colonies et le 
commerce, a été vivement frappé 

du projet du commandant Roudaire 
que nous ne saurions trop féliciter, 
quel que soit le résultat de ses dé
marches et de ses travaux, d'avoir 
consacré son temps et sa haute ca
pacité à la réalisation d'une œuvre 
utile et patriotique. 

C. LAROCHE. 

ROUE 

AGRICOLE DE LA PLUIE 

Dans une précédente causerie pu
bliée dans la Médecine populaire, 
nous avons.parlé du rôle organique 
de la p lu ie ; mais c'est là une bien 
petite page de l 'histoire de ce mé
téore. Aussi aujourd 'hui nous nous 
proposons d'entretenir nos lecteurs 
sur un sujet d'une plus grande uti
lité pratique : Le rôle agricole de la 
Pluie. Ce sont les travaux accom
plis cette année que nous soumet
tons à leur compétence. 

Qu'on n ' imagine pas trouver dans 
les météores des phénomènes re
marquables par leur simplicité. — 
Nous sommes loin des expériences 
de laboratoire où le physicien peut 
renouveler un fait jusqu'à ce qu'il 
en puisse trouver la loi. Nous avons 
devant nous l 'atmosphère ; vaste 
creuset où s 'agitent, se tourmen
tent, se déchaînent les forces tita-
niques de la nature : attraction, 
cbaleur , lumière, électricité s'en
trechoquent , so détruisent, repa
raissent plus formidables pour s'an
nuler bientôt. Et l 'homme, au mi
lieu de ca combat a outrance, de 
ce chaos tumul tueux, no peut qu'ad
mirer et se ta i re . . . Lutter quatjd ou 
est si petit et le monde si grand ! 

L'action de la Pluie en agricul
ture vient à l 'appui de cotte vérité 
philosophique, que de peines , que 
de recherches pour aller si près! — 
C'est pour tant un sujet bien grave 
et dont les conséquences pratiques 
peuvent être énormes pour l'écono
mie rura le . 

Quand on étudie un météore au 
point de vue agricole, il faut tou-
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jours parler de son action sur les 
terres végétales et, en su i t e , de celle 
qu'il exerce directement sur les par
ties aériennes des végétaux. — La 
Pluie agit beaucoup sur les terrains 
et, à cet égard, l'on a fait une foule 
de remarques utiles dont nous a l 
lons énumérer les principales. 

Elle n'imprègne pas également les 
terrains d'humidité : ceci dépend 
avec évidence de leur perméabilité, 
c'est-à-dire, de la quantité d'eau 
reçue qu'ils laissent échapper. Ainsi 
les sols pierreux et graveleux qui 
sont le plus perméables n 'absor
bent que fort peu d'eau et sont, le 
plus souvont, arides et secs ! Au 
contraire, l 'humus absorbe tout et 
ne laisse rien échapper. Donc, en 
général , un sol absorbe d 'autant 
plus d'eau qu'il est plus profond, 
que ses particules sont plus fines et 
qu'il est plus riche en débris or
ganiques. Dès l o r s , toutes choses 
égalos, les plantes qui ont besoin de 
beaucoup d'eau seront cultivées 
dans les terrains a peu près imper
méables. 

Mais, pendant cette absortion, le 
volume du sol augmente , ses pa r t i 
cules s'écartent, l'air peut y pénétrer 
plus profondément et régénérer les 
racines et les germes qui ne peuvent 
vivre sans lui. Quelquefois il est 
vrai, les pluies torrentielles provo • 
quent des gonflements excessifs; la 
force de cohésion est rompue et il y a 
désagrégations des matières superfl -
cielles quo le vent emporte loin 
de là. 

La Pluie modifie encore la nature 
des terrains. Elle y verse des q u a n 
tités considérables d 'ammoniaque 
etd'acide nitrique dont l 'atmosphère 
est chargée ; elle dissout certain sels 
et les entraîne dans les profondeurs. 
Mais cette modification est u t i lo ; 
comment les racines nourr i ra ien t -
elles la plante s'il n'y avait un agent 
qui vînt dissoudre les matériaux ou 
plutôt les aliments dont elle a b e 
soin ? Le rôle de la Pluie en cela est 
admirable. Et il est prouvé : l'on a 
fait les analyses chimiques de cer
taines eaux de pluie ; on les a com
parées à d'autres exécutées sur les 

eaux de d r a i n a g e : or celles-ci se 
sont montrées moins riches en a m 
moniaque et en acide ni t r ique, il 
faut donc néces ; airement qu 'une 
partie ait été absorbée par la terre. 
Ce n'est pas tout encore ; la Pluie, 
en traversant l 'atmosphère, entra ine 
avec toutes ces myriades de débris 
microscopiques qui const i tuent le 
sédément et contribue ainsi à la fer
tilité de la terre qu'elle charge de 
matériaux utiles. Le vent emporte, la 
Pluie rest i tue. 

La Pluie agit de deux manières 
sur les végétaux : par sa qualité et 
sa quanti té , soit directement, soit 
par l ' intermédiaire du sol. Outre 
les composées qu'elle emprunte à 
l 'atmosphère , elle dissout encore, 
a v o n s - n o u s dit, un grand D o m b r e 

de matér iaux (sels d 'ammoniaque, 
de soude, de potasse, de chaux, etc. , 

Pénét rant dans les p l an t e s , elle 
les entraîne avec elle^ les dépose, 
et ne sort que par l 'action de la l u 
mière. Cette dernière influencera 
doue le rôle de l 'humidité du sol; 
beaucoup de pluie sans lumière 
donne des plantes remplies d'eau 
fort médiocres pour le rendement, 
beaucoup de lumière sans eau les 
dessèche complètement. 

En résumé : 
La pluie est nécessaire aux végé

taux, car elle permet les mutations 
et les migrations des produits orga
niques sous rinfluence de la lumière 
et de la chaleur. 

C'est là le premier principe. Voici 
le second : 

La, pluie facilite Vorganisation des 
produits assimiles. 

En effet, c'est par son passage à 
travers les plantes que l'eau facilite 
l 'élongation de la plante, la pousse 
des feuilles, des fleurs et des fruits. 
Si les pluies sont torrentiel les, le 
sol est noyé, et les racines sont 
asphysiées, car elles ont besoin de 
respirer aussi bien que les feuilles 
et les t iges. Ains i , par exemple, 
pour que la vigne arrive à la feuil
laison il lui faut 27 milJ. d'eau de 
pluie en moyenne; il lui en faut 40 
pour arriver à la floraison et 80 pour 
arriver à la maturat ion. Si pour 

des caus<33 diverses le sol ne reçoit 
pas ces quantités d'eau , la récolte 
sera peu abondante : les grains ne 
mûri ront pas. Il en est de même de 
la betterave, des céréales, etc. , dont 
nous nous dispensons de donner ici 
les valeurs numériques. 

Si nous examinons enfin l 'action 
de la Pluie sur les parties aériennes 
des végétaux nous voyons qu'elle 
agit surtout par sa température qui , 
voisine deO degré, peut endomma
ger les plantes de faible const i tu
tion. En outre, elle lave les feuilles, 
enlève les poussières qui les recou
vrent facilitant ainsi l 'assimilation 
atmosphérique. 

Il faudrait maintenant que nous 
connaissons pour quelle espèce vé
gétale la qualité de perméabilité de 
la terre qui lui couvrent et la quan
tité d'eau qui lui faut pour arriver 
à la feuillaison, à la floraison et à 
la maturat ion.Un grand nombre déjà 
sont étudiées : nous avons dos r e n 
seignements précis sur la vigne^ la 
betterave, les haricots , quelques cé
réales, quelques plantes horticoles. 
Mais nous sommes loin d'un but à 
at tondre, et il nous faudra bien du 
temps pour arriver à connaître p a r 
faitement le rôle agricole de la 
Pluie . 

Mais nous sommes en présence 
d'une méthode parfaitement définie 
qui ne peut que nous guider et nous 
éclairer. 

F . CÂNU. 

RÊVES DE JEUNESSE 

Bien souvent, quand courbé sur 
mes livres, j e tâche de retenir quel 
ques l ignes d'un auteur , ou que je 
cherche une solution d ' un problème 
difficile, j ' éprouve une douce con
solation à oublier la tyrannie d'un 
maî t re , dont l 'œil vigilant me s u r 
veille s a n s re lâche, et à me réfugier 
d a D S un avenir heureux que je fa
çonne au gré de ma fantaisie. Je 
choisis une carrière qui me procu
rera la fortune, le bonheur, les hon
neurs ; avec toutes les ressources de 
mon imaginat ion et de prouesse par 
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mon ambition je me compose une 
vie enchantée que je crois réelle 
tan t elle me semble charmante . 

Enfin, me voilà hors de l'école 
que j ' a i tant de fois maudi te ; me 

•voilà libre, plus de puni t ions, plus 
de réprimandes à craindre ; me voilà 
loin de cette prison que j ' au ra i s dû 
choisir, de cet enfer que j ' au ra i s dû 
regarder comme u n paradis . Je 
retrouve le fuyer paternel , les ten
dresses d'une bonne mère, qui me 
confirment dans l 'idée que je me 
suis faite de la vie, qui me font 
croire que cotte vie que mon ima
gination livrée à elle-même s'est 
imposée, est réelle. 

Mais, ô désillusion, cette vie doit 
bientôt cesser pour moi ; mon père, 
ouvrier honnête, qui pour le travail 
est un devoir, qui a élevé plusieurs 
enfants que lui a donné une épouse 
sage et ver tueuse ; et pour qui , (ce 
quebeaucoupde gens oublient),faire 
honneur à ses affaires est un pr in
cipe, est obligé de me faire appren
dre un état, de me placer hors de la 
maison, enfin de me mettre en ap
prentissage. 

Me voilà entré dans la maison où 
mon père a obtenu mon admission ; 
nouveau venu, ne connaissant rien 
aux usages de lamaison, ne sachant 
comment teni rLins t rument que l'on 
m'a misent re les mains, afin de m ' t n 
servir ut i lement ; j e suis en but aux 
quolibets des uns et des autres , et 
aux taquin eriesdestous les apprentis. 
Plus de jeux, plus de récréation, le 
travail du matin au soir, sans r e 
lâche, à peine le temps suffisant 
pour réparer les peines perdues par 
le travail . C'est alors que je m'aper
çois que cette vie, que je croyais si 
douce, si agréable, est semée d 'ê-
cueils contre lesquels il est fort dif
ficile d'éviter de se briser, de préci
pices où l'on risque à chaque i n s 
tant de tomber ; remplie d ' amer tu 
mes sans nombre, faisant disparaî
tre le plaisir que l'on goûte un 
moment. Les soucis, que jusque-là. 
j e n'avais pas connu, apparaissent et 
viennent occdp ' r mon esprit . 

Ohi comme je vois main tenant 
que t 'aurais dû considérer cette 

école que j ' a i tant de fois maudite 
comme un lieu de délices ; et ce 
maître, qui me faisait comme un 
second pèredes observations si dou
ces, si bienveillantes ; et lorsque, 
dans quelques années, ayant uni 
mon existence à celle d'une femme 
bien-aimée, je serai devenu père de 
famille, j ' apprendra i à mes enfants 
à considérer la vie, non comme une 
route bien plate et unie , où il est, 
&isé do marcher , de courir , mais 
comme un chemin étroit , tor tueux, 
d'une pente inégale où le moindre 
faux pas peut coûter la vie. 

Je leur apprendrai ce proverbe 
qui pour nous est le plus vrai pro
verbe : « L'homme propose et Dieu 
dispose.» 

N. M. 

LE 18 JUIN AU TROCADERO 

Le personnel si intéressant du 
Trocadero donne dimanche p ro 
chain, 18 ju in , une grande fête mu
sicale et dramatique avec le con
cours des artistes des principaux 
théâtres de notre cité. 

Nos lecteurs parisiens connais
sent tous la courtoisie et l 'urbanité 
qui régnent dans les différents ser
vices de cette grande salle des têtes 
du Trocadero. Aussi nous croyons-
nous obligés de convier nos lecteurs 
à assister à cette matinée dont les 
plus modestes des collaborateurs 
artistiques recueilleront seuls le 
fruit. 

Le prix dos places, qui est des 
plus modestes est de na ture à enga
ger tous nos concitoyens à prendre 
part à cette bonne oeuvre. 

Tr ibune: 1 fr. — Estrade : 2 fr. — 
Amphithéâtre : 3 fr. —Parque t : 5 fr. 
— Loge : 20 fr. 

S'adresser, pour les billets, au 
concierge du Trocadero, et aux 
agences théâtrales. 

Nous espérons que cette r epré 
sentat ion à bénéfice pourra être 
comparée à la fête de famille du 
I l ju in dernier laquelle avait réuni 
environ 6.000; assis tants , nous 

devons ajouter que clans notre cité 
pir is ienne on a souvent constaté 
la pénurie des locaux affectés aux 
réunions populaires: Le Trocadero 
seul nous est offert : Décidons-nous 
à vaincre les distanees et sachons 
nous habituer, quand le temps est 
propice, à nous rendre à ces réunions 
utiles lesquelles invitent les travail
leurs à sortir des ruelles de la ville 
agitée à aller respirer les sen
teurs voisines du Bois de Boulogne 
et cou loyer les heureux de ce jour 
auxquels on n'a rien à ambitionner 
après une matinée si bien remplie 

L'esprit vivifie le corps. 

CONNAISSANCES UTILES 

E X T I N C T I O N R A P I D E D E S P E U X D E 

C H E M I N É E . 

Voici un moyen prompt et facile 
d'étouffer très promptement un feu 
de cheminée. On place du sulfure 
do carbone dans trois assiettes au 
bas de l'âtr<% on y met le feu. La 
vapeur du sulfure ae carbone dégage 
un gaz intense qui en s'élevant dans 
la cheminée, éteint immédiatement 
le feu de la suie. 

Il faut garder le sulfure de car
bone dansdes vaseshormétiquement 
clos que l'on dépose dans un endroit 
à l 'abri du feu. 

Les pompiers de Paris emploient 
ce procédé depuis plusieurs années 
pour éteindre les feux de cheminée. 
Us réussissent immédiatement etne 
sont plus obligés de monter sur les 
toits, de fermer la cheminée avec un 
drap mouillé, opérations lentes, la
borieuses et qui n 'étaient pas tou
jours exemptes de danger. 

D É C O U V E R T E D E L A F U C H S I N E 

D A N S L E V I N . 

Voici un procédé pour reconnaître 
les vins colorés artificiellement par 
la fuchsine. On y plonge un fil blanc 
de laine ou de soie qu'on lave ensuite 
à grande eau. La couleur naturelle 
fst enlevée par ce moyen, la colo
ration parlafuchsinelaiss3au fil une 
teinte bien rose. (Corr. P. Guyot) 
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D E S T R U C T I O N D E S GUEPES. 

Le moyen Je pins sûr et le plus 
efface pour se débarrasser des 
guêpes est celui-ci: Les guêpes é ta 
blissent ordinairemeâfleur nid dans 
les pelouses. Ce nid, qui contient en 
moyenne de 6 à 8 00O insectes, est 
accessibles par un t rou creusé dans 
la sol. Le s-iir, quand toute cette po
pulation gourmande est rentrée, on 
place un vase rempli d 'eaudes»von 
sur le bord du trou, en ayant soin de 
laisser la sortie libre, et on recouvre 
trou et va s e d'une cloche en verre. 
Au jour, les guêpes sortent pour 

butiner, se h eu rte nf contre l'es parois 
du verre et retombent dans l 'eau de 
savon, qui les a t -phyx ie . Le premier 
soir, on ret ire du vase l^sS à 4,000 
guêpes qui d n i f é r î / 1« lendemain, 
on en ret ire encore un à deux mille, 
et enfin le troisième jour , ce qui 
reste de l'essaim, que l'on peut con
sidérer comme détruit . 

Le Gérant : B O U D A R D 

Pour tout ce Qui concerne la publia 
cité dans les Journaux populaires, 
s'adresser à AI. DE CHAUFFOUR, 
régisseur, rue Montmartre, 99 
(Cour des Messageries). 

S P E C T A C L E S D E L A S E M A I N E 

8 0/0 P A L A I S - R O Y A L — L a b ' e b i s é g a r é e . 
8 0/0 V A P D E V I L L E . — U n m a r i a g e d e P a r i s . 
8 0/0 P O U T K - S T - M A R T I N . — L e B o s s u . 

7 1/2 C H A T E L K T . — Mil le e t u n e N u i t s . 
8 1/2 F o u B i » D R A M A T I Q U E * . — 3 P i e r r o t s . 
8 0/0 AMBIGU — L i s Cer i ses . 

7 3/4 N A T I O N S . — Lâ c h a m b r e a r d e n t e . 
8 1/4 C O M É D I E — P A R I S Î I Ï N N E . — U n h o m m e 

de g l a c e . — 115, r u e P i g a l l e . 
8 0/0 C L U N Y . - C 'e s t l a L o i . 
8 1/2 A T H É N É R . - L « q u « l . - L e t r a i n d e OhlS 
8 1/2 C I R Q U E D ' E T É . • E x e r c i c e s é q u e s t r e s . 
8 0,0 R o E E R T - H o c r u r * . — P r e s t i d i g i t a t i o n , 
N 0i0 F O L I E S B E R A È R E — Totrs l e s s o i r s 

8 1/2 H I P P O D R O M E . — T o u s l e s s o i r s . 
j e u d i s , d i m a n c h e s , e t t ê t e s , à c i h. 

M U S É E G R É V I N — Passng-e J o u f f r o y , bou l . 
M o n t m a r t r e , 10. 
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E t e n P a p i f r r p c o u v p r t dp t o i l e | 
L i n g e é l é g a n t , s o l i d e , c o m m o d e p o u r t o u s 

PlìfX DU BLAJVCiilhliAUa 

mM^y T r a n M 
P a f i er c o n c e r t Papier c o m u t 

de Tci le 

1" QUALITÉ 

la douz. 1 fr. 

6 . 5 . 5 0 

12 » 10k 

Par la p o s t e , 20 c . e c s o s p a r d o u z a i n e . 

E m o i f r a n c o p a r c f i e m i n rte 1er fin F r a n c e li \: irLir d e 2 5 f r . 

Envoi gratuit et f e o du sp l end i i l e Catalogue i l lus tré 

H - - G R A Y . K . M E Y * C ' e , S " , 4 3 . V d e s C a p i i f i n o s , P a r i J 

c r > » 

^ 3 

P R É C I E U ) P O U R L E S M A L A D E S E T M É N A G E 

5 l e d a i l l e s d ' o r 4 g r a n d s D i p l ô m e s d l l o n n e n r . 

E X I G E R l t t i Q t ^ 
-simili dp 
g nature 

SE T E B CHEZ LES É P I C I E R S V P Ï Ï A R Ï A C I E R S 

M É D A I L L E D ' A R G E N T G R A N E M O D U L E k L ' E X P O S I T I O N A L G É R I E N N E D ' A Y R I L 1 8 8 1 

Maladies des Voies urinaires, de la Goutte et des Rhumatismes 
G U E R I E S F A R L E S 

P I L U L E S J U L E S S I M O N 1 
à l ' A R E N A R I A R U B R A (d'Afrique) 

Ces p i l u l e s j o u i s s - n t d e p r o p r i é t é s a c t i v e s e t e f f i c a c e s c o n t r » leCatarrhe vesical a i g u 
i u c h r n i q u e , p u r u l e n t ou s n n g u i n o ' e n t , c o n t r e l a Dysurin, l a Cystite, la Gravelle 
trique, les Coliques néphrétiques, la Goutte. l es RhumalUmes, e t c . P r i x : 3 fr. 5 O l a bo i te 

P h a r m a c i e J U L E S S U I O V Z, r u e d e l a l y r e , à A I G E R 

e t d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . 

EXPOSITIONS UNIVERSELLES 

3 1 H é d a i U e s , d o n t G e n O r , 2 D i p l ô m e s d ' E o a n e u r 

Décernés à Aï. 

P O C R S A 
N a t u r a 

Lotion H. BOREL 
a r r ê t e i m m é d i a t e m e n t la « - h u t e d e * 

c h e v e u x , fnrtififl le e u ï r p h e v e l u . e n - ^ 
l è v e l e s p e l l i c u l e s e t d é m a a g e a i s o n s hi 

P r i x d u flacon, 5 f r . — 1 2 , r u e L a f f i t t e , P a r i s M 

I n i p . C e n t , « l e i o u r n a u x ( S o c i é t é a n o n > m e ' , 

1 4 , r . d e s J e û n e u r s . P a r i s . - J - V . W i l h e r u , I m p . 

I m p r i m é a v e c l e s e n c r e s d e l a m a i s c n S c h n e i d e r . 
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M A C H I N E H O R I Z O N T A L E 

' ° 7 ,ocomobi le o u s u r p a t i n s 
Chaudière à flamme d i r e c t e 

S O ' c h e v a u x 

S P É C I A L I T É D E M A C H I N E S A V A P E U R - F F I X E S E T L O C O M O B I L E S 

M A C H I N E V E R T I C A L E de I à 2 0 chevaux 

C E S 

Machines s o n t prê tes 

à l ivrer 

E n v o i 

f ranco 

de» 

P r o s p e c t u s 

dé ta i l l é s 

M A C H I N E H O R I Z O N T A L E 

L o c o m o b i l e o u sur patins 
Chaudière à re tour de flamme SF| 

de S À 5 0 chevaux G 

A I S O N J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T 

E T 

1 4 4 , 

O I E , S U G G S S S G T J I R S , Ingénieurs-Mécaniciens 
F N U H O U R G P O I S S O N N I È R E , P A R I S 

P O I F R M P R Î M E I ' S O I - H I T ^ M R , « N U S A U E I M A J I P * « E T I F % « « « « G E V 

s s s d e 1 , 0 0 0 Exemplaires . E c r i t u r e , P l a n s , D e s s i n a , M u s i q u e , etc. 
tracés sur papier comme à l'ordinaire.— Prii SELON format.— 8 grandeurs . 

I M P R I M E R I E À C A R A C T È R E S „ „ . . 

Contenue dans une jolie boîte à casses .— 5 8 0 lettres, chiffres; accessoires et instruction / " L 
E X P É R I E N C E S P U B L I Q U E S C H E Z L E S E U L I N V E N T E U R 

P A U L A B A T , 1 2 6 , R U E D'ABÛUKIR (FORTE S T D E N I S ) PARIS Envois des Prospectus et Spécimens contre 1& c. pour l'affranchissement. 
E X P É D I T I O N S C O N T R E R E M B O U R S E M E N T O U M A N D A T - P O S T E J O I N T À L A D E M A N D E , 

RÉCOMPENSA NATIONALS 

D E 1 6 , 6 0 0 FR. 

IFLSDALLLID'OH.RTE 

A P É R I T I F & F O R T I F I A N T Procure au sang les globules rouges qui en FAIT /A richesse et ia force. 
C R O I S S A N C E S D I F F I C I L E S , 

S A N G P A U V R E , A N E M I E , 

L T M P H A T I S M E , S C R O F U L E S , E T C . 

PARIS. ¡2 & Ï 9 . NUE DROUOT, ET LES PHARMACIEI 

B U L L E T I N F I N A N C I E R A U 1 S J U I N 1 8 8 S 

P . T H U R W A N G E R & C 1 E 

B A N Q U E & C O M M I S S I O N 

T o u t e l a semaine) qu i v i a n t d e 
s ' ê c o u ' e r , 1» B o u r s e a m a n œ u v r é 
s u r lo d i s c o u r s d e M. L é o n S a y . 
D a n s u n d . s c o u r s a g r i c o l e , M. L é o n 
Sey a fai t l u i r e l a p e r s p e c t i v e de 
« n o u v e a u x a r r a n g e m e n t s d e n o 
t r e d e t t e p u b l i q u e », qui p e r m e t 
ta i t de d i m i n u e r l e s c h a r g e s fort 
l o u r d e s qui p è s e n t s u r l ' a g r i c u l t u r e . 

L à - d e s s u s , les b a i s s i e r s o n t v o u l u 
v o i r l a c o n v e r s ' o n du 25 0[0, t a n -
d's que l e s p l u s r a i s o n n a b l e s n 'ont 
c o m p r i s d a u s c e s p a r o l e s qu'un 
a c t e de c o u r t o i s i a e t d ' a m a o i l i t â 
n a t u r e l , a u m i l i e u d 'an b a n q u e t 
d ' a g r i c u l t e u r s . La Journal des débats, o r g a n e , c o m m e l 'on s a i t , de 
M . l o M i n i s t r e d e s finances, v o u s 
d o a n e u n c o m m e n t a i r e de ce d i s 
c o u r s qui e n e x p l i q u e la p o r t é e : 
c'est b i e n t o u t c e q u e lu pub l i c 
a v a i t v u d'abord, e x c e p t é que c 'es t 
t o u t l e c o n t r a i r e . L i s e z : i l y a, e n 
effet , u n e c o u v e r s i o 1 d o n t le p r o 
du i t a n n u e l p e r m e t t r a de d é g r e v » r 
l ' a g r i c u l t u r e d ' u n e q u a r a n t a i n e de 
m i l l i o n s ; m a i s i l y a a u s s i u n e s i 
t u a t i o n g é n é r a l e qui n'en p e r m e t 
p a s , q u a u t à p r é - e u t l ' a p p l i c a t i o n . 
L a c o a v e r s i o u est, u n e r e s - o u r c e 
qui , par s a n a t u r e , e s t i n d é p e n 
dant» d e s c o n d i t i o n s p a r t i c u l i è r e s : 
m a i s il e<t c l a i r q u e p o i r l a r e n 
dre e f f e c t i v e , il i a u t a t t e n d r a u n e 
s i tu - i t ion f i n a n c i è r e e t é c o n o m i q u e 
f a v o r a b l e à l ' o p é r a t i o n . C e t t e e x 
p l i c a t i o n , qu i n 'en e s t p a s u n e , 
n o u s r a p p e l l e c e t t e p h r a s e d e M o 
l ière p a r l a q u e l l e n o u s finissons : e t 
v o i l à p o u r q u o i v o t r e fille e s t m u e t t e ! 

5 , R U E F E Y D E A U , P A R I S 

Ceux q u i p a r m i n o s l e c t e u r s a u 
r a i e n t e u p e u r , d o i v e n t s e r a s s u 
rer c o m m e d é t e n t i o n de 5 0[0, i ls 
n ' o n e p a s b e a u c o u p Jieu de s e p r é o c 
c u p e r d e se p r é o c c u p e r de l a c o n 
vers ion, ' pas p lus , q u e c e m o m e n t 
v e n u , i l s n ' a u r o u t j a m a i s l i e u d e 
s 'en i n q u i é t e r v é r i t a b l e m e n t a u 
p o i n t d e v u e du s o r t d e l e u r c a -
p t a l . C'est a u j o u r d ' h u i e t c e s e r a 
e n c o r e l e f o n d N a t i o n a l l e p l u s 
a v a n t a g e u x c o m m e p l a c e m e n t . 

L a B o u r s e a y a n t enf in c o n s t a t é 
qu'i l n'y a v a i t q u ' u n d i s c o u r s de' 
plus d e p r o n o n c é , a r e g a r d é du 
c ô t é d e l ' E g y p t e p o u r y c h e r c h e r 
l e s é l é m e n t s n é c e s s a i r e s à l ' a n i 
m a t i o n d'un m a r c h é qui t o m b e 
d ' a n é m i e : e l l e n'a r i e n t r o u v é , o u 
p l u t ô t e l l e a t r o u v é , c o m m e t o u 
j o u r s , l e s d é p ê c h e s l e s p l u s c o n 
t r a d i c t o i r e s ; o n e s t a l l ô j u s q u ' à 
t u e r la K h é d i v e . C'est a l l e r u n p e u 
v i t e , on n'en es t q u ' a u x K u r o p é e u s . 

Lo m a r c h é e s t si i m p r e s s i o n n a 
ble e t e n m ê m e t e m p s s i m o b i l e , 
q'uil lu i f a u t u n r i e n p o u r m o n t e r 
f i l b a i s s e r e t l 'on m a t t o u s ce s 
m o u v e m e n t s s u r le c o m p t e de l a 
pol i t ique . Ce n'est pas la v é r i t a b l e 
c a u s e , o u t o u t a u m o i n s l ' u n i q u e 
c a u s e ; n o u s n e c e s i o n s ' d e l e R O 
t e r p a r c e q u e n o u s a v o n s l a 
c o n v i c t i o n d'être d a n s le vra i 

La v é r i t a b l e c a u s e de la fa ib le s se 
de l a B o u r s e a é té l a s e c o u s s e s u b i e 
l a s u i i e d u d é s a s t r e do j a n v i e r ; 
l e m a r c h é n e s 'en r e m e t t r a p a s de 
s i t ô t . Il f au t e n p r e n d r e son par t i . 

P . T H U R W A X G E R , ET C". 

A U C O M P T A N T 

BOURSE DU 12'JUIN ^ 882 

TONDS PUBLICS 

3 0/0 

3 0/0 a m o r t i s s a b l e . . 

83 05 

83 'là 

4 0 0 ' . . . 
] 

4 1/2 0/0 j 110 50 
5 0/0. 

B a n q u e de F r a n c e 
— d e P a r i s 

Comptoir d ' E s c o m p t e 
Crédit F o n c i e r 

—• L y o n n a i s 
— Mobil ier 

DêpDts e t r o m p t , c o u r a n t s 
Soc i é t é Générale 
B a n q u e d 'Escompte 

E s t a l g é r i e n , 
E s t ' 
L v o n 
Midi 
N O R D 
Orléans 
Ouest 

O m n i b u s 
Gaz (C° P a r i s i e n n e ) 
T r a n s a t l a n t i q u e 
M e s s a g e r i e s M a r i t i m e s . . 
V o i t u r e s â Par i s 

p a n a m a 
Suez ( a c t i o n s ! 

— Dé légat ions 
— S o c i é t é c i v i l e 

T é l é g r a p h e 
4 0/0 a u t r i c h i e n 
E ^ v p l e nn i i i é e 
I tal ien 5 0/0 
H o n g r o i s 
Turc 5 0 0 
B a n q u e o t t o m a n e 
Lombard 
Banq . 1 . R. p . P a y s - A u t r i c h . 
Mobi l ier e s p a g n o l . J o u i s s . 
C h e m i n s a u t r i c h i e n s 
S a r a g o s s e 
N.-O. a u t r i c h i e n 
Nord d ' E s p a g n e 
A N D A L O U S 
F O N C I E R A U T R I C H I E N 

115 50 

5340 
1195 
1035 
1 5 2 0 
717 50 
522 50 
712 50 
615 . 
575 . 

5S0 . 
750 . 

lGtìj . 
1275 . 
210* . 
1307 50 

805 . . 

1550 . . 
1050 . . 
520 . . 
735 . . 
870 . . 

547 50 
2630 . . 
1295 . . 
2012 . . 

275 . . 

315 . . 
90 65 

103 75 
12 15 

SNO . . 

307 50 
497 50 
4S7 S0 
696 25 
517 50 

590 IL 

S20 '.. 

• SEINE ET V I L M 

D E P A R T E M E N T D E L A S E I N E 

1855-60 3 0 / 0 
65 4 0 / 0 , . • 
6 9 . 3 0/0 • 
71 3 0/0 

Quarts 
75 4 0/0 
76 4 0/0 

B o n s d e l i q u i d a t i o n 
Vi l le d e Marse i l le 

V A L E U R S FRANÇAISES 

O B L I G A T I O N S 

4 0/0. . 
4 0 , 0 . . 
3 0 /0 . . 
350 p . . 
t . p . . . 

F o n c i è r e s 500 
— 100 
— 500 

79 3 O'O 
79 3 0/0 

C o m m u n a l e s 500 4 0/0 
— 79 3 0,0 355 p . 
— 79 3 0 0 t. p . . . 

Ala is a u R h ô n e 
B ù n e - G u e l m a 
Est a l g é r i e n 
E s t 3 0/0 
L y o n f u s i o n 3 0/0 

— 66 3 0/0 
V i c t o r - E m m a n u e l 
Midi 3 0 0 
Nord 3 0/0 
Orléans 3 0/0 
Ouest 3 0/0 
T r a m w a y s Nord 

— S u d 
O m n i b u s 5 0/0 
Vo i tures 5 0 / 0 

ÏOHS ETRANGERS 

A n g l a i s c o n s o l i d é s 3 0 / 0 . . . 
E t a t s - U n i s 4 1 3 0,0 

4 0 / 0 

A u t r i c h e 5 0/0 argent, 
D o m a n i a l e s 66 
E s p a g n e E U 3 O'O 

— Intér ieur 3 0 / 0 . . . 
R u s s e 5 0/0 1S62 

— — 70 
Oblig . 4 0/0 18fi7 

— — 69 
— — 80 

Dette t u n i s i e n n e 
B O N S D E C O U P O N S 87 5 0 - . . 

— 105 
Vil le d e Nap le s 5 0/0 
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N « 1 2 3 . ' - ' P r i x 1 5 c e n t i m e s A B O N N E M E N T S B U R E A U X : 93, RUE MONTMARTRE (COUR DES MESSAGERIES) 

p a r i s : . u n a n , , 8 ,fr. ; s i x m o i s , 4 fr. — d é p a r t e m e n t s : u n a n , 1 0 fï. ; s i x m o i s , 5 fr. — é t r a n g e r : u n a n , 1 2 fr . 

S O M M A I R E / — A v i s à' n o s l e c t e u r s e t a b o n n é s . — L e d o c t e u r C r e v a u x 
C o n n a i s s a n c e s u t i l e s . — C h r o n i q u e s c i e n t i f i q u e . — L a m e r i n t é r i e j r e 

d'Afrique 1 . — L ' E a u et l è F e u . — L'a i r . — A v i s . — E n t o m o l o g i e a g r i 
co le . — P e r d o n n e t ( A . - A . ) — P i e r r e - S a v o r g n a n de B r a z z a . — P r o t h ù s e 
denta ire c o m p a r é e ( S u i t e ) . — La S a i n t - M ê d a r d . — J e F o u l a h - D j a l l o n 

e t le D s c t e u r J e a n B a y o l . — J e a n - B a p t i s t e D u m a s . — O u v r a g e s r e c o m 
m a n d é s . — N o t e . 

I L L U S T R A T I O N S . — D-- C r e v a u x ( l e s A n d e s e t l a G u y a n e j . — A p a t o u . 
— P e r d o n n e t . — S a v o r g n a n d e B r a z z a . — D u m a s . ' 1 

L E D O C T E U R C R E V A U X 

( P a y s a g e s de l ' A m é r i q u e c e n t r a l e ) 
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Avis à nos Lecteurs et Aïonnés 

C e u x d 'en t re nos n o m b r e u x loca
teurs et abonnés qu i dés i rera ient a v o i r 
des r e n s e i g n e m e n t s précis ou déta i l lés 
su r tou tes ques t ions de g é o g r a p h i e , 
de sc ience, de stat is t ique ou d ' h i s 
t o i r e , p e u v e n t adresser leurs le t t res 
( f ranco ) , à M . C . L a r o c h e , a u x b u 
r e a u x du j o u r n a l . I l y sera r é p o n d u 
dans la hu i t a i ne soi t par l e t t r e , soit 
pa r la vo ie d u j o u r n a l , se lon l ' impor 
t ance de l a ques t ion . 

L E D 1 C H E V A U X 

O n a a n n o n c e , c e s j o u r s - c i , l a 

m o r t d e C r e v a u x , l e c é l è b r e e x p l o -

r a t c u r d e s G u y a n e s e t d e s A n d e s . 

D e m ê m e q u e l e s o l d a t e s t f r a p p é 

s u r l e c h a m p d e b a t a i l l e ; d e m ê m e 

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

c h e v e t d e s e s m a l a d e s ; d e m ê m e 

C r e v a u x , e n c h e r c h a n t à f a i r e p é n é 

t r e r l a c i v i l i s a t i o n c h e z l e s s a u v a g e s 

d e l ' A m é r i q u e é q u i n o x i a l e , a t r o u v é 

l a m o r t , e n v é r i t a b l e m a r t y r d e l a 

s c i e n c e , l o i n d e s s i e n s e t d e s a p a t r i e . 

" N o u s a v o n s t o u s l u , q u e d ' a p r è s 

l e s a v i s p a r v e n u s a u c o n s u l d e l a 

R é p u b l i q u e A r g e n t i n e , à T u p i z a , l a 

m i s s i o n C r e v a u x a v a i t é t é m a s s a 

c r é e a u m o m e n t o ù e l l e r e m o n t a i t 

l e P i l c o m a y o ; d e 1 9 p e r s o n n e s q u i 

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

c u n e n ' a é c h a p p é l a m o r t . L e n è g r e 

A p a t o u , s o n f i d è l e s e r v i t e u r , a é t é 

t u é , d i t - o n , à s e s c ô t é s . 

J u l e s C r e v a u x n a q u i t à L o r q u i n 

( A l s a c e - L o r r a i n e ) . P a r v e n u a u g r a d e 

d e m é d e c i n d e p r e m i è r e c l a s s e d e l a 

M a r i n e , l e g o û t d e s e x p é d i t i o n s 

a v e n t u r e u s e s l u i v i n t d a n s l ' e x e r c i c e 

d e s a p r o f e s s i o n . S e s p r e m i e r s v o y a 

g e s p u b l i é s - p a r J e Tour du Monde 
( H a c h e t t e ) , t ' a v a i e n t m o n t r é c o m m e 

l ' e x p l o r a t e u r h e u r e u x d e s G u y a n e s , 

d u H a u t M a r o n i , f l e u v e q u i s é p a r e 

n o t r e p o s e s s i o n d e l a G u y a n e h o l l a n 

d a i s e . I l f i t c o n n a î t r e l a p a r t i e s u p é 

rieure d e l ' O y a p o c k s u r l e s rives d u 

q u e l h a b i t e n t L e s i n d i e n s R o u c o u y e n -

n e s ; c ' e s t d a n s c e v o y a g e q u ' i l f i t 

c o n n a i s s a n c e d u n è g r e A p a t o u , q u i 

l ' a a c c o m p a g n é j u s q u ' à s a d e r n i è r e 

h e u r e . 

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

v a u x r e p r i t l e c o u r s d e s e s e x p l o 

r a t i o n s ; i l t r a v e r s a u n e a u t r e f o i s l a 

G u y a n e x r e m o n t a j u s q u ' a u Y a r i , u n 

d e s a f f l u e n t s d e l ' A m a z o n e . D a n s 

u n e a u t r e e x p é d i t i o n , i l p a r c o u r u t l e 

p a y s q u i s ' é t e n d d e s G u y a n e s à l ' E 

q u a t e u r . I l p a r v i n t j u s q u ' a u P a r o n , 

u n d e s a f f l u e n t s i m p o r t a n t s d e l ' A 

m a z o n e . 

C e v o y a g e , d o n t l a d u r é e f u t d e p l u s 

d ' u n e a n n é e , f u t r i c h e e n r e n s e i g n e -

m e n t s d e t o u t e s o r t e , L ' h i s t o i r e n a 

t u r e l l e , l a g é o l o g i e , l a g é o g r a p h i e , 

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

p l u s c o n n u e s . D a n s c e v o y a g e d e 

p l u s d e 4 , 0 0 0 k i l o m è t r e s , C r e v a u x 

e x p l o r a l e P i o - l ç a , l e Y o p u r a e t 

d ' a u t r e s r i v i è r e s q u i r e n d e n t c e t t e 

r é g i o n s i riche. C ' e s t l à q u ' i l a p p r i t 

l a m a n i è r e d e f a i r e l e c u r a r e , . c e 

p o i s o n s i r e d o u t a b l e , d o n t l e s I n d i e n s 

s e s e r v e n t p o u r e n d u i r e l e u r s f l è c h e s 

a f i n d e f r a p p e r l e u r s e n n e m i s d ' u n e 

m o r t p r o m p t e e t s û r e . 

A p r è s u n v o y a g e e n F r a n c e , l e 

d o c t e u r C r e v a u x s e r e m e t t a i t e n 

r o u t e ( 1 8 8 0 ) . S ' e m b a r q u a n t à S a i n t -

N a z a i r e p o u r l a N o u v e l l e - G r e n a d e , 

i l a t e r r i t s u r S a h a n i l l a . A p r è s a v o i r 

r e m o n t é l e R i o M a g d a b u a j u s q u ' à l a 

N e i v a , i l t r a v e r s a l e s A r i d e s B t r e j o i -

g u i t l e s s o u r c e s d ' u n a f f l u e n t d e 

l ' O r é n o q u é , l e G u y a h é r o . I l g a g n a c e 

f l e u v e e t l e d e s c e n d i t j u s q u ' à s o n e m 

b o u c h u r e . D a n s c e v o y a g e , i l e u t à 

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

p e u p l a d e s s a u v a g e s e t m ê m e c a n n i 

b a l e s . C e n ' e s t q u e g r â c e à s o n c o u 

r a g e e t à s a p r é s e n c e d ' e s p r i t , q u ' i l 

p u t é c h a p p e r à l a m o r t . 

R e v e n u e n F r a n c e , o ù c e s b e l l e s 

e x p l o r a t i o n s l ' a v a i e n t f a i t c o n n a î t r e 

d u m o n d e s c i e n t i i i q u e j i o t r e a m i J u l e s 

C r e v a u x o b t i n t u n e m i s s i o n d u g o u 

v e r n e m e n t f r a n ç a i s p o u x r e m o n t e r l e 

P a r a g u a y e t r e t r o u v e r , à l a s o u r c e 

d e c e c o u r s d ' e a u , u n p a s s a g e e n t r e 

c e t t e r é g i o n e t l ' A m a z o n e . I I p a r t i t à 

l a f i n d e l ' a n n é e d e r n i è r e , p a r v i n t à 

I l u m a h u a e a , d a n s l a R é p u b l i q u e A r 

g e n t i n e , e t e n s u i t e a u m o i s d e m a r s , 

à T a r i j à e n B o l i v i e . D e c e t t e v i l l e , 

n o t r e e x p l o r a t e u r s e d i r i g e a v e r s l s 

P i l c o m a y o . C ' e s t l à q u e c e p i o n n i e r 

d e l a s c i e n c e d e v a i t t r o u v e r l a m o r t . 

E n l e v é à s e s c o n c i t o y e n s d a n s t o u t e 

l a f o r c e d e l ' â g e , c e t t e f i n à l a q u e l l e 

n o u s r é p u g n o n s à c r o i r e l a i s s e , s i 

e l l e e s t v r a i e , u n e p l a c e d i f f i c i l e à 

r e m p l i r . 

C O N N A I S S A N C E S U T I L E S 

M O Y E N S P O U R D É T R U I R E LES FOURMIS 

P R E M I E R M O Y E N 

O n f r o t t e l ' i n t é r i e u r d e p l u s i e u r s 

v a s e s o u p o t s à f l e u r s a v e c d u s i r o p . 

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

o n l e s p l a c e a u - d e s s o u s d e s f o u r 

m i l i è r e s ; c h a q u e j o u r o n é l o i g n e u n 

p e u l e s p o t s , l ' o d e u r l e s a t t i r e r a 

t o u j o u r s . E l l e s l e s s u i v r o n t s a n s 

c e s s e , e t e n p e u d e t e m p s o n t r o u v e 

d a n s l e p i è g e d e s m i l l i e r s d e c e s 

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

b o u i l l a n t e ; o n r e p l a c e e n s u i t e l e 

p o t s u r l a f o u r m i l i è r e , j u s q u ' à c e 

q u ' i l n e s ' e a t r o u v e p l u s . 

D E U X I È M E M O Y E N 

U n e e a u c h a r g é e d ' u n e f o r t e d é 

c o c t i o n d e f e u i l l e s d e n o y e r , v e r s é e 

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

f o u r m i s . 

T R O I S I È M E M O Y E N 

P o u r p r é s e r v e r l e s a r b r e s d e s 

r a v a g e s d e s f o u r m i s , i l s u f f i t d ' e m 

p l o y e r l e s s u b s t a n c e s s u i v a n t e s . 

4 - D e l a g l u q u e l ' o n m e t a u t o u r 

d e l ' a r b r e . 

2 ' D u s u c d e p o i s s o n d o n t o n 

i m b i b e l ' é c o r c e . 

3 - D u c h a r b o n q u e l ' o n é t a l e a u 

t o u r d e l ' a r b r e e n f o r m e d e c o r d o n 

d e l a l a r g e u r d e 3 0 à 4 0 c e n t i m è t . 

4 - D e l a c r a i e q u e l ' o n d i s p o s e 

c o m m e l e c h a r b o n . 

F . G . 

N O T A : N o s lecteurs sont prévenus 
que : T o u t o u v r a g e cm tou te brochure 
déposé en: double a n bu reau du jou rna l 
sera l 'objet d ' un art icle de b ib l iographie 
spécial. 
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CHRONIQUE S C I E N T I F I Q U E 
E T F A I T S I M V i a i S 

.Physique du globe. — - M . B o u 

q u e t d e l a G r y e , d a n s u n e d e s d e r 

n i è r e s s é a n c e s d e l ' A c a d é m i e d e s 

s c i e n c e s , a p r é s e n t é s a c u r i e u s e 

<r Eluda sur les ondes à longues 

périodes dans les phénomènes des 

marées. » C e t r a v a i l p r é s e n t e b e a u 

c o u p d ' i n t é r ê t ; n o u s r e g r e t t o n s d e 

n e p o u v o i r l ' a n a l y s e r e n t i è r e m e n t 

i c i . N o u s é n e x t r a y o n s s e u l e m e n t 

l ' o b s e r v a t i o n s u i v a n t e : 1 1 p a r a î t r a i t 

q u e l e n i v e a u d e l ' O c é a n a b a i s s é 

o u q u e l e s o l d e B r e s t s ' e s t é l e v é 

p r o p o r t i o n n e l l e m e n t d e 1 m i l l i m è 

t r e p a r a n d e p u i s 1834. 

C ' e s t l à é v i d e m m e n t e n c o r e u n 

b e l e x e m p l e d'actions lentes. 

Médaille à M. Pasteur. — M . J . 
D u m a s a a d r e s s é à l ' A c a d é m i e r o y a l e 

d e B e l g i q u e l a l e t t r e s u i v a n t e : 

» M o n s i e u r l e p r é s i d e n t , 

» L e s d é c o u v e r t e s d e M . P a s t e u r 

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

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

m o d e r n e , q u ' i l s e r t e n c e m o m e n t 

m ê m e a v e c l e p l u s g r a n d é c l a t , e t 

q u ' i l e n t o u r e c h a q u e j o u r d ' u n n o u 

v e a u r e s p e c t p a r l e s s e r v i c e s r e n d u s 

à l ' h u m a n i t é . U n c o m i t é c o m p o s é 

d e m e m b r e s d e l ' A c a d é m i e d e s 

s c i e n c e s , d e l ' A c a d é m i e d e m é d e c i n e , 

d e l a S o c i é t é d ' a g r i c u l t u r e , d e l a F a 

c u l t é d e s s c i e n c e s e t d e l ' E c o l e N o r 

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

v u e d e l u i o f f r i r u n e m é d a i l l e e o m -

m é m o r a t i v e d e s e s f é c o n d s t r a v a u x . 

J e v i e n s v o u s d e m a n d e r , a u n o m . d e 

c e C o m i t é , d e p r e n d r e p a r t à l a s o u s 

c r i p t i o n q u ' i l a o u v e r t e s d e r e c u e i l 

l i r a u t o u r d e v o u s , l e s a d h é s i o n s 

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

d ' u n e v é r i t a b l e u n a n i m i t é à c e t t e 

d é m o n s t r a t i o n s p o n t a n é e , d e s a d m i 

r a t e u r s d e s o n g é n i e . 

» V e u i l l e z a g r é e r , e t c . 

» L e p r é s i d e n t d u C o m i t é , 

» D u m a s . » 

Les Ecrevissea et les Pores. — 
f e n d a n t l ' é p i d é m i e q u i a s é v i s u r 

l e s é c r e v i s s e s , q u e l q u e s p ê c h e u r s e t 

m a r c h a n d s o n t f a i t u n e b i e n c u r i e u s e 

o b s e r v a t i o n a u s u j e t d e c e s i n t é r e s 

s a n t s c r u s t a c é s . 

I l p a r a î t r a i t q u ' e l l e s n o p e u v e n t 

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

d a n s l e s e n d r o i t s o ù d e p a r e i l l e s 

é m a n a t i o n s l e u r a r r i v e n t , e l l e s m e u 

r e n t i n f a i l l i b l e m e n t ; a u s s i l e s p l u s 

g r a n d e s p r é c a u t i o n s s o n t - e l l e s p r i s e s 

p o u r l e t r a n s p o r t d e c e s a n i m a u x . 

C ' e s t l à u n f a i t t r è s c u r i e u x q u i 

m é r i t e r a i t , j e c r o i s , d ' ê t r e v é r i f i é e t 

é t u d i é s é r i e u s e m e n t . 

Puceron de la vigne.— H y a c e n t 

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

' v i g n e f r a n ç a i s e , u n p u c e r o n a u t r e 

q u e l e p h y l l o x é r a , q u i a é t é r e c h e r 

c h é d e p u i s s a n s a u c u n s u c c è s , C h o s e 

s i n g u l i è r e , M . L i t c h t e n s t e i n v i e n t d e 

r e t r o u v e r l e m ê m e p u c e r o n . . . s u r u n 

c e p a m é r i c a i n , 

Conservatoire des Arts et Métiers. 

— P a r a r r ê t é m i n i s t é r i e l , e n d a t e d u 

2 j u i n , l a c h a i r e d e t r a v a u x a g r i c o l e s 

e t g é n i e r u r a l d u C o n s e r v a t o i r e d e s 

A r t s e t M é t i e r s , o c c u p é e a u t r e f o i s p a r 

M . H e r v é M a n g o n , e s t v a c a n t e . L e s 

c a n d i d a t s p o u r c e t t e c h a i r e d o i v e n t 

a d r e s s e r l e u r d e m a n d e a u m i n i s t r e 

a v a n t l e 2 0 j u i n . 

Les Torpilleurs russes.-«-hv p e r 

f e c t i o n n e m e n t d e s e n g i n s d e g u e r r e 

m a r c h e b e a u c o u p p l u s v i t e q u e c e l u i 

d e s i n s t r u m e n t s d e p a i x . L ' o n v i e n t 

d e f a i r e l ' e s s a i à C r o n s t a d t ( R u s s i e ) 

d e n o u v e a u t o r p i l l e u r s . C e s o n t d e s 

p e t i t s b a t e a u x s o u s - m a r i n s p o u v a n t 

c o n t e n i r 4 h o m m e s p e n d a n t 2 4 h e u 

r e s , e t s e m o u v a n t p a r u n e h é l i c e . 

U s s e g l i s s e n t s o u s l e n a v i r e à a t t a 

q u e r , p o s e n t l e u r s t o r p i l l e s e t y m e t 

t e n t l e f e u à l ' a i d e d e l ' é l e c t r i c i t é , 

a p r è s s ' ê t r e s u f f i s a m m e n t é l o i g n é s . 

Traversée de la Manche en ballon. 
- — U n n o u v e l e s s a i d e t r a v e r s é e d e l à 

M a n c h e e n b a l l o n v i e n t d ' a i r e j t e n l é . 

L ' A n g l a i S j S i r C l a u d e d e C r e s p i g n y , o u 

p l u t ô t S i m m o n S j S o n d o m e s t i q u a , e s t 

p a r t i d ' A n g l e t e r r e l e 1 0 j u i n à d e u x 

h e u r e s d e l ' a p r è s - m i d i . L e b a l l o n a 

é t é a p e r ç u à 3 h e u r e s 1 5 m i n u t e s à 

C a l a i s ; u n q u a r t d ' h e u r e a p r è s * i l 

p a s s a i t e n v u e d ' A r r a s ; Y e r s q u a t r e 

h e u r e s i l a a t t e r i à X i H y - l e s - M o f f a i -

n e s ( P a s - d e - C a l a i s ) , La, d i r e c t i o n 

s u i v i e a , é t é p r e s q u e t o u t l e t e m p s 

c e l l e d u S u d . 

Application de la pile de Volta.— 

U n e l o i d u 2 8 m a r s 1 8 0 6 a v a i t é t a b l i 

u n e r é c o m p e n s e d e 5 0 , 0 0 0 f r a o c s à 

l ' a u t e u r d e s a p p l i c a t i o n s l e s p l u s 

u t i l e s d e l a p i l e d e V o l t a . U n d é c r e t , 

é m a n a n t d e s b u r e a u x d e l ' i n s t r u c 

t i o n p u b l i q u e , v i e n t d e d é c i d e r q u e 

l e c o n c o u r s à c e p r i x , o u v e r t d e p u i s 

c i n q a n s , s e t e r m i n e r a l e 3 1 j u i l l e t 

1 8 8 2 . 

Eboulement c f 2 ? / m . - ~ J J e s é l ) o u l e -

m e n t s d ' E l m n e s o n t p a s . e p e o r e 

t e r m i n é s , L a Gazette de Cologne r e 
ç o i t u n e d é p ê c h e q u i l u i a n n q p ç e 

q u e l e 1 Q j u i n , à , i r o j s h e u r e s . e t d e 

m i e d u ?>oirp u n e a u t r e p a r t i e d u 

R i s i k o p f v i e n t d e s ' é c r o u l e r . 

La Fola.— L e g o u v e r n e m e n t a u 

t r i c h i e n a v a i t e n v o y é l a P o l a e n 

e x p é d i t i o n v e r s l e p ô l e n o r d . O n 

é t a i t s a n s n o u v e l l e s d e p u i s l o n g 

t e m p s . O n v i e n t d ' a n n o n c e r q u e l e 

n a v i r e e s t v e n u h i v e r n e r à T r o m s o ë , 

a p r è s ê t r e p a r v e n u t o u t e f o i s j u s 

q u ' a u 6 0 a p a r a l l è l e . I I c r a i n t l a d é 

b â c l e e t l e v o i s i n a g e d a n g e r e u x d e s 

I c e - B e r g s . L a d é b â c l e , d ' a i l l e u r s , a 

d é j à c o m m e n c é , c a r l e s t r o i s s t e a 

m e r s : A t y - o l - L i n c o l n , B o l i v i a e t 

J e a n B r e y d e l o n t r e n c o n t r é d a n s l ' A t 

l a n t i q u e d e n o m b r e u s e s m o n t a . g n e s 

d e g l a e e . 

La mj intérieure d'Afrique 

N o u s d o n n o n s a u j o u r d ' h u i , p o u r 

f a i r e s u i t e à n o t r e a r t i c l e d u 1 5 , l a 

e a r t e d e s c h o l t s d r e s s é e p a r l e c o m 

m a n d a n t R o u d a i r e . 

L a S o c i é t é d e G é o g r a p h i e a bien 
v o u l u a u t o r i s e r l a r e p r o d u c t i o n d e 

c e t t e c a r t e q u i s e r a , n o y / s ^ ' e n / d o u -

t o n s p a s , d e l a p l u s g r a n d e u t i l i t é à 
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L ' E A U E T L E F E U ceux de nos lecteurs, qui s'occupent 

des grandes questions géographi

ques et économiques en ce moment 

à l 'ordre du jour. 

La carte du commandant Rou-
daire, à l'échelle de dres

sée en 1877, indique d'une façon 
très précise les divers nivellements 
exécutés par la mission Roudaire en 
1874, 1875 et 1876, les altitudes, 
les différentes espèces de terrain, 
les puits et fontaines. Elle montre 
de la façon la plus nette la surface 
totale de la mer intérieure, soit : 
8,000 kilomètres. 

Comme on le voit sur cette carte, 
la mer affectera une forme allongée; 
elle sera divisée en deux bassins dis
tincts, l 'un à l'Ouest, qui compren
dra une foule de petits chotts et le 
chott Melrir; l 'autre, à l'Est, qui oc
c u p e r a i s chotts Rharsa, Djerid, Fe-
je,h etc. 

Les diverses commissions char
gées par le gouvernement d'étudier 
le projet, se sont réunies il y a quel
ques jours; mais, faute de détails 
assez précis, nous sommes forcés 
de remettre à un autre jour les ren
seignements que nous avons promis. 
Toutefois, nous croyons savoir qu'on 
aurait décidé ce principe: l'envoi 
d 'une nouvelle mission composée de 
spécialistes, chargée de vérifier sur 
les lieux mêmes, la justesse des as
sertions de M . Roudaire ( 1 ) . 

C. LAROCHE. 

(1) Dans la Science du 15 j u i n , t o u s nos lec
t eurs ont dû ê tre é t o n n é s du n o m b r e p r o d i 
g i eux de fautes qui émai l la i ent différents de 
n o s art ic les , an ire autres , ce lu i de la iner 
în tér i eure . T o u t e s fau te s t y p o g r a p h i q u e s , du 
res te : P o n c t u a t i o n é t o n n a n t e , in t ervers ion 
de mot s , l e t t re s r e t o u r n é e s , en p lus ou e n 
m o i n s , e t c . 

Il serai t trop l o n g de l e s re lever ici : n o u s 
pr ions donc nos n o m b r e u x l ec t eurs de v o u 
loir b i e n prendre acte de c e t t e no te et de 
n o u s e x c u s e r . P a r su i te d 'événements impré
vues , la correct ion des épreuves , avant le 
t i rage , n 'ayant p u être faite à t e m p s , les a r 
t i c l e s o n t p a r u dans l e s cond i t ions l e s plus 
désavantageuses . N o u s ve i l l erons à ce que 
ce la n e se renouve l l e point à l 'avenir, Ceux 
de nos l ec teurs , qui dés ireraient des oxpl ica-
t i p n s au s u j e t de l 'obscurité re la t ive de cer 
ta ins p a s s a g e s , son t priés de n o u s adresser 
( franco) les q u e s t i o n s qu'i ls j u g e r o n t à p r o 
pos . 

C. L. 

I n t r o d u c t i o n 

Pour faire suite à la publication 
de M. A. B. « L'Air, la Terre et 
l'Eau » deux de nos collaborateurs 
spéciaux MM. F. Canu et A. Lar-
balétrier commencent aujourd'hui 
« L'Eau et le Feu •» qui sera régu
lièrement continué dans les numé
ros suivants. 

Nous examinerons successive
ment les phénomènes naturels pro
duits par l'eau et le feu. 

La division de cet ouvrage se 
trouve naturellement indiquée par 
son titre. La première partie com
prendra donc l 'étude de l'eau, dans 
la nature et dans le laboratoire ; la 
seconde présentera aux lecteurs, 
le feu et les principaux phénomè
nes naturels dont il est la cause^ 
ainsi que les merveilles auxquelles 
il donne naissance. 

CHAPITRE I 

L a V a p e u r d ' E a u 

L'Eau gazeuse . — La vapeur d'eau dans 
l ' A t m o s p h è r e . — Vis ib le . — Invis ib le . — 
Les H y g r o m è t r e s et l 'Hygrométr i e . •— 
P o u v o i r absorbant > la vapeur d'oau et ]a 
chaleur so la ire . — Le R a y o n n e m e n t - — 
L a Malaria. — Les N u a g e s . — Leur c las 
s i f i ca t ion .— Stra tus , C u m u l u s . — Cirrus. 
•—• N u m b u s . — Les Broui l lards . — Leur 
format ion . — L e s Broui l lards à Londres . 
— Broui l lards sombres . — Broui l lards 
transparents . — Broui l lards extraordinai
r e s . — Paris , l e 24 janv ier 1588. — Con
c l u s i o n . 

La vapeur d'eau est un gaz im
palpable, incessamment fourni par 
l'évaporation marine. Considérée 
seule, elle est répandue en quan
tité considérable dans l'air, mais 
comparativement aux autres subs
tances qui entrent dans la compo
sition de cet élément, elle ne l'est 
que fort peu (un demi centième de 
la masse totale environ), mais elle 
y est constante. 

La vapeur d'eau peut se présen
ter à nos regards sous deux aspects 
différents : à l'état visible, comme 

1 lorsqu'on fait bouillir de l'eau, ou 
à l'état invisible. 

Il est facile par quelques gros
sières expériences, de reconnaître 
la présence de la vapeur d'eau 
dans l 'atmosphère d'un apparte
ment par exemple. Prenez une ca
rafe frappée, exposez-là dans l'en
droit convenu, et vous la verrez se 
couvrir d'autant plus de buée que 
l'humidité sera grande. L'hiver, 
les vitres joueront le même rôle, et 
c'est justement ce qui fait le déses
poir de nos ménagères dans cette 
saison. 

Mais l 'éraluation exacte de la 
quantité de vapeur d'eau répandue 
dans l'air s'obtient à l'aide d'ins
truments spéciaux appelés hygro
mètres. Nos météorologistes en ont 
lait un certain nombre que nous 
allons énumérer, mais qu'il serait 
inutile de décrire. On peut les rap
porter à trois types : 

lo Les Hygromètres par absorp
tion qui sont au nombre de deux : 
celui de Saussure et l'Hygroscope. 

2o Les Hygromètres par évapora-
lion que l'allemand August a appelés 
Psychromètres. 

3o Les hygromètres à condensa
tion de Leroy, de Daniell, de Re-
gnault. Ce dernier surtout, celui de 
Regnault, a tous les avantages des 
précédents,sans avoir aucun de leurs 
défauts. 

Nous passons rapidement sur ce 
sujet ; car l 'Hygrométrie est une 
science météorologique très-étendue, 
très-complexe, et qui nécessite des 
connaissances assez développées de 
Physique, de Chimie et de Mathé-
mathiques (1). 

Quelque petite que nous semble 
la quantité de vapeur d'eau répan
due dans l 'atmosphère, ses effets 
n 'en sont pas moins considérables. 
C'est surtout par son pouvoir ab
sorbant qu'elle agit. 

En effet, le jour, la terre absorbe 

() ) Voir , pour p lus de détai l a. la Vapeur 

d'eau dans l 'a tmosphère » dans le Ne 107 da 

la Sc ience P o p u l a i r e . 
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d e l a c h a l e u r , c ' e s t - à - d i r e ( p u i s q u ' i l 

e s t d é m o n l r é q u e l a c h a l e u r e s t 

l ' i m p r e s s i o n q u e n o u s r e s s e n t o n s 

d ' u n m o u v e m e n t ) , q u e l e s r a y o n s 

s o l a i r e s i m p r i m e n t a u x p a r t i c u l e s 

t e r r e s t r e s u n m o u v e m e n t e x c e s s i v e 

m e n t r a p i d e . I l e s t p o s s i b l e d e c o n 

c e v o i r a l o r s c o m b i e n e s t c o n s i d é r a 

b l e l a q u a n t i t é d e c h a l e u r a i n s i p r o 

d u i t e : e l l e e s t s u f f i s a n t e p o u r b r û l e r 

t o u t e l a v é g é t a t i o n . M a i s h e u r e u s e 

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

i n t e r c e p t e l e s r a y o n s , 

a r r ê t e l e m o u v e m e n t 

q u ' i l s p o u r r a i e n t c o m 

m u n i q u e r , f i l t r e p o u r 

a i n s i d i r e l a c h a l e u r s o 

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

a l o r s s i n g u l i è r e m e n t d i 

m i n u é e 

L a n u i t , l e p h é n o m è n e 

i n v e r s e s e p r o d u i t , l ' a s t r e 

d e n o s j o u r s e s t d i s p a r u 

à l ' h o r i z o n e t n e n o u s 

c o m m u n i q u e p l u s n i c h a 

l e u r , n i l u m i è r e . L a 

t e r r e t e n d a l o r s à p e r 

d r e l ' u n e t l ' a u t r e p a r l e 

r a y o n n e m e n t v e r s l e s 

e s p a c e s i n f i n i s , o u e n 

d ' a u t r e s t e r m e s , e I l o t e n d 

à p e r d r e l e m o u v e m e n t 

q u i l u i a é t é c o m m u n i 

q u é . S i l e s c h o s e s s e 

p a s s e n t d e l a s o r t e , i l v a 

s e p r o d u i r e u n f r o i d 

a s s e z i n t e n s e p o u r g e l e r 

l e s a n i m a u x e t l e s v é g é 

t a u x . C ' e s t a l o r s q u e J a 

v a p e u r d ' e a u a g i r a c o m 

m e p r é c é d e m m e n t ; e l l e e m p ê c h e r a 

l e r a y o n n e m e n t d e s ' o p é r e r e t p a r 

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

b a i s s e r . 

P a r s u i t e d e c e t t e m e r v e i l l e u s e 

i n f l u e n c e , l a v a p e u r d ' e a u , a g i s s a n t 

c o m m e u n m a n t e a u q u i e n v e l o p p e , 

r a i t l a t e r r e , l u i a s s u r e u n e t e m p é 

r a t u r e r e l a t i v e m e n t c o n s t a n t e . 

N o u s e n a v o n s d e s e x e m p l e s f r a p 

p a n t s . A i n s i , d a n s l e d é s e r t d u S a _ 

h a r a , d a n s l e s s t e p p e s d e l ' I n d e , s u r 

l e s h a u t s p l a t e a u x d e l'Hymalaya» 

d a n s l e s p l a i n e s i m m e n s e s d e l ' A u s 

t r a l i e o ù l ' e a u f a i t c o m p l è t e m e n t 

• d é f a u t , l a c h a l e u r e x c e s s i v e d u j o u r 

c o n t r a s t e s i n g u l i è r e m e n t a v e c l e 

f r o i d i n t e n s e d e l a n u i t -

C e p e n d a n t l a v a p e u r d ' e a u n ' e s t 

p a s s a n s i n c o m m o d i t é s . S i s o n a b 

s e n c e t o t a l e d é t e r m i n e d e s c o n s é 

q u e n c e s t r è s - f â c h e u s e s a u p o i n t d e 

v u e d e s ê t r e s a n i m é s , s a t r o p g r a n d e 

a b o n d a n c e p r o d u i t l e s m ê m e s e f f e t s . 

A i n s i t o u t l e m o n d e a e n t e n d u p a r l e r 

L E N È G R E A P A T O U 

d e l a M a l a r i a , a i r m a l s a i n q u i s e d é 

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

d e s e t h u m i d e s , e t q u i o b l i g e l e s 

h a b i t a n t s à é m i g r e r . 

D a n s l ' a i r , a v o n s - n o u s d i t s e 

t r o u v e u n e q u a n t i t é p l u s [ o u m o i n s 

c o n s i d é r a b l e d e v a p e u r d ' e a u é m i s e 

p a r l a s u r f a c e d e l ' o c é a n . Q u a n d l a 

t e m p é r a t u r e v i e n t à b a i s s e r , p a r s u i t e 

d e l a d i s p a r i t i o n d u s o l e i l à l ' h o r i 

z o n , c e t t e v a p e u r d ' e a u s e c o n d e n s e 

e n g o u t t e l e t t e s e x t r ê m e m e n t p e t i t e s 

a p p e l é e » V é s i c u l e s . 

L ' o n n ' e s t p a s d ' a c c o r d s u r l a 

c o n s t i t u t i o n m ê m e d e c e s v é s i c u l e s , 

m a i s n o u s n ' a v o n s p a s à f a i r e i c i d e 

l a p o l é m i q u e . L e u r a g g l o m é r a t i o n 

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

l e s b r o u i l l a r d s e t l e s n u a g e s . 

L e s n u a g e s , d o n t n o u s a v o n s à 

n o u s o c c u p e r i c i , n e s o n t d o n c q u e 

d e s a m a s p l u s o u m o i n s c o n s i d é r a 

b l e s d e v a p e u r d ' e a u c o n d e n s é e , 

s u s p e n d u s d a n s l ' a t m o s p h è r e . I l e s t 

e x c e s s i v e m e n t d i f f i c i l e d e l e s c l a s s e r 

à c a u s e d e l e u r m o b i l i t é 

i p r o v e r b i a l e . C e p e n d a n t 

^ z o n p e u t , t a n t b i e n q u e 

• . m a l , l e s r a p p o r t e r à q u a -

t r e t y p e s p r i n c i p a u x : l e s 

S t r a t u s , l e s C u m u l u s , l e s 

C i r r u s , l e s N i m b u s . 

L e s S t r a t u s s o n t d e s 

n u a g e s d i s p o s é s p a r s t r a 

t e s , c ' e s t - à - d i r e p a r c o u 

c h e s h o r i z o n t a l e s , q u i 

a p p a r a i s s e n t a v e c l e l e 

v e r e t l e c o u c h e r d u 

s o l e i l . 

L e s C u m u l u s s o n t 

t r è s - c o m m u n s ; c e s o n t 

d e g r o s n u a g e s b l a n c s 

d o n t l a m a r c h e e s t t r è s -

r a p i d e e t q u e l e s m a r i n s 

a p p e l l e n t b a l l e d e c o t o n . 

L e s C i r r u s s o n t d e s 

n u a g e s e x c e s s i v e m e n t 

f i n s , s e m b l a b l e s à d e s 

b a r b e s d e p l u m e o u à 

u n e q u e u e d e c h a t , q u e 

l ' o n s u p p o s e ê t r e f o r 

m é s p a r d e s a i g u i l l e s d e 

g l a c e . 

L e s N i m b u s s o n t l e s c u m u l u s s e 

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

d e s c u m u l u s q u i t o u c h e r a i e n t l e s o l . 

« N o u s n ' i n s i s t e r o n s p a s s u r c e s 

-< d i v i s i o n s c l a s s i q u e s q u i n ' o n t 

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

•'• G . T i s s a n d i e r : c h a q u e n u a g e a s a 

« f o r m e p a r t i c u l i è r e , e t u n l a m b e a u 

« d e v a p e u r q u i s e d é t a c h e s u r u n 

« c i e l a z u r é , e s t s o u m i s à t o u s l e s 

-< c a p r i c e s d u v e n t ; i l s e d é c o u p e e t 

« s e m o d i f i e à l ' i n f i n i - » 

Q u e d ' h e u r e s p a s s e r a i t - o n p a s 
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à Contempler ces heureux messagers 
des tropiques? Que ne donnerait-on 
pas pour les pouvoir admirer de 
plus près, loin du bruit du monde, 
au milieu de ce silence absolu qui 
doit régner dans les hautes régions 
de l'atmosphère? Heureux l'aéro-
naute pour'qui ces merveilles sont 
familières 1 Quel plaisir n'éprou-
ve-t-on pas à fairo errer son imagi
nation parmi les mille et un replis 
de leurs délicats contours? 

Les brouillards diffèrent des nua
ges en ce qu'ils se sont formés dans 
la partie inférieure de l'atmosphère, 
de manière à en troubler la transpa
rence, Ils sont composés de ces 
mêmes vésicules; mais on est sûr 
que celles-ci sont creuses, ayant pu 
les étudier à loisir au microscope, 
Pour qu'ils puissent se former, il 
faut que l'air soit saturé, c'est-à-dire 
qu'il contienne toute la quantité de 
vapeur d'eau possible : car alors 
celle-ci peut se précipiter pendant un. 
temps plus ou moins long. Le broui-
lard en mer constitue un véritable 
danger pour le navigateur. Tout la 
monde a entendu parler des fameux 
brouillards de Londres qui contrai
gnent les habitants de cette cité à 
allumer en plein jour. Quelquefois 
on distingue deux sortes de brouil
lards : 

Les brouillards sombres; signe de 
mauvais temps. 

Les brouillards transparents, signe 
de beau temps. 

Les brouillards ont quelquefois 
une étendue fort considérable, sur
tout dans les pays du nord. Cepen
dant le 24 janvier 1588 régna à 
Paris un brouillard resté historique. 
Il était si intense qu'à une heure de 
l'après-midi, l'on ne pouvait distin
guer les objets à un pied de distance, 
tant était grande l'obscurité. 

Là vapeur d'eau agit encore de 
bien des manières; mais il faut nous 
restreindre, car d'autres merveilles 
nous attendent. D'autres phénomè
nes non moins importants se mani
festent constamment par sa seule 
a c t i o n à T o u j o u r s l'eau se présente à | 

nos yeux et toujours nous en avons 
besoin. C'est la richesse de l'homme, 
sa fortune et sa vie. 

Ne voyons-nous pas la vapeur, 
âme de tant de géants industriels, 
rapprocher les distances et faciliter 
le Travail ? 

F, CAMJ ET A . LARBALETRIEU. 

( i l suivre). 

L ' A I R 

(Sui te ) 

Nous avons'vu que l'expérience 
de Lavoisier déterminait bien la 
composition de l'air, mais ne nous 
donnait pas les proportions exac
tes suivant lesquelles l'oxygène et 
l'azote étaient mélangés. La com
position exacte de l'air, se déter
mine d'une façon très simple en 
même temps que très précise, soit 
par la mesure des volumes, soit 
par la mesure des poids. 

Pour analyser l'air en volume on 
emploie le phosphore, soit à froid, 
soit à chaud. Par le phosphore à 
froid, dans une éprouvelte graduée 
reposant sur l'eau et contenant 
100 parties d'air, on fait passer 
un long bâton de phosphore hu
mide; l'oxygène, en se combinant 
avec le phosphore, forme de l'acide 
phosphoreux, soluble dans l'eau. 
Au bout de quelque temps les fu
mées blanches disparaissent et le 
phosphore n'est plus lumineux 
dans l'obscurité, on le relire et en 
mesurant le nouveau volume du 
gaz ramène à la pression initiale, 
on constate qu'il est formé de 79 
parties d'azote; il a donc disparu 
21 parties d'oxygène = 79 parties 
d'azote et 21 d'oxygène. Telle est 
donc la composition en volume de 
l'air. 

Au moyen du phosphore à chaud, 
l'analyse se fait bien plus rapide
ment. 

Dans une cloche courbe, conte
nant un volume connu d'air, et r e 

posant sur l'eau,on fait passer à l'aide 
d'un iil de fer, un petit morceau 
de phosphore. Dès que le corps 
est arrivé dans la partie recourbée, 
on retire le fil de fer et, avec une 
lampe à alcool, on chauffe le phos
phore, d'abord avec précaution 
pour -.vaporiser l'eau, qu'il avait 

entraînée; puis rapidement, de 
manière à enflammer la vapeur de 
phosphore. On voit alors une flam
me pâle s'avancer progressivement 
en absorbant l'oxygène; elle sé
pare l'air qui contient encore de 
l'oxygène de celui qui n'en con
tient plus; quand elle est descendue 
jusqu'au niveau de l'eau, l'expé
rience est terminée. Dès que l'ap
pareil est refroidi, on peut consta
ter que le résidu est formé de 79 
volumes d'azote pour 100 d'air, 

On détermine aussi la compo
sition et le volume au moyen de l'a
cide pyrogallique et la potasse, en 
se basant sur ce que l'acide pyro
gallique, en présence d'un excès 
de potasse, jouit de la propriété 
d'absorber l'oxygène. Celte pro
priété, signalée par M. Chevreul, a 
été appliquée par M. Liébig à l'air. 

On emploie encore, pour déter
miner, l'eudiomètre à eau dit eudio-
mètre de Gay Lussac et Tendiomè-
tre de mercure de Bausen. Le mo
dèle le plus simple et le plus com
mode d'eudiomôtre à mercure, con
siste en un tube de verre de 60 
centimètres de long, sur 2 centi
mètres de diamètre et de 2 à 3 
millimètres d'épaisseur. Deux fils do 
platine traversent les parois supé
rieures du tube et y sont soudés; ils 
se terminent à l'extérieur par un 
œillet et sont recourbés à l'intérieur 
de l'eudiomètre de manière à s'ap
pliquer exactement sur les parois 
du verre, en laissant entrer leurs 
extrémités un intervalle de 1 à 2 
millimètres dans lequel jaillira une 
étincelle électrique. 

Cette disposition permet de net
toyer l'appareil et de le remplir 
de mercure sans déranger les 
fils; la tube porte d'ailleurs uns di-
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vision en millimètres et on connaît 
la capacité de chaque division. 

Dans les méthodes précédentes, 
la composition de l'air s'y déduit 
de la mesure des volumes de gaz 
assez petit, et il est difûcile d/obte
nir avec une grande exactitude, les 
volumes ramenés à la température, 
à la pression et à l'état hygromé
trique initial. MM. Dumas et Bous-
singault ont pu obtenir des résul
tats plus exacts en déterminant à 
l'aide de la balance, le poids de 
l'oxygène et de l'azote, qui entrent 
dans un volume d'air relativement 
considérable. 

Leur appareil se compose d'un 
tube en verre vert, muni de deux 
robinets à ses extrémités, qui per
mettent de faire le vide ; ce tube 
contient de la tournure de cuivre 
que l'on a d'abord oxydée, puis ré
duite par l 'hydrogène pour lui 
permettre d'absorber plus facile
ment l'oxygène ; l'une des extrémi
tés d'un tube communique avec un 
ballon à robinet et l 'autre avec une 
série de tubes, destinés à débarras
ser l'air de son acide Carbonique et 
de sa vapeur d'eau. Un tube de 
Liébig, placé à l'une des extrémités 
de l'appareil, contient une dissolu
tion de potasse ; quatre tubes ven-
nant ensuite, sont remplis, les deux 
premiers avec de la pierre ponce 
imbibée d'une dissolution concen
trée de potasse, et les deux autres 
avec des fragments de potasse caus
tique. Un second tube de Liébig, 
est placé à la suite de ces quatre 
tubes en U;il contient de l'acide eul-
furique concentrée. Deux tubes en 
U sont remplis de ponce imbibée de 
ce même acide, et communiquent 
avec le tube rempli de tournure de 
cuivre. 

Après avoir fait le vide dans le 
ballon et dans le tube rempli de 
cuivre, dont on détermine le poids, 
on chauffe le cuivre au rouge, 
et on ouvre le robinet communi
quant avec les tubes en tJ. L'air dé
pouillé de sa vapeur' d'eau et de 
l'acide carbonique qu'il contient, 

vient céder son oxygène au cuivre; 
on ouvre alors successivement le 
second robinet qui fait communiquer 
le tube, rempli de tournure avec le 
ballon, puis u n troisième robinet se 
trouvant à l'extrémité du col du 
ballon, la clef de ce robinet se 
meut sur un cadran divisé; on rè
gle cette dernière ouverture de ma
nière à ce que l 'appel de l'air soit 
assez long, ce que l'on voit au pas
sage des bulles d'air dans les tubes 
de Liébig eti 'expérience est terminée 
lorsque l'air cesse de les traverser. 

[A suivre). 
M A N G I N . 

A V I S 

Grâce à l'obligeance de la Société 
de Géographie, nous espérons pu
blier dans notre prochain numéro, 
la carte du Foutah-Djallon, dressée 
par le Docteur Bayol. 

Nous sommes heureux d'annon
cer à nos lecteurs que la table des 
matières de la médecine, sera insé
rée dans le journal la Médecine Po
pulaire, le 29 juin prochain. Le nu
méro sera vendu sans augmentation 
de prix. 

La Table de la Science paraîtra 
le 15 juillet; elle sera offerte aux 
lecteurs ainsi que celle de l'Ensei
gnement. 

— — < « - a 

E N T O M O L O G I E A G R I C O L E 

L E Z A B R E B O S S U 

Le Zabre bossu est un insecte 
coléoptère de la famille des carabi-
ques. Il a une longueur d'environ 
20 millimètres; il est noir ou brun 
noirâtre, très convexe. Sa tête est 
grosse, à mandibules arquées, aux 
antennes filifornes et peu allon
gées; le corselet est légèrement 
déprimé à la base, carré ou trapé
zoïdal, à côtés presque droits. L'é-
cusson est en triangle aigu ; les 
jambes antérieures sont terminées 
par une double épine, les clytres 
sont convexes et arrondies posté
rieurement. 

La larve est allongée, d'un jaune 
brun, à tête plus longue que le cor
selet et munie de deux robustes 
mandibules; elle a six pattes écail-
leuses. Cette larve mesure environ 
2fi millimètres, elle se creuse des 
galeries où. elle reste cachée tout le 
jour, et ne sort que la nuit pour ra
vager nos céréales. Elle triture les 
feuilles et s'assimile les sucs, sans 
toutefois absorber le parenchyme 
feuille lui-même. 

Le zabre bossu (zabrus gibbusj 
s'attaque au seigle, à l'orge et sur
tout au froment. Le jour, il reste 
caché sous les pierres; aussitôt le 
soleil couché, comme la larve, il 
quitte sa cachette et grimpe à l'épi 
qu'il dévore du haut en bas. 

Les dégâts opérés par ce coléop
tère, soit à l'état de larve ou d'in
secte parfait, sont parfois si consi
dérables que-des semis entiers peu
vent disparaître,d'autant plus qu'il se 
multiplie avec beaucoup de facilité. 

Ainsi, en 1812, la larve du za-
brus gibbus dévasta copmplète-
ment les semis à diverses localités 
de la Prusse, et tout particulière
ment la région maritime de Mans-
feld. 

En 177G, cet insecte ravagea de 
fond en comble les céréales. de la 
Haute-Italie. De même en 1833 où 
il annula la majeure partie des ré
coltes des provinces de Ferrare, 
Bologne et Romagne. 

En 1858, il lit de grands dégâts 
dans les semis de* environs de Iluy 
en Belgique. 

Les remèdes employés contre ce 
ravageur sont nombreux, mais plus 
ou moins efficaces. 

On conseille : 
1" De varier la succession des 

cultures et de ne jamais ensemen
cer successivement ni orge, ni sei-

•gle, ni blé d'hiver, lorsque les zabres 
sont à craindre. C'est un moyen 
préventif à recommander. 

2- Retourner profondément le 
champ infesté à la fin de l'hiver et 
choisir pour effectuer ce labour, 
un jour de gelée intense. 
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3 - Passer sur les terres où l'on a 

remarqué les insectes, un fort rou

leau brise-motte, le croskill, par 

exemple. 

4- Au printemps, semer sur les 

terres de la chaux vive ou des cen

dres de tourbe qui sont toxiques 

pour la larve. 

5 1 Enfin, ménager les oiseaux in

sectivores, et tout particulièrement 

l'Engoulevent, la Corneille et la 

Chouette. L ARBALÉTRIER. 

PierrB-Savorgnan de Brazza 

Nous avons la bonne chance de 

pouvoir donner aujourd'hui à nos 

lecteurs le portrait d'unsavant explo

rateur bien connu : M. Pierre-Savor-

gnan de Brazza, chevalier de la 

Légion d'honneur, enseigne de 

vaisseau. 

M. de Brazza est à Paris depuis 

• t r o * » 

PERDONNET (A.-A.) 

Le véritable fonda
teur de l'Association 
Polytechnique, aux prix 
de laquelle nous assis
tions dimanche dernier, 
est assurément Albert-
Auguste Perdonnet, in
génieur français né en 
1801, mort à Cannes 
en 18Q7.I1 entra à l'âge 
de 20 ans à l'Ecole Po
lytechnique et fut pla
cé à sa vsortie dans le 
service des ponts et 
chaussées. Parvenu au 
grade d'ingénieur en 
chef, il donna sa dé
mission afin de s'occu
per de travaux civils. 11 
dirigea le matériel du 
chemin de fer de Ver
sailles, et fut nommé 
ensuite membre du 
conseil d'administra
tion des chemins de fer de l'Est. 
Perdonnet collabora au Diction
naire et au Journal de VIndustrie. 
Ses chefs-d'œuvre sont : le Porte
feuille de l'ingénieur des chemins 
de fer et le Traité des chemins de 
fer (1). Il est resté dix années à la 
tête de l'école centrale des arts et 
manufactures. 

Qn se rappelle sa verve,sabonhom-
mie, son éloquence familière, entraî
nante, et ses incomparables services. 

( \) P u b l i é chez Garuier frères . 

M . A U G U S T E P E R D O N i N E T , d e i s s i u . d u M . L . Hou 

d ' a p r è s u n p o r t r a i t c o m m u n i q u e p a r M . G u i g u e t p r o f e s s e u r à l ' A s s o c i a f i o 

quelques jours, de retour de son 
voyage accidenté dont les résultats 
ont fait faire un grand pas à la 
science géographique et à la civilisa
tion française. 

Le sympathique voyageur est tout 
jeune encore; il n'a qu 'une trentaine 
d'années. 

Chose des plus curieuses, M. de 
Brazza, si français de cœur, n'est 
pas, ceci dit sans abaisser son mé
rite en quoi que ce soit, d'origine 
française. Il est né à Rome, alors 

capitale des Etats du pape, en 
1852. Il était donc italien. De 
bonne heure, il eut l'idée de se 
faire naturaliser français, et c'est 
avec une impatience véritable qu'il 
attendit le moment de l'option lé
gale. 

Survinrent les événements de 
1870 : M. de Brazza s'engagea et 
parvint au grade d'enseigne auxi
liaire de la marine nationale. 

En 1874. il put enfin se dire 
français de fait, comme il l'était de 

cœur depuis son en
fance ; mais, par suite 
de sa naturalisation, sa 
position n'était plus ré
gulière, et il dut re
commencer , comme 
français, la carrière 
qu'il avait embrassée; 
en peu de temps il se 
refit une brillante po
sition : après avoir été 
successivement capitai
ne au long cours, en
seigne auxiliaire (en 
1870) il fut définitive
ment porté comme en
seigne sur les cadres 
réguliers de la marine 
française (en 1879). 

M. Savorgnan de 
Brazza a accompli un 
voyage des plus dan
gereux dans l'Afrique 
équatoriale. 

Grâce à lui, des sta
tions scientifiques et 
hospitalières françaises 

sont actuellement fondées dans cette 
partie de l'Afrique, presqu'entière
ment inconnue avant lui. 

Ces stations ont été établies sous 
pavillon français, aux frais du < Co
mité Français » de l'association in
ternationale africaine (1). 

(1) La principale station, française, établie 
par M . de Brazza, est s i t u é e sur le plateau 
de Machogo , au confluent de la rivière PasBa. 
Lo terr i to ire où es t la s ta t ion , comme celui 
des autres , a é t é acquis au n o m du » Comité 
Français » de l 'Association internationale 
africaine ; il est situé à 400 mètre» an »ud 

a u , 

n p o l y t e c h n i q u e 
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Nous reviendrons prochainement 
sur le voyage de M. de Brazza et ses 
conséquences, et nous donnerons à 
nos lecteurs tous les détails que com
porte cette magnifique exploration. 

Aujourd'hui, contentons-nous de 
saluer le retour de cet homme dé
voué qui n'a pas craint, malgré des 
difficultés sans nombre, d'aller au 
milieu de périls 
certains, plan
t e r dans ce s 
m y s t é r i e u s e s 
contrées de l'A
frique equato
riale le dra
peau tricolore 
français, sym
bole pacifique 
de l'Humanité 
et du Progrès. 

M. de Brazza 
sera solennel
lement reçu le 
23 juin p r o 
chain par la 
Société de géo
graphie de Pa
ris. Un banquet 
lui sera offert 
le 26, et nous 
espérons bien 
que le gouver
nement appré
ciera à leur 
juste valeur et 
saura d i g n e 
ment récom
penser le dé
vouement et le 
patriotisme uti
les de M. de 
Brazza. 

C. L A R O C H E . 

P R O T H È S E D E N T A I R E C O M P A R É E 

{Suite) 

Ce que fut la prothèse dentaire, 
dans l'antiquité grecque et romaine, 
nous le savons par les nombreux 
ouvrages médicaux ou les œuvres 
satiriques, en vers ou en prose, 
qui nous sont parvenus. 

de la rivière Passa et à 200 mètres env iron 
au-desauB du niveau de ses e a u x . La t e m p é 
rature y est r e la t ivement très douce , l e s 
vents balayent le p la teau et en tra înent avec 
eux tous les miasmes dont l'air pourrai t ê t re 
chargé, ce qui cons t i tue pour la s ta t ion u n e 
•ituation des plus salubre». 

M . S A V O R G N A N D E B R A Z Z A 

Importée d'Asie, et alors d'un 
usage général chez les peuples les 
plus civilisés de l 'Europe, la cré
mation détruisait en même temps 
que les cadavres ces appareils de 
prathèse r u d i m e n t a l e , dont les 
conquérants avaient emprunté, avec 
tant d'autres choses, l'industrie aux 

vaincus. Il est donc fort heureux 
que l'on ait pu retrouver dans cer-
ains auteurs Hellènes et Latins la 
description des procédés connus de 
leur temps; car, sans ces éléments 
d'appréciation, l 'étude de la pro
thèse dentaire comparée eût pré
senté des lacunes regrettables. 

Tant que dura la domination ro
maine, rien ne 
revélele moin
dre progrès ac
compli, en Eu
rope, sur les 
méthodes pri
mitives de l'E
gypte ; et cette 
stagnation té
moigne d'une 
façon indiscu
table en faveur 
de la qualité et 
de la conserva
tion des dents 
naturelles à cet
te époque. En 
ce qui concerne 
les Gaules, sus
ceptibles *Ae 
vous intéresser 
plus particuliè
rement , ses 
habitants avant 
d'être domp
tés par Jules 
César, enter
raient leurs 
mor t s , coutu
me plus favo
rable aux re
cherches de 
l'archéologue 

que l'incinéra
tion.Si l'ouver
ture des Tu-
mulus et des 

permet d'admirer 
la beauté et la solidité de dentures 
qui se retrouvent presque toujours 
au grand complet, en revanche s 

ces sépultures ne nous fournissent 
pas trace de prothèse dentaire. 
Elle ne fut donc, probablement, 
connue de nos ancêtres qu'à la 

Dolmens nous 
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suite de l'occupation romaine, et 
l'incinération bientôt adoptée par 
les vaincus en fit disparaître toute 
trace pendant toute cette période. 

La chrislianisalion du pays y ra
mena l'enfouissement des cadavres. 
Le désir de se distinguer des païens; 
la croyance à une résurrection des 
morts reprenant leur chair et leurs 
os au jour d'un jugement dernier, 
croyance empruntée au vieux Ju
daïsme, inspirèrent ce changement 
de coutumes aux adeptes de la re
ligion nouvelle. Quelques rares 
trouvailles faites dans les tombeaux 
remontant aux premiers siècles de 
notre ère, permirent de constater 
que, loin de progresser, lapra thèse 
recula plutôt, comme la civilisation, 
durant toute cette période absolu
ment barbare. 

Il faut laisser s'écouler le Moyen-
Age et arriver jusqu'à Ambroise 
Paré. Le « Barbier-Chirurgien » de 
Laval, nous signale quclqu'inven-
tion nouvelle, quelqu'effort dans la 
voie du progrès en matière de chi 
ruçgie ou depra thèse dentaire. 

La nature audacieuse de l 'homme 
qui, au péril de sa tftte, se hasarda 
à tenter l 'opération du trépan 
sur le crâne de son roi, le rendait 
propre à certaines expérimenta
tions de vivisection. 

Il pratiqua plusieurs fois ta trans
plantation des dents à une seule 
racine, telles que les incisives et les 
canines, avec un certain" succès, 
affirme-t-il dans ses ouvrages, où 
l'on voit tant de choses fantastiques 
et absurdes, qu'il est permis de 
douter souvent même lorsque l'au
teur semble vouloir parler sérieuse
ment. 

Ambroise Paré substituait une 
dent toute vive, bien saine, encore 
fumante, sortant de quelque bou
che plébéienne, à la même dent 
avariée enlevée aussitôt d'un ma
xillaire seigneurial ou princier. 

— « Je soigne et Dieu guérit », 
aimait à dire ce chirurgien, réelle
ment grand par son savoir, vu l'é
poque où il vivait. 

Nous ignorons si Dieu prit bien 
réellement cure de veiller à la réus
site des transplantations prati
quées par son serviteur; mais, à 
coup sûr, de nos jours, la provi
dence favorise peu ses imitateurs. In
finiment moins modestes, d'ailleurs, 
nos contemporains, non contents de 
s'appliquer le mérite de l'invention 
vis-à-vis du public, s'attribuent encore 
de prétendus succès le plus souvent 
chimériques, qu'ils n'hésitent pas à 
présenter audacieusement comme 
très réels dans des procès-verbaux 
doublés de mémoires pompeux 
adressés aux académies de méde
cine et autres compagnies savan
tes. 

Malgré toutes ces. belles affirma
tions, nous engageons vivement nos 
lecteurs à ne jamais s'aventurer pour 
leur compte dans ce genre de pro
thèse dentaire empirique qui, de très 
loin en très loin, peut avoir pro
curé une satisfaction momentanée; 
mais ces succès dont "la durée et 
par conséquent la réalité sont fort 
discutables, n'ont été obtenus que 
dans quelques cas particuliers, et par 
conséquent ne représentent que des 
exceptions, dont-on ne saurait, sans 
s'exposer à de graves inconvénients 
et quelquefois à des dangers, tenter 
la chance pour soi-même. 

La prothèse dentaire par vc'e de 
transplantation, devait figurer ici 
comme historique, et c'est à titre de 
curiosité qu'elle figure ici et qu'on 
doit s'en occuper, 

Nous voici arrivés au xviii" siècle 
pendant lequel surgit enfin F a u -
CHAhD, le véritable fondateur de la 
prothèse, et l'on peut dire de l'Art 
dentaire moderne, art essentiel
lement Français d'origine, ne l 'ou
blions pas ! 

- Ambroise Paré, le « barbier-chi-
rurgien J>, a fini par avoir une sta
tue à Laval, sa patrie. Quand Nantes 
en élèvera-t-elle une à l 'homme de 
génie auquel il ne manqua que la 
faveur d'un roi pour que nos géné
rations songeassent à graver sur le 
marbre ou le bronze les titres de ce 

bienfaiteur Je l 'humanité à sa re
connaissance? 

Né vers la fin du x v i r siècle, sorti 
des rangs du peuple, Fauchard, à 
force d'opiniâtreté et de travail, s'e-
I e v i, c omm e s ci en c e m é d i cal e, au p r e-
mier rang parmi les docteurs de son 
époque, tout en s'adonnant spécia
lement à l'Art dentaire. Le premier, 
il transforma en Une profession sé
rieuse celle branche de la médecine 
et de la chirurgie restée ' livrée jus-
ques-là aux charlatans de bas étage; 
et en .lui s'incarne cette profession, 
honorée à l 'étranger, encore raillée 
chez nous, profession dont il fut le 
premier représentant, et le seul il
lustre quoique son nom soit retombé 
pour ainsi dire, dans r oubli. 

Dans cet article exclusivement 
consacré à l'histoire de la Pro
thèse Dentaire, nous devons passer 
sous silence toutes les découvertes 
et les créations de Fauchard en ma
tière de chirurgie et de thérapeuti
que dentaires. Elles suffiraient seules 
à sa gloire. Mais nous devons le pro
clamer; cet homme fut en outre le 
père de la prothèse moderne, et 
tout ce qui s'est fait depuis sa mort 
survenue en 1761, riti été que l'ap
plication bien lentement perfec
tionnée de l'art créé par ce grand 
homme. 1 

Les anciens prodédôs consistant à 
employer, sciés eil rondelle,'les os 
des gros animaux, pour la fabrica
tion des dents artificielles, furent re
pris par lui et amél io ré ! 11 sculpta 
sur ces matières des pièces partiel
les de plusieurs dents - qui se ratta
chaient après les dents naturelles 
avec des-fils, de soie et d 'or. Il ima
gina ces ressorts ou boudins,, d'or 
ou d'argent, encore employés actuel
lement et dont l'élasticité permet de 
fixer sur chaque maxillaire absolu
ment dénudé, l'appareilmasticataire 
artificiel auquel- la. nature n'offre 
plus de points d'attache. 

11 enchâssa des dents naturelles 
dans des cuvettes d'ivoire d'éléphant 
ou de rhinocéros, genre de travail 
que certains cabinets font encore 
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payer Je nos jours les yeux de la 
tête. 

Le premier, Fauchard, remédia, 
avec un succès complet, aux perfo
rations de la voûle palatine, à l 'ab
sence du voile du palais, aux becs-
de-lifevre, et même à la destruction 

plus f)u moins complète des maxil

laires, en mettant à contribution le 
moulage, la sculpture et l'art du bi
joutier ! 

Cûs appareils que certains prati
ciens de notre époque étalent pré
tentieusement comme le résultat de 
leurs conceptions, ne sont que le 
plagiat plus ou moins intelligent des 
innombrables travaux exécutés par 
Fauchard, des ouvrages et des des
sins laissés par lui. A une époque 
ou le Caoutchouc, la Gutta et leurs 
composés, n'avaient pas en core fourni 
au dentiste les précieuses ressources 
dont nous disposons actuellement, 
on est émerveillé du parti que le 
créateur de la prathèse dentaire sût 
tirer do l'or ou de l'argent laminé, 
unis à l'ivoire, pour ses créations 
d'orthopédie buccale. 

Avec leurs collèges professionnels, 
si les Américains ont pu conquérir 
il y a quelques années sur nous une 
supériorité, très surfaite, d'ailleurs, 

et aujourd'hui disparue, la respon
sabilité en incombe au dédain inex
plicable de l'Académie de Médecine, 
à l'indifférence absurde des gouver
nements qui se sont succédés chez 
nous; les uns et les autres n 'ayant 
jamais voulu créer èri France une 
chaire d'odontologie. C'est ainsi, qu'à 
l'instar de bien d'autres, l'Art Den
taire après être né et s'être développé 
sur notre sol avec Fauchard qui en 
fut l'incarnation, a passé l 'Océan et 
fait la fortune d'étrangers qui failli
rent le monopoliser chez nous où, 
pour surcroit, ils s'attribuent le mé
rite de procédés dont tout l 'honneur 
revient à l'un de nos compatriotes. 

Voilà ce qu'il faut qu'on sache,et 
qu'on répète : 

Avant d'en finir avec Fauchard, 
qui mourut eh 1761, disons qu'il 
avait d'abord exercé à Nantes, avec 

un grand éclat, puis de là à Paris, 
d'où sa réputation rayonna dans 
tome l 'Europe. Ses ouvrages extrê
mement remarquables sur la pro
thèse, la chirurgie et la thérapeuti
que dentaire,sont fort appréciés des 
quelques rares spécialistes biblio
philes qui les connaissent; et son 
« chirurgien-dentiste ou Traité des 

dents, » est à consulter fructueuse
ment aujourd'hui encore. 

EDOUARD TAILLEBOIS, 

Chirurgien-Dentiste. 

— •&• —— 
L A S A I N T - M É D A R D 

Il a plu le 8 juin. Qu'en vont dire 
les . bonnes gens? St-Médard plu
vieux, c'est signe certain de cala
mité publique. C'en est fait! de nou
veaux déluges vont inonder nos 
terres: les nuées, pendant quarante 
jours, vont nous cacher l'astre ra
dieux des saisons : 

Quand il p leut à la Sa int -Médard 

Il p leut quarante jours plus tard . 

Aux quatre coins de la France, 
c'est un cri unanime de désolation. 
Quel dieu vengeur a lancé ses fou
dres contre notre pauvre popula
tion rurale ? Le pain est déjà d'une 
extrême cherté et une partie de la 
future récolte est sacrifiée. 

Quand i l p leut à la S a i n t - M é d a r d . 
Le t iers des b i ens est au hasard. 

Que faire ? N'y a-t-il point de re
mèdes? L'homme ne peut donc pas 
espérer dompter la pluie comme il a 
dompté certains éléments ? Oh ! 
pluie glaciale sois maudite, mille 
fois maudite. 

Non, tout n'est pas perdu ! Il y a 
des accommodements avec le ciel ; 
écoutez cet autre dicton : 

S'il p leut à la Saint-Médard, 

La récol te d i m i n u e d'un, quart , 

Mais s'il fait beau à la Saint-iSarnabé, 

Celui -c i , lui coupe le p ied . 

Mais, hélas, le 11 Juin, jour de la 
Saint-Barnabé, il a plu, il a venté, 

il a fait un temps horrible. La der
nière planche de salut est brisée ; il 
n'y a plus qu'à se résigner. 

Tel est le cri populaire. Qu'a-t-il 
de fondé? La science est encore peu 
avancée à cet égard; on hésite, on 
balance, et, selon la noble habitude 
météorologique, on échafaude un 
système, une théorie. 

Voici un dicton universellement 
répandu sur notre sol depuis bien 
des siècles; partout on y croit, et il 
ne semble jamais être en défaut. Les 
hommes de science l'ont pu vérifier: 
une série d'observations continuées 
pendant un demi-siècle et restée fa
meuse a été entreprise. 11 en est ré
sulté : que le proverbe est vrai u n e 

fois sur deux, et que, dans les cas 
négatifs, les pluies du 8 juin se sont 
toujours plus ou moins continuées 
avec intensité. 

Le Météorologue ne peut donc 
révoquer en doute la véracité du dic
ton populaire. La seule chose qu'il 
puisse l'aire, c'est de nier l'interven
tion des vertus canoniques de saint 
Médard et de saint Barnabe dans 
l'évolution du phénomène. 

Babinèt est un de ceux qui aient 
donné la meilleure solution sur 
l'origine de ces pluies conti
nues qui arrivent si fatalement en 
juin. Cette période de quarante 
jours est exactement partagée en 
deux parties par le solstice d'été. 
Or, à ce moment, les mouvements 
de la girouette sur toute la terre 
semblent suivre le mouvement ré
trograde du soleil. Aux vents du 
nord et de l'est qui nous apportent 
le beau temps, succèdent ceux de 
l'ouest et du sud qui nous apportent 
la pluie et le froid dès qu'ils persis
tent quelques jours. 

Quant â l'action de ces pluies sur 
la végétation, il est de toute évi
dence qu'elles sont nuisibles. Le 
mois de juin devrait êtie chaud et, 
jusqu'à présent, il a tous les carac
tères d'un mois froid; il devrait être 
clair, ensoleillé, et il est très sombre. 
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De telle sorte que la récolte laissera 
probablement à désirer sous le rap-
de la quantité comme sous celui de 
la qualité. Ce résultat a déjà été an
noncé par nous dès le mois de fé
vrier et, ce qui peut arriver mainte
nant, est comme la démonstration 
expérimentale d'un théorème in
connu. 

Nous pouvons nous tromper dans 
nos conjectures; nous le souhaitons 
de tout notre cœur; mais les élé
ments seront sûrement implacables. 

F. CAJÏU. 

L E F O U T A H - D J A L L O N 
ET L E 

Docteur JEAN BAYOL 

Encore une vaillante figure que 
nous présentons à nos lecteurs. 
Comme M. de Brazza, le docteur 
Bayol, médecin de Ire classe de la 
Marine, chevalier de la Légion 
d'honneur, est des plus connus du 
public. 

Chacun a encore présent à la 
mémoire, la fameuse ambassade 
nègre qu'il nous a ramenée de Fou-
tah-Djallon. 

Chacun sait dans quelles condi
tions M. Bayol a entrepris son 
voyage. 

On se souvient que vers 4880, 
M. le docteur Bayol faisait partie 
de la mission Gallieni, qui courut 
de si grands dangers dans les ré
gions de la Haute-Gambie; on se 
rappelle encore, qu'une nouvelle 
missiun topographique et militaire 
ayant à sa tête le colonel Desbordes 
et le commandant Derriens, partit 
en 1881 pour la même région. Cette 
mission avait établi un poste à Rita, 
et elle en avait fait le poste fran
çais le plus avancé dans la direc
tion du Niger. 

Personne n'ignore le but que l'on 
avait jusque-là poursuivi, et que l'on 

\ oursuit encore : préparer les 
moyens de relier le Niger à Saint-
Louis et au Sénégal; ouvrir par la 
création d'un chemin de fer du 
Haut-Niger à Saint-Louis, la voie 
de ce grand fleuve, vraie route du 
Soudan et du Centre africain, à 
notre commerce; établir dans toute 
la région du Sud du Sénégal, de la 
Haute-Gambie, dans l'empire de 
Ségou et jusqu'à Tombouctoumême, 
l'influence prépondérante de la 
France. 

On peut considérer ce but, au
jourd'hui presque entièrement at
teint. 

Des points très importants ont 
été occupés; on a établi des rela
tions avec une foule de petits rois 
nègres : le protectorat français sur 
ces régions est un fait accompli. 

M. le docteur Bayol est un de 
ceux qui ont le plus contribué, (si
non le seul) à réaliser les desseins 
du gouvernement français. 

L'œuvre était eucore à consolider 
au Sud. Nous avions des rivaux : 
les Portugais à Boulam, les Anglais 
dans la Gambie et à Sierra-Leone. 
Seul, le Foutah-Djallon pouvait leur 
livrer passage. 

Le docteur Jean Bayol fut offi
ciellement chargé de fermer cette 
route à l'influence étrangère. 

Il partit plein de confiance dans 
l'issue de sa mission etle lGjuin, de
vant une affluence considérable, il 
racontait à la Société de Géogra
phie, d'une façon aussi émouvante 
que pittoresque, les péripéties de 
sa mission, dans laquelle il a si 
bien réussi. 

Parti de Dakar le 5 mai 1881, il 
signait à « Timbo » avec les deux 
rois ou almamys du Foutah-Djallon, 
le 14 juillet de la même année, le 
jour delà fête nationale (coïncidence 
curieuse), un tra :té qui ouvrait le 
pays à nos nationaux, à l'exclusion 
des étrangers et plaçait sous le pro
tectorat de la France, les pays com
pris entre le Sénégal, au Nord; la 
Mélacosie,au Sud; l'Océan, àl'Ouest 
et le Niger, à l'Est. 

Il revint avec une ambassade 
chargée de faire ratifier le traité. 

C'était là un résultat inespéré. 
Dans sa conférence à la Société de 
Géographie, M. Bayol, avec une mo
destie des plus rares, a cru devoir 
donner une part des plus grandes 
dans la réussite de sa mission, à 
l'esprit de cordialité et de bonne 
entente qui n'a pas cessé de régner 
entre les membres de la mission; 
puis au concours dévoué de plu
sieurs de ses colloborateurs et amis, 
et surtout à la nature pacifique et re
lativement cultivée des habitants du 
Foutah-Djallon. 

M. Bayol a eu, selon nous, plus de 
difficultés matérielles et surtout mo
rales, à surmonter, qu'il ne veut 
l'avouer; mais puisque l'entreprise 
a été couronnée de succès et qu'il est 
revenu parmi nous après avoir tou
jours, comme il l'a dit lui-même, 
porté haut et ferme le drapeau de la 
France, et qu'il plaît à sa modestie 
de s'effacer, qu'il nous permette de 
l'applaudir plus vivement encore. 

A ce propos, nous sommes heu
reux de trouver une occasion pour 
adresser nos remerciements person
nels à M. Bayol pour le sympathique 
accueil, qu'il nous a bien voulu 
faire au retour de son voyage, et de 
l'empressement avec lequel il s'est 
mis à noire disposition, pour tous 
les renseignements concernant la 
contrée qu'il vient d'explorer. 

Nous profiterons largement des 
bonnes dispositions de M. Bayol à 
notre égard et ce, dans l'intérêt de 
nos lecteurs, que nous pourrons 
ainsi renseigner de la façon la plus 
précise et la [ lus détaillée, sur 
l'important événement qui a, pour 
ainsi dire, donné un nouvel em
pire colonial à la France. 

Nous donnons dans ce numéro, 
une carte du voyage du docteur 
Bayol, que nous nous réservons 
de commenter dans notre prochain 
arrticle d'après les données mêmes 
de M. Bayol. 

(A suivre.) d LAROCHE. 
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Jean-Bapt i s te DUMAS 

Ce célèbre chimistre est né à 
Alais en 1800. En 1849, il fut nom
mé membre de l'assemblée législa
tive, et ensuite fut choisi pour diri
ger le ministère de l'Agriculture et 
du Commerce; l 'Empire le nomma 
sénateur, il fut président du Con
seil Municipal de Paris. Membre de 
l'Académie des sciences, dont il fut 
nommé secrétaire perpé
tuel en 1868, Ses princi
paux travaux furent : Trai
té de chimie appliquée aux, 
arts, dont le succès n'a 
cessé de s'affirmer depuis 
la première édition (1828) 
à ce jour; Leçons sur la 
philosophie chimique. Es
sais sur la staiistique chi
mique des êtres organisés 
et un très grand nombre 
de mémoires de compte 
rendu et d'éloges que l'on 
peut trouver dans les re
cueils ce l'Académie des 
Sciences. M. Dumas T J . - B . ) 

a assisté à la distribution 
des prix de l'Association 
Polytechnique présidée par 
M. C. Floquet, Préfet de la 
Seine. Les six mille assis
tants ont tous remarqué 
la verte vieillesse de ce 
grand savant. 

O u v r a g e s r e c o m m a n d é s 

écoles municipales, Turgot, Lavoi
sier, Colbert, Arago, etc. etc. 

V'Enseignement Populaire se 
vend 15 centimes chez tous les li
braires et marchands de journaux. 

# 

Notre autre journal la Médecine 
Populaire, rédacteur en chef Dr Bre-
mond, est le plus connu des jour
naux du genre; son tirage atteint 

gravures, 
offerte à 

EDITIONS I L L U S T R É E S A 1 5 C E N T I M E S L E 

NUMÉRO, 5 0 C E N T . H T 7 5 C E N T . I.A S È R I E 

L'Enseignement Populaire Illus
tré, journal hebdomadaire, 16 pages 
de texte, enrichies de 5 ou 6 gravu
res. M. Saint Martin, son rédacteur 
en chef, est le sympathique président 
du Comité des anciens élèves de 
l'Ecole Turgot ; il est connu de tous 
nos jeunes acheteurs. Infatigable 
dans son œuvre de franche camara
derie, il va réussir à relier entre 
eux les comités de nos grandes 

DUMAS 

15,000 exemplaires, tandis que les 
Organes Graves, se tirent à 1000, 
1,500 et parfois, le cas est unique, 
3,000 exemplaires. 

Nos lecteurs ont su apprécier, en 
affirmant son succès, le soin avec 
lequel il est fait. Moral et amusant, 
il sait effrayer à propos l'enfant qui 
y jetterait les yeux. On peut affirmer 
en outre, que la famille y trouvera 
les indications les plus précieuses 
sur toutes les maladies qui désolent 
notre pauvre humanité. 

Le Docteur Brémoud publie dans 

cet honnête journal, un dictionnaire 
de médecine populaire. Cet ouvrage, 
enrichi d'environ 1000 
est uue véritable prime 
nos fidèles lecteurs. 

Nous espérons leur offrir bientôt 
quelques gravures coloriées; elles 
pourront plus facilement donner 
une idée plus exacte que les gravu

res, noires des tissus mus-
culeux, des opérations chi
rurgicales. Véritables com
plément du texte, elles ai
deront certainement à la 
vulgarisation de la Science 
Médicale. 

La Médecine Populaire 
se vend 15 cent, le nu
méro . La première année 
est devenue fort rare ; 
presque tous ses numéros 
sont épuisés. Nul doule que 
la deuxième n'atteigne ce 
résultat avant peu. Nous 
engageons donc vivement 
nos lecteurs à s'abonner 
avant la fin de cette 
deuxième année. 

« # 

LOUIS BLANC : Histoire 
de Dix ans, 1830 à 1840. 

— Véritable chef-d'œuvre de l'au
teur de l'Histoire de la Révolution, 
l'Histoire de Dix ans est le seul 
ouvrage qui ait paru sur le règne 
de Louis-Philippe. Ouvrage vécu, 
il fut écrit sous les yeux des ac
teurs de cette passe parlemen
taire, qui fut, rappelons-le à notre 
générat ion, la véritable transition 
entre ces deux modes — Bourgeoi
sie ou Prolétariat. Cette nouvelle 
édition illustrée se compose de 150 
livraisons à 10c., elle se vend égale
ment en 28 séries à 50 c. ou 2 vo
lumes à 7 fr. 50 l'un, envoyé franco. 
Notre vendeur, lelibraire Jeanmaire, 
a soigné ces deux volumes avec 
amour; 400 gravures environ ornent 
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l e l e s t e t i r é s u r m a g n i f i q u e p a p i e r 

d ' E c h a r c o n . 

* 

H E N R I M A R T I N : La M* série à 

1 f r . 10 v i e n t d e p a r a î t r e . — O n p e u t 

affirmer q u e c e l t e é d i t i o n p o p u l a i r e 

d o n n é e p a r l ' é d i t e u r J o u v e t , e s t u n e 

p r o d u c t i o n d e l u x e . L e s g r a v u r e s , 

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

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

m e n t t i r é e s s u r u n p a p i e r g l a c é e t 

s a t i n é d e p â t e r e m a r q u a b l e . E l l e s 

n e p e u v e n t ê t r e c o m p a r é e s q u ' à c e l 

l e s d e r o u v r a g e s i p o p u l a i r e d e : 

L O U I S F I G U I E R : Merveilles de 
la Science, 37 s é r i e s à 1 f r . 1 0 . — 
T o u s n o s l e c t e u r s c o n n a i s s e n t s a n s 

d o u t e l ' o u v r a g e q u i a r e n d u M . F i g u i e r 

s i p o p u l a i r e . L e s Merveilles de la 
Science r e p r é s e n t e n t l e m o d è l e p a r 

f a i t d e s d i f f i c u l t é s v a i n c u e s , e n u n 

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

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

h a b i t u é s a u x a p p l i c a t i o n s s c i e n t i f i 

q u e s s i v a r i é e s , s i r i c h e s e t p a r f o i s 

s i s u r p r e n a n t . M . F i g u i e r a d o n n é 

u n v é r i t a b l e e n f a n t a u x 3Ierveilles 
de la Science e n p u b l i a n t ; 

Les Merveilles de VIndustrie. -— 
N o s l e c t e u r s c r o i r o n t p e u t - ê t r e q u e 

c e s q u e l q u e s l i g n e s c a c h e n t u n e r é 

c l a m e p a y é e p a r l ' é d i t e u r . I l s s e 

t r o m p e r o n t e n c e l a ; c a r n o u s c o n 

s i d é r o n s q u ' i l e s t d e n o t r e d e v o i r d e 

n o u s é l e v e r c o n t r e l e s p u b l i c a t i o n s 

m a l s a i n e s q u i e n v a h i s s e n t n o s v o i e s , 

e t l e s e u l m o y e n e s t d ' a t t i r e r l e u r 

a t t e n t i o n s u r l a n o u r r i t u r e s a i n e q u e 

n o s é d i t e u r s p e u v e n t l e u r o f f r i r . 

N o u s l e s e n t r e t i e n d r o n s , d a n s n o s 

p r o c h a i n s n n m é r o s , d e l a P h y s i q u e 

e t C h i m i e d e C l è r e , é d i t é e s p a r l a 

m a i s o n R o u i ï . 

La mort d'Œdipe, d r a m e s y m -

p h o n i q u e p a r E M I L E e t R E N E 

A S S E . — T r e s s e , é d i t e u r . 

L e s d e u x j e u n e s a u t e u r s , f r è r e s 

d e n a i s s a n c e e t j u m e a n x d e c o l l a b o 

r a t i o n , o n t e n t r e p r i s u n e t â c h e d i f 

f i c i l e q u e , m a l h e u r e u s e m e n t , l e s 

l e t t r é s s e u l s o u l e s v é r i t a b l e s a r t i s t e s 

p o u r r o n t a p p r é c i e r à n o t r e é p o q u e 

d e r é a l i s m e t r o p s o u v e n t m a l c o m 

p r i s . M M . E m i l e e t R e n é A s s e n ' o n t 

p a s c h e r c h é , c o m m e i l s l e d i s e n t 

e u x - m ê m e s , à c r é e r u n e œ u v r e n o u 

v e l l e ; i l s o n t v o u l u s e u l e m e n t r é 

v e i l l e r F a r t a n t i q u e , e n l u i p r ê t a n t 

c e s e n t i m e n t p o p u l a i r e q u i , s e u l , 

p o u v a i t i m p o s e r s i l e n c e a u x a u d a c e s 

a u s s i h y p o t h é t i q u e s q u ' a g g r e s s i v e s 

d ' u n e c r i t i q u e m o d e r n e t o u t e a c 

q u i s e d e p u i s l o n g t e m p s à c e l t e 

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

q u i s ' e s t , b i e n à t o r l , a p p e l é e l e 

N A T U R A L I S M E . 

N o s l e c t e u r s l i r o n t c e s q u e l q u e s 

l i g n e s a v e c p l a i s i r ; i l s s e r a p p e l e -

r o n t l e s b e l l e s p a g e s d e S o p h o c l e 

d o n t l ' Œ d i p e à C o l o n e a é t é l e p l u s 

p a r f a i t m o d è l e . 

N O T E 

Messieurs les éditeurs ou auteurs 
d'ouvrages historiques, géographiques 
et autres sont prévenus qu'une notice 
sera publiée dans le journal, sur les 
ouvrages dont ils voudront bien dépo
ser deux, exemplaires dans nos bu
reaux. 

C. L . 

Le Gérant: B O U D A R D . 

Paris. —.Imp. L A R G U I E R , 11, rue du Delta. 
Pour tout ce qui concerne la pu

blicité dans les Journaux populaires, 
s'adresser à M. DE CHAUFFOUR, 
régisseur, rue Montmartre, 99 (Cour 
des Messageries). 

S P E C T A C L E S D E L A S E M A I N E 

8 0[0 P A L A I S - R O Y A L . — L a Breb is E g a r é e . 
8 0[0 V A U D E V I L L E . — L e Presso i r . 
8 0(0 G Y M N A S E . — M m e Caver le t . 
8 OiO P O R T E - S T - M A R T I N . — L e Bossu . 
7 1\2 C H A T E L E T . — M i l l e et une N u i t s . 
8 1 |2 F O L I E S - D R A M A T I Q U E S . — laMasco t te 
8 OiO A M B I G U . ' — L e s Cerises. 
7 3[4 N A T I O N S . — L a C h a m b r e A r d e n t e . 
8 1T4 C O M É D I E - P A R I S I E N N E . — U n h o m m e 

de g lace. — 1 1 5 , r u e P iga l l e . 
8 0{0 C L U N Y . — C'est la L o i . 

8 1T2 A T H É N É E . — L e q u e l . — • L e Train de 
9 heures 1 5 . 

8 l\2 C I R Q U E D ' É T É . — Exerc ices équestres 
8 0[0 R O B E U T - H O U D I N -^Prestidigitation 
8 0[0 F O L I E S B E R G È R E . — Tous les soirs. 
8 1\2 H I P P O D R O M E . — T o n s les soirs, 

jeud is , d imanches, et fêtes à 3 h. 
M U S É E G R É V I N . — Passage Jouffroy, bou

l eva rd M o n t m a r t r e , 10. 
8 OrO CONCERT nus C H A M P S - E L Y S É E S . (Der-

r iè re le palais de l'Industrie.) — 
Solistes, orchestres et chœurs. 
A b r i en cas de pluie. 

i n s e n s i b i l i s â t ™ duchesse 
Extrac t ion des dents sans douleur, con

s e r v a t i o n e t g u é i i s o n des dents par l'auri-
fication à L O U D O R A S E C . 

P o s e de dents et dent iers (brevetés,) lais
sant le palais l ibre , n 'a l térant ni le sens du 
goût , ni la prononc ia t ion . 45, rus de La
f a y e t t e . 

L E D O C T E U R C H O F F Ë 
Offre gratuitement, à tous nos lecteurs la 7m : 

édition de son Traité de Médecine pratique, dans lequel il expose su inétiiode consacrée par 10 années de succès dans les hopilaui pour la guôrison des maladies chroniques de tous les organes, et des hernies, hémorroïdes, goutte, phtisie, asthme, cancer, obésité, maladies de vessie et de matrice, etc. Adresser les demandes, quai S1 

Michel, 27, Paris. 

1 COLS MANCHETTES er PAPIER IOLE fit en Papier recouvert áe toils Linge élégant., solide, commode pour toas 
PRIX DU BLÀNCUISSIA» 

£apier cowert ^ ^ j T T ^ M ^ Papier twA 
de Taile fe^jTTrailIyj^^ de Toile 

la douz. i ir. l|f |*l / ft^^^{\ I ^9°1' c' 
12 * lOir. \^fJo^^J}&^^ 12 . 9ir. 

Par la poste, 20 c. en sns par dizaine. 
Envoi franco par chemin de fer en France à partir de 25 fr 
Envoi gratu i t et fco d» splradide Catalogue illustré 

H - t B A V J . K l i f . S - M i i ' j B C a p i M s . f i i i i 

L A B 0 U R 3 0 U L E 
E1U IINÉRALE ÉIINESÏÏENT MCONSÏITOAHTÏ 

Chlorurée sodiqv,e, bi-carbanatée, arsenical* (28 millig. d'arsèniate de soude par litre) Un CLOJZU verra à trois verres par jour avant ou pendant les repas. Régénère les enfants débiles et les personnes affaiblies. Anémie, Lymphatisme, Affectiotis U la •peau et des voies respiratoires, Fièvres mîermC-tantes. Emploi usuel eu boisson et en gargarisées conLrfiICÏS Bronchites oX Angines; en boisson étiolions pour les dartres légères, gerçures et rouge rs 

Liqueur normale concentrée de Goudron de Narwege Pûir préparer instantanément EAU, VINS, BIERE & TISSES-de Gaudrtf 
Un Flacon suffit pour se convaincre de sa sucer entè contre Affections chroniques da LaPOirKISE, des£RONCE£S et de la TESSI ÉCOULEMENTS rebelles, Maladies ÉPIDÉMlyiJtS. 

2 fr.—PARIS, me de Rennes, 4 Ofc,, et les Pharmacies. 
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PRÉC1EU» POUR LES MALADES ET MÉNAGE 
S Mailles d'or 4 grands Diplômes d'Honneiir. 

T-1-sr t / - i - r i le fac simile, de ÜjAlLjrLxt la slanature • la signature 
BPÍ BNCRE BLEUE 

se ra au les épiciers et mimeras 
Coqueluches 
Bronchites 
Insomnies 

1Í), nv.r. D s o u o t 

PHARMACIE FAYARD 
Hue Montholoii. 28, Paris 

ELIXIR FAKENA.RU HÜBRA A L'IODURE LITHIUM du Docteur FROST 

AFFECTIONS DES VOIES URINAIRES nouvel agent thérapeutique indispensable 
"tre lo CATARRHE VÉSICAL, les COLIQUES NÉPHRÉ-
FI, la PROSTATE, la QRAWLLE, L'URÈTHRLLE, le 

UNATISME et la GOUTTE 
DÉPÔT GÉNÉRAL À LA PHARMACIE FAYARD 28, Rue Kontholou, 28, Paris NOTA. — Uns importante réduction est liteaux Employés de chemins de 1er. 

1-E 15 AVRIL,, 11, KSJE lìti DELTI 
ImpîmeiaIE Typographique 
JOURNAUX FINANCIERŜPOLITI QUES a LITTÉRAlRES Travaux administratifs 

ET 2C 7.RUEDK Belzunce.7 
11, 1\UE de R0CR0Y,11 

OÛVËLLES RIACHINES a COUDRE í 
VUUTILE"50R Q 

ÜPfíÉC¡EUSE"9(Y j| 

"S ¿ °= Spéciales pour Familles et Ateliers, etc. M A I S O N d e G R O S 
vrndaTit a u s s i e n détail avec larges facilites de paiement. 

FOURNISSEUR 
DES 

MINISTÈRES 
DE LA GUERRE 

ET DE LA 
MARINE, 

DES 
DRMCIPAUX 

ÉTABLISSANT 
RELIGIEUX 

ET UI/HS : 
COMMUNAUTÉS] 

OUYROIRS, 
ETC. 

U W M / S O N S 
IMMÉDIATES 

PARTOUT 
EN FRANCE. 

E N V O I F R A N C O 
DE DESSINS ¡ PRIX 
ET ECHANTILLONS. 

PARIS 

2Q, BOULEVARD DESÉBASTOPOL, SO (PRÈS LA RUE DE RIVOLI). 

LA RUCHE DU PROGRÈS COMMERCIAL 
62, Rue Chariot, à Paris MONTRES, PENDULES, BIJOUX 

VENTE À CRÉDIT AUX EMPLOYÉS DE CHEMINS DE FER Remontoirs arer., à cylindre, forte boite. 40 fr. i Remontoirs en or à cylindre, p. dames. 95 1". o » » pour dames. 50 tr. 1 Remontoirs en nickel depuis 25 i. Remontoirs en or à cylindre, p. hommes. 150 f. | Chaînes de montres or, argent, nickel. 
ECRIRE À LA RUCHE DU PROGRÈS Ç0MMERCIAL, 62, RUE CHARIOT, PARIS, 
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Machines sont prêtes 

à livrer 
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détaillés 

M A C H I N E HORIZONTALE 

Looomobile ou sur patins 
Chaudière à retour de flamme, 

de 6 à BO chevaux 
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KÉCOAIPEASE NATIOIMLA 
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LLÎDALUÏD'OH.ETE 

A P E R I T I F & F O R T I F I A N T 

Procure au sang /es globules rouges qui tn font 

la richesse et /A force. 
C R O I S S A N C E S D I F F I C I L E S . 

S A N G P A U V R E , A N É M I E , 

L Y M P H A T I S M E , S C R O F U L E S , ETC. 

PARIS, 11 t. TO. RUE DHOUOT, CT LES PKAHMUHES 

B U L L E T I N FINANCIER A U 1 9 J U I N 1 8 8 2 

P . T H U R W A N G E R & C , E 

I S V \ « U K E T C O M . 1 H S S I Ó V , - » , R L E F F / V F L L I A L I . P A R I S 

A U C O M P T A N T 

N O I U S Î : N U • A J I I \ 

ENCORE UNE S E M A I N E D'ÉCOULÉE AU 

MILIEU des M Ê M E S PRÉOCCUPATIONS ET 

AVEC LA M Ô M E PÉNURIE D'AFFAIRES. PLUS 

NOUS AVANÇONS, PLUS LES ÉVÉNEMENTS 

SE CHARGENT DE DÉMONTRER POUR NOUS 

C O M B I E N NOUS ÉTIONS DANS LE VRAI ET 

C O M B I E N NOUS AVONS V U JUSTE. 

N O U S AVONS PLUSIEURS MOTIFS DE 

CRAINTE ET QUI VIENNENT APPESANTIR 

U N MARCHÉ RENDU DÉJÀ SI LOURD ET SI 

MÉFIANT PAR LA CATASTROPHE DE JANVIER. 

CETTE CATASTROPHE, SEMBLABLE À U N E 

GOUTTE D'HUILE, S ' e s t ÉTENDUE PEU à 

P E U . A P R È S AVOIR ANÉANTI LA SOCIÉTÉ 

D E L ' U N I O N GÉNÉRALE, LA B A N Q U E DE 

L Y O N ET DE LA L O I R E , ELLE ATTAQUE ET 

MORD AU VIF LES AUTRES SOCIÉTÉS DANS 

U N M O M E N T OÙ CELLES CI , MAL ÉQUILI

BRÉES, NE PEUVENT DISPOSER QUE DE 

RESSOURCES INSIGNIFIANTES ET TOUT À 

FAIT HORS DE PROPORTION AVEC LEURS 

E N G A G E M E N T S ANTÉRIEURS. T O U T SE 

TIENT, TOUT S'ENCHAÎNE, ET POUR SE 

FAIRE DES DISPONIBILITÉS, IL FAUT RÉA

LISER d e s V a l e u r s QUELQUEFOIS IRRÉALI

SABLES. C O M M E LA PLUPART d e s é m i s -

PIONS OU d e s M I S E S EN VENTE, ET DES 

AFFAIRES, LANCÉES, d e p u i s DEUX ANS, 

AVEC TOUTE LA MAJORATION POSSIBLW, 

N'ONT PAS RÉUSSI, QUOI QU'ON AIT FAIT 

DIRE LE CONTRAIRE À UNE PRESSE SALA

RIÉE, CE SONT d e s SYNDICATS, OÙ LES 

ÉMETTEURS E U X - M Ê M E S q u i ONT S O U S 

CRIT C O M M E TROMPE-L'ŒIL. AUJOURD'HUI 

IL FAUT VERSER ET L'ARGENT FAIT DÉFAUT 

EN PRÉSENCE DE L ' I M M E N S E QUANTITÉ 

DE TITRES SOUSCRITS, QUANTITÉ HORS DE 

PROPORTION AVEC LA FORTUNE P E R S O N 

NELLE DES SYNDICATAIRES. C ' E S T LÀ UNE 

I M P A S S E DONT IL EST DIFFICILE DE SORTIR 

À BREF DÉLAI. D E CETTE SITUATION, IL EN 

EST RÉSULTÉ LA BAIS=E É N O R M E D'UN 

CERTAIN N O M B R E D'ACTIONS DE SOCIÉTÉS 

FINANCIÈRES DONT PERSONNE NE VEUT 

PLUS PAR CRAINTE DE PERDRE TOUT. 

Q U A N T AUX BONNES VALEURS, C O M M E 

ELLES ÉTAIENT FACILEMENT RÉALISABLES, 

CE SONT ELLES QU'ON A VENDU TOUT D'A

BORD POUR SE FAIRE DES FONDS. 

E T , C O M M E SI Ce N'ÉTAIT PAS ASSEZ 

DE CETTE DÉPLORABLE POSITION DE PLACE, 

IL A SURGI LA QUESTION É G Y P T I E N N E À 

L'EXTÉRIEUR ET LA QUESTION M I N I S T É 

RIELLE À L'INTÉRIEUR. 

VOILÀ POURQUOI LA B O U R S E EST M A U 

VAISE ET QUELS QUE SOIENT LES É V É N E 

MENTS FUTURS, SERAIENT-ILS HEUREUX 

M Ê M E , LA HAUSSE NE P E U T REVENIR RA

P I D E M E N T . 

L O R S Q U E LA BAISSE AURA FAIT ENCORE 

QUELQUES PROGRÈS, NOUS APPELONS V O 

TRE ATTENTION SUR NOS R E N T E S FRAN

ÇAISES ; ELLES VALENT AUJOURD'HUI CE 

QU'ELLE» VALAIENT IL Y A UN AN ; LA 

BAISSE ACTUELLE, QUI LES TOUCHE, EST 

INJUSTIFIÉE ; SI VOUS N'ACHETEZ PAS DE 

R E N T E S , GARDEZ-VOUS D'EN VENDRE AUX 

COURS ACTUELS, PARCE QUE LA REPRISE 

DOIT R E C O M M E N C E R SUR NOS FONDS 

D'ETAT. 

C'EST NOTRE AVIS ET VOUS SAVEZ QUE, 

LIBRE DE TOUTE ATTACHE FINANCIÈRE, 

NOUS N'AVONS AUCUN INTÉRÊT À NE P A S 

VOUS DIRE LA VÉRITÉ. 

P . T H U I V W A N S E R E T C " , 
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CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 
Une découverte yuealhèrjue. — 

M. Charnay a découvert dans l'Etat 
de Chiapas (Guatemala) une grande 

-ville ancienne. Les monuments, de 
superbe apparence, sont munis de 
bas reliefs d'une délicatesse infinie^ 
ils fixeront définitivement l'âge mo 
derne de la civilisation mayatollèque 
avec d'autres monuments découverts 
dans le Yucatati par le même ex
plorateur. 

Un Ikilide. — Le 17 mars der
nier, à 7 heures 45 du soir, un bril
lant bolide a été vu à Bellandérie 
(Seine-et-Oise). On a pu l'observer 
près de la constellation du Dragon 
se mouvant avec une vitesse moyen
ne d'environ trois degrés par s e 
conde. 

Un imitateur de M. lioudaire. — 
Le général Fromont, gouverneur de 
l 'Arizona, propose l 'établir une 
communication entre le golfe de Ca
lifornie et le désert de Colorado. Le 
sol est en cet endroit de 100 mètres 
au-dessous du niveau de la mer, et 
la partie submergée serait de 9,000 
kilomètres carrés. 

Vente de la Margarine. — Par 
ordonnance du préfet de police, il a 
été posé sur les murs des halles et 
de tous les marchés deParis.l'aifiche 
suivante : 

Article I*r — La margarine et 
les produits similaires mis en vente-
dans le ressort de la Préfecture de 
police, devront porter sur chaque 
morceau une étiquette contenant 
en caractères suffisamment visibles, 
une indication conforme à la nature 
réelle du produit. 

Art, 2. —11 eslinlerdit d'introduire 
sur le marché des Halles centrales 
des beurres artificiels. 

Nous ne saurions trop applaudir à 
ces excellentes mesures. • 

Canal de, l'Océan à la Méditerra
née. — Par décision ministérielle, 
une commission de 3<S membres 
\ ienl d'être organisée dans le but de 

conduire une enquête sur les frais 

que pourrait amener la construc

tion d'un canal qui relierait 1 Océan 

à la Méditerranée. 

y Les Piomaïnes — Les Ptomaïues 
sont des alcaloïdes vénéneux qui 
prennent naissance dans les tissus 
des cadavres en décomposition. Ils 
oui été découverts et étudiés par M. 
Gautier, qui leur s reconnu une ac
tion physiologique analogue à celle 
de la nicotine. Mais ce qui constitue 
le mérite de la communication que 
ce savant a faite à l'Académie de 
médecine, c'est qu'il a reconnu 

' ( que les Ptomaïnes peuvent, sous 
1 l'influence d'altérations diverses, se 

développer dans les tissus vivants 
des organes pulmonaires, disgestifs 
et unitaires. Cette découverte mènera 
"certainement à de féconds résultats 
pratiques. . 

Solidification du Pétrole. — Un 
Allemand vient de trouver le moyen 
de solidifier le pétrole sans en alté
rer sensiblement la composition et 
les propriétés. Il offre alors l'aspect 
d'une masse gélatineuse de couleur 
jaune tendre qu'on peut pétrir avec 
assez de facilite. Les avantages de 
ce procédé industriel sont énormes: 
outre les prix de transport et de 
chargement qui seront moins élevés, 
les dangers d'incendie deviendront 
bien moindre encore qu'avec le pé
trole liquide. L'on peut liquéfier ai
sément le pétrole solide en l'arro
sant de vinaigre; celui-ci reste au 
fond, tandis -que le combustible sur
nage. 

Découverte d'une Mine d'Or. — 
Les découvertes de mines d'or de
viennent très rares, cependant, au 
Japon, l'on vient de trouver une 
caverne aurifère qui comptera cer
tainement parmi les - plus riches 
du monde entier. 

Le Rosier d'IIildesheim (Hano
vre). — Le rosier dont il s'agit ici 
et qui vient du ileurir encore cette 
année, est âgé d'au moins mille ans, 
car il fut, dit-on, planté par Charle-
magne. Il est situé sur le mur exté

r i e u r d e l a crypte d e l a cathédrale, 

et il étend ses branches à 1 1 mètres 

en hauteur et à 10 mètres en lar

geur. 

Soudure par compression. — 11. 
Spring vient de démontrer que di
vers corps suffisamment pressés 
peuvent se souder l'un à l'autre. La 
limaille de fer, par exemple, soumise 
à une pression de 2 à 7,000 atmos
phères se transforme en bloc solide: 
à 5.000 atmosphères, le plomb de
vient liquide. 

Une Coquille.— Nous lisons dans 
la Gazette des Animaux, le fait sui
vant. 

Une jolie coquille recueillie dans 
une publication d'histoire natu
relle : 

» Le crocodile est un grand vau
rien (lisez saurien) dont les mœurs 
c le. 

La (lirafe du Jardin d'Acclima-
talion. — Il vient de naître au Jar
din d'acclimatation du Bois de Bou
logne une jeune girafe qui mesure 
déjà 1 mètre 36 au garrot. C'est la 
troisième qui voit le jour dans le bel 
établissement dont nous parlons. 

Caloriméi; ie. — M . Violle a fait 
c o n n a î t r e dans u n e des dernières 
s é a n c e s d e l ' A c a d é m i e d e s sciences 
u n n o u v e a u c a l o r i m è t r e permettant 
d e m e s u r e r l a c h a l e u r s p é c i f i q u e des 

c o r p s - , q u a n d l e u r t e m p é r a t u r e ini
tiale e s t entre 100 et 150. L'instru
ment s e compose d ' u n e petite bou
teille e n verre mince à col étroi', 
f o r m é e - de deux enveloppes entre 
lesquelles o n a f a i t l e vide, par le 
goulot, o n p e u t i n t r o d u i r e , à côté 
d ' u n t h e r m o m è t r e , u n agitateur 
servant à m a i n t e n i r t a température 
constante dans t o u t e la masse, ce 
qui e s t t r è s i m p o r t a n t dans les calo
rimètres basés sur la méthode de 
refroidissement. 

Conservation deséchalas, paillas
sons, pieux. — Nous lisons dans la 
Jlcvuc Horticole : 

« U n seul des bons procédés, le 

eu l presque connu e t pratiqué jus-
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qu'à ce jour pour réaliser ces con
servations, est un bain de sulfate de 
cvivre dans lequel on fait tremper 
les objets. Une importante addition, 
parait-il, vient d'être faite au procé
dé en question. Elle consiste, quand 
les objets sortent du bain sulfaté, à 
les plonger dans un lait de chaux 
pendant quelque temps, puis à les 
retirer et à les laisser sécher, ainsi 
que cela se fait ordinairement. » 

Observatoire de la Société aéros
tatique de Paris. — M. le docteur 
Gruby a fait construire â Montmartre, 
et à ses frais, un observatoire météo
rologique qu'il a gracieusement mis 
à la disposition de la Société d'aéros-
tation de Paris. Nous ne saurions 
trop applaudir à cet acte généreux 
qui contribuera sans aucun doute à 
l'avancement de ces deux sciences 
si belles et si utiles qu'on appelle 
l'aêroslalion et la météorologie. 

Notre gravure donne une idée 
exacte de l'Observatoire et de ses 
dépendances transformées en ate
lier. On peut voir dans l'atelier les 
engins divers qu'utilisent les aéro-
nautes ; le baromètre indicateur des 
hauteurs, le thermomètre, les appa
reils télégraphiques pour correspon
dre d'un ballon à l 'autre, la corde 
qu'on laisse pendre à terre pour 
délester le ballon, etc. etc. 

À. L. F. C. 
- — « « s e » ^ a a w — 

L > T F I S O C H H K O 

n a été ouvert récemment au Pa
lais du Trocadéro un Musée ethno
graphique que nous ne saurions trop 
recommander à nos lecteurs. Orga
nisé par MM. Flamy et Landrin, ce 
Musée est à l 'heure qu'il est un des 
plus beaux du monde entier; cepen
dant il n'y a encore que deux salles 
ouvertes au public, elles concernent 
{es peuples américains. 

Cette exposition met sous les yeux 
du public, non-seulement les objets 
si variés dont se servent les diverses 

races humaines, mais elle présente 
encore les types mêmes de ces races, 
admirablement sculptés et façon
nés par des artistes émineuts. On 
y voit l 'Ethnographie et l'Aulli-
roprlogie réunies, et je dirais même 
qu'à l 'heure qu'il est, et sous le rap
port ethnographique tout particu
lièrement, une promenade au Musée 
du Trocadéro vautpresque un voyage 
en Amérique. 

Nous regrettons vivement, à cause 
du peu de place dont nous dispo
sons, de ne pouvoir détailler, pièce 
par pièce, tons les objets exposés, 
nous nous contenterons de signaler 
tout spécialement à nos lecteurs 
quelques-unes des merveilles qu'ils 
pourront d'ailleurs admirer eux-mê
mes. Ainsi, le singulier type de Bo-
locudos exposé à droite en entrant 
dans la première salle, attire surtout 
le public; ces peuples étranges ont 
la curieuse habilude de se percer la 
lèvre inférieure dès le jeune âge et 
d'y introduire une rondelle de bois 
qui fait cette lèvre fort proéminente 
et très disgracieuse. Plus loin, 
une femme de Guatemala admira
blement reprodui te , un trappeur 
américain non moins curieux et une 
foule d 'autresreproductionsdumênie 
genre. Un canot de l'Amérique du 
Sud, rapporté par le docteur Cre-
vaux, attire l'attention des visiteurs 
par sa simplicité et sa singularité de 
construction. Au milieu de tous ces 
objets, des ruines provenant de tem
ples et monuments des anciens fn-
cas et Aztèques, — enfin bon nom
bre de sièges, vases, haches, armes, ' 
armures, instruments de musique, 
etc., etc. 

Dans la seconde salle, l'exposition 
est plus technique et ne possède 
plus ce caractère de généralité qui 
fait surtout le charme de la pre
mière, cependant elle présente un 
intérêt tout particulier, et les spé
cialistes surtout y trouvent tout ce 
qu'ils peuvent désiier. 

D'immenses vitrines renfermant 
les objets rapportés par les explora
teurs nous présentent les mœurs des 

peuples américains et nous font pour 
ainsi dire pénétrer dans leur vie in
time. Divers types de Peaux-Bouges 
de l'Amérique du Nord. Sioux, Pau;-
nies, Corbeaux, Bieds-Noirs, etc., 
sont représentés d'une façon saisis
sante. 

Des Mâches, vases, colliers et or
nements divers, derniers vestiges de 
civilisations aujourd'hui disparues 
nous présentent, non-seulement les 
peuples dans l'espace, mais encore 
dans le temps. 

Nous reviendrons d'ailleurs sur 
celle merveilleuse exposition dans 
un article spécial sur l 'ethnographie 
de l'Amérique que nous donnerons 
prochainement à nos lecteurs. 

Nous nous tenons d'ailleurs entiè
rement à leur disposition pour tous 
les renseignements ethnographiques 
etanlhropologiques qu'ils pourraient 
nous demander. 

A. L. 
_ « A A A » 

M É T É O R O L O G I E 

L E S S P I R A L E S F U L G U R A N T E S 

La Foudre est ce majestueux mé
téore dont l'électricité est la cause. 
Que de poètes l'ont déjà chantée 
dans leurs vers pompeux. Mais le 
savant seul a essayé de percer les 
trames du mystérieux voile qui re
couvre son évolution. Qu'est-ce donc 
que cette force inconnue si répandue 
dans l 'atmosphère et dont les con
séquences sont si terribles? Electri
cité, fluide des dieux, trouveras-tu 
quelque somme pour l'idéaliser. 

Donner une complète description 
de la Foudre serait inutile et d'ail
leurs très incomplète ; l 'homme ne 
peut rien devant la majesté des phé
nomènes naturels, devant leur com
plexité, leurs détails infinis qui en 
font le charme et la splendeur. Nous 
ne choisirons , aujourd'hui, qu'une 
infime particule da l'évolution de la 
Foudre : les spirales fulgurantes. 

1 1 semble être de loi dans la na 
ture que les phénomènes les plus 
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beaux, soit aussi les plus difficiles à 
déchifïer. l'ar exemple, les grands 
phénomènes mécaniques ont lieu 
suivant des trajectoires dirigées en 
spirale : la Terre, circulant sur son 
arbre immense décrit une vaste spi
rale ; les vents qui courent au devant 
d'un but inconnu tourbillonnent dans 
un sens analogue; la Foudre, elle 
aussi, se meut en spirale. Pourquoi 
cette analogie . cette corrélation 
môme entre les causes les plus di
verses et les conséquences les [plus 
opposées? Nul ne saurait sonder 
pour le moment ces profonds préci
pices ; mais rien n'indique non plus 
qu'ils ne seront jamais explorés : le 
génie humain est comme l 'univers; 
il est infini. 

L'on a vu souvent des éclairs en 
zigzag sillonnant les nues dans 
toute leur étendue, ou formant un 
gigantesque trait d'union entre la 
terre et les nuées orageuses,mais on 
ne s'est jamais demandé quelle pou
vait être leur cause. L'homme a vu 
des traits de feu illuminer la sombre 
nuit et a remarqué que leurs formes 
n'étaient pas rectilignes, mais comme 
il a eu peur, il s'est caché Ce n'est 
que depuis fort peu de temps que 
divers faits sont venus expliquer ces 
irrégularités. 

La Foudre un jour était tombée 
sur un arbre; on examina sa plaie : 
c'était un double tour de spire. Une 
autre fois, deux peupliers étant voi
sins l'un de l 'autre, la Foudre com
mença sur l 'un ses tours de spire et 
les termina sur l 'autre. Quelque 
temps avant, elle avait frappé un ré
servoir et l'avait tordu en rompant 
ses cercles métalliques- Enfin il n'est 
pas d'année qui se passe sans que 
l'on cile de? fails de torsion yous 
l'influence de la matière fulgurante. 

Ces faits étant observés, il fallait 
les coordonner : c'est ce qu'a lait 
un habile météorologiste. Dès lors j 

les zigzags de la foudre furent ex
pliqués; ce sont les rapides tours 
de spire qu'elle exécute. Comme 
nous les voyons de fort loin et qu'ils 
se produisent avec une incroyable 

dextérité, ils nous paraissent reci i -
lignes; c'est une erreur de notre vue 
imparfaite et rien de plus Mais 
pourquoi celle trajectoire? quel phé
nomène mécanique l 'engendre? Lst-
cc le mouvement de la t e r r e j e vent, 
l'influence d'un nuage plus ou moins 
élevé? Nous ne savons rien sur ce 
chapitre, l'ignorance est encore notre 
propre. 

Les résultats obtenus sont déjà 
beaux. Il fallut en effet des circons
tances toutes particuiières pour les 
obtenir. Quand la matière fulgurante 
en effet s'approche des végétaux, 
toujours plie s'étend en nappe ; elle 
ne les frappe pas comme un dard 
aigu, mais elle laisse une large et 
profonde cicatrice qui les blesse mor
tellement ; quelques faits isolés, dus 
au hasard peut être, ont suffi pour 
éclairer notre esprit; il n 'y a donc 
pas à douter de l'avenir. 

La foudre, cette gigantesque étin
celle est donc réduite aux lois ordi
naires de la mécanique, seule sa 
nature nous échappe, seul ce fluide 
impénétrable à notre raison est en
core à découvrir... 

F. C À N U . 

UNE NOUVELLE VIDANGE USE 

L humanité est sous le coup d'une 
loi organique impérieuse et impres
criptible. L'homme mange, digère 
el rejette les produits non assimilés 
de cette digestion. 

Les déjections, résidus de l'ali
mentation et de la digestion, sont 
donc une des nécessités impitoya
bles de la vie. Pour l 'homme sau
vage ou demi sauvage, vivant en 
plein air à l'état nomade ou presque 
nomade, celle nécessité' n 'a rien de 
trop assujettissant. Elle est aussi fa
cile à supporter pour l 'homme des 
champs, réuni en petit groupes dans 
les hameaux,les villages,les bourgs. 
Mais dans les villes, surtout dans les 
villes qui comptent des milliers, des 
centaines de mille, des millions d'ha
bitants, les déjections humajnes de

viennent une tyrannie, un véritable 
fléau. Elles encombrent el infectent 
les foyers domestiques; elles vicient 
et empoisonnent l'atmosphère des 
n i e s ; elles rendent indispensables 
les industries odieuses et nauséa 
bondes des vidangeurs et des vi
danges, réservées autrefois aux té
nèbres et au silence des nuits, qui 
s'étalent aujourd'hui au grand jour, 
et remplissent la voie publique déjà 
par trop envahie. Ce n'est pas assez 
encore : íes déjections humaines, 
toutes dégoûtantes qu'elles soient, 
sont une richesse qu'il faut utiliser, 
bon gré mal gré, au risque de ren
dre par trop dispendieuse la pro
duction des denrées alimentaires. 
Elles sont en effet formées des élé
ments constitutifs des organismes 
vivants, des principes nutritifs des 
plantes empruntés au sol, cédés par 
lui, mais qu'il faut absolument lui 
restituer, sous peine de le condam
ner bientôt à la stérilité. El, par ce 
qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas 
les anéantir ou les perdre, parce 
qu'il faut au contraire les uliliser 
savamment, industriellement, éco
nomiquement, force est de faire de 
ces matières immondes, des dépôts 
ou dépotoirs immenses et homici
des, de creuser, pour les amener 
aux lieux de transformation et d'u-
lilisalion, des canaux gigantesques; 
de créer çà el là des usines d'engrais 
humains, lesquelles, à leur tour, 
empoisonneront l'atmosphère des 
plus riantes campagnes aux alen
tours des villes, et, dans certaines 
conditions de vents et de tempéra
ture, compromettront gravement la 
salubrité publique, au point de créer 
de véritables paniques, et d'ameu
ter presque les populations, comme 
cela est arrivé aux jours des cha'eurs 
excessives de l'été de l'année der
nière. 

Chaque habitation a sa fosse d'ai
sance, rendue quelquefois moins 
dégoûtante par l'adjonction d'appa
reils inodores ou diviseurs. Les in
convénients et les dangers engen
drés par ces fosses augmentent 
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chaque jour, car leur emploi devient 
de plus en plus grand. La question 
de la suppression de ces fosses 
s'impose donc aux administrations 
des villes soucieuses de l'hygiène 
et de la santé des habitants. 11 y a 
longtemps, très longtemps, que le 
problème de l'utilisation hygiénique 
et économique des déjections hu
maines est à l'étude. Aucune solu
tion n'avait encore été donnée ; 
lorsque il y a six mois environ on a 
proposé un appareil inventé par 
M. L. Mouras et portant le nom de 
vidangeuse aul,omaIiqm. 

nouveau, elle transforme tout ce 
qu'elle reçoit, excréments solides 
et liquides, dans un temps asse>. 
court et sans aucune addition d'in
grédients chimiques, en un liquide 
homogène, à peine trouble, qui tien i 
tout en suspension, à l'état de fils 
ou de grains à peine visibles, sans 
rien laisser déposer, ni contre les 
parois du tuyau d'évacuation, ni au 
fond du canal-égout; 4- elle se vide 
elle-même, automatiquement, et in
cessamment, c'est-à-dire que chaque 
volume de déjections nouvelles in
troduit par le tuyau de chute, fait 

•Donc, évidemment, suppression 
des odeurs au sein des maisons, des 
rues, des villes, et môme dans les 
campagnes? Donc suppression des 
vidanges, des vidangeurs, des dépo
toirs, des fabriques d'engrais hu
main! Donc, assainissement général, 
et très probablement prolongation 
notable de la vie moyenne. 

Ces avantages incomparables sont 
obtenus par des moyens d'une sim
plicité extrême, avec une légère 
augmentation de frais, bientôt et cent 
fois couverts par la dispense désor
mais de toute opération de vidan-

L T,_ JSfp_ L H. U J l ' l 

L'essai en a été fait à l'observa
toire de Montsouris et dans diffé
rentes maisons à St-Uenis. La so
ciété d'hygiène s'est occupée à plu
sieurs reprises de la vidangeuse au
tomatique et elle s'en occupe encore. 

La vidangeuse automatiepae est : 
L hermétiquement fermée, et fermée 
par la plus inviolable des fermetu
res, la fermeture hydraulique, c'est-
à-dire que son contenu est hors de 
tout contact avec l 'atmosphère am
biante. Par la même, 2 - elle est ab
solument inodore, et rend toute in
fection impossible ; 3- par une opé
ration qui révèle un principe tout 

sortir immédiatement un volume 
égal de déjections anciennes élabo
rées et fluidifiées ; 5- le liquide de 
sortie auquel rien ne manque des 
éléments organiques et inorganiques 
des déjections, à peine odorant, 
peut être reçu sur place dans un 
tonneau d'arrosage, pour servir aux 
irrigations domestiques du jardin ou 
du potager, ou s'écouler de lui-même 
dans le branchement d'abord, dans 
l'égout de la rue ensuite, puis dans 
le grand égout collecteur, et enfin 
dans les canaux d'irrigation des 
prairies, des champs, des forêts, 
etc., etc< 

ges. Ajoutons que toutes les fosses 
d'aisance existantes, à la seule con
dition d'être étanches, peuvent être 
immédiatement transformables en 
vidangeuses automatiques. . 

La vidangeuse automatique Mou
rus est représentée dans la figure 
ci-jointe : A est la fosse proprement 
di te; B. le tuyau de chu te ; C. le 
tuyau coudé d'évacuation ou de vi-
cange ; D. fondation en béton; E. 
maçonnerie de la fosse ; F. revête
ment en ciment; G. dalles de recou
vrement ou de voûte ; IL tampon 
pour la visite de la fosse; 1 . bonde 
ou regard d'observation; J . cannl 
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d ' é v a c u a t i o n o u d e c o n d u i t e à l ' e -

g o u t ; K . s e c o n d m o d e d ' é v a c u a t i o n 

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

s o i r ; L . j o i n t s à c i m e n t s ; M . c a i s s e 

à s a b l e o u d ' a r r é L d e s c o r p s s o l i d e s 

t o m b é s d a n s l a f o s s e ; N . t i g e s o u 

c h a î n e s d e s u s p e n s i o n d e l a b o î t e ; 

0 . é g o u t d e l a r u e ; P . t u y a u d ' é v a 

c u a t i o n p r o l o n g é j u s q u e d a n s l e 

l i q u i d e d e l ' é g o u l p o u r m i e u x f e r m e r 

l ' a c c è s a u x é m a n a t i o n s f é l i d é s . 

( À suivre.] G . A O Ï E K B E I , . 

L E S C H A M P I G N O N S 

M o l i è r e , s i l ' o n e n c r o i t l a t r a d i 

t i o n , l i s a i t s e s c o m é d i e s à s a s e r 

v a n t e e t n e d é d a i g n a i t p a s , d i t - o n , 

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

P o u r q u o i n ' a u r a i - j e p a s c o n s u l t é m a 

c u i s i n i è r e s u r l e s c h a m p i g n o n s , 

a v a n t d ' é c r i r e m o n a r t i c l e ? J ' a v o u e 

q u e s e s r é p o n s e s n e f u r e n t g u è r e s a 

t i s f a i s a n t e s , e t q u ' e l l e m e r e n v o y a à 

s o n l i v r e d e c u i s i n e , o ù j e l u s : « L e 

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

d e fleurs. » 

V o u s c o m p r e n e z q u e j e m ' e m p r e s 

s a i d e f e r m e r l e l i v r e , p o u r c h e r c h e r 

a i l l e u r s . L e d i c t i o n n a i r e n a t i o n a l d e 

B e s c h e r e l l c s e t r o u v a i t à l a p o r t é e 

d e m a m a i n , j e l e p r i s e t l ' o u v r i s : 

« C h a m p i g n o n , m ' a p p r e u d - i l , n o m 

g é n é r i q u e d ' u n e f a m i l l c n o m b r e u s e 

d e p i a u l e s . » 

J ' e u s h â t e d e n e p a s c o n t i n u e r l a 

l e c t u r e , e t j ' o u v r i s u n a u t r e d i c t i o n 

n a i r e , c e l u i d e M a u r i c e L a C h â t r e , 

q u i a l a p r é t e n t i o n d ' ê t r e u n e e n c y 

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

s o m m e , q u ' u n e c o m p i l a t i o n c o m m e 

t a n t d ' a u t r e s o ù l a s c i e n c e a p p â t a i t 

r a r e m e n t , m a i s o ù n ' o m b r e d ' e r r e u r s 

s e m b l e n t s ' ê i r e d o n n é r e n d e z - v o u s . C e 

d i c t i o n n a i r e , a l o r s ( 1 ) m e d i t à p r o 

p o s d e s c h a m p i g n o n s ; « F a m i l l e d e 

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

s e c o n d c h a î n o n d a n s l a s é r i e d e s 

v é g é t a u x d o n t • l e s a l g u e s s o n t l e s 

p r e m i e r s . 

(1) J ' a p p r e n d s à l ' i n s t a n t q u ' o n e n p u 
b l i e u n e n o u v e l l e é d i t i o n — t a n t m i e u x 
p o u r l e s l e c t e u r s . 

J e n e p o u v a i s p a s d a v a n t a g e c o n 

t i n u e r , e t j ' a l l a i s m ' a r r ê t e r a u t i t r e 

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

à d é m a r q u e r , c o m m e m ' y i n v i l e 

l ' e x e m p l e d e b e a u c o u p d e m e s c h e r s 

c o n f r è r e s , u n c o u r s q u e l c o n q u e 

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

l o r s q u ' u n v é r i t a b l e a m i , c e l u i - l à , m e 

c o n s e i l l a d e d e m a n d e r a u s a v a n t 

d o c t e u r B e r l i l b n l a d é f i n i t i o n e t l a 

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

m ' a s s u r a n t q u e j e t r o u v e r a i s c h e z 

l u i , n o n - s e u l e m e n t l a v é r i t é s c i e n t i 

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

u n e é l é g a n c e d e s t y l e q u e s e r o n t 

h e u r e u x d ' a p p r é c i e r n o s l e c t e u r s . 

L e c o n s e i l é t a i t b o n , c o m m e o n v a 

l e v o i r , e t j e c è d e i m m é d i a t e m e n t l a 

p a r o l e à l ' é r u d i t d o c t e u r ( 1 ) : 

« J e v o u d r a i s d ' a b o r d , n o u s d i t - i l , 

d o n n e r a u l e c t e u r u n e i d é e s o m 

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

p a r e x e m p l e : le champignon est 
une p'ante v i v a n t s a n s c l o r o p h y l e , 

i n h a b i l e à s é p a r e r e t à s ' a p p r o p r i e r 

l e c a r b o n e d e l ' a c i d e c a r b o n i q u e d e 

l ' a i r , r e c h e r c h a n t l ' o m b r e p l u t ô t q u e 

l a l u m i è r e , p o u v a n t n a î t r e , p r o s p é 

r e r c l f r u c t i f i e r e n p l e i n e n u i t ; a y a n t 

c o m m e l e s a n i m a u x , a b s o l u m e n t b e 

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

s o n a l i m e n t a t i o n a u x c o m b i n a i s o n s 

t e r t i a i r e s d é j à f o r m é e s p a r l e s o r g a 

n i s m e s v i v a n t e s e L d e l ' o x i g è n e à 

l ' a i r a m b i a n t , e x h a l a n t d e l ' a c i d e 

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

o u o x y d é ( e a u ) ; e t d o n t l e s p r i n c i 

p e s c o n s t i t u a n t s , p a u v r e s e n c a r b o n e , 

s o n t t r è s r i c h e s e n a z o t e e t e n c o m 

b i n a i s o n q u a t e r n i a i r e ; p a r s u i l e , d o n t 

l e s t i s s u s , s ' i l s s o n t f r a i s , s o n t p o u r 

l e s a n i m a u x u n a l i m e n t p r e s q u e 

a u s s i r i c h e e t a u s s i r é p a r a t e u r q u e l a 

v i a n d e , e t s ' i l s s o n t p o u r r i s , o n t 

t o u t e s l e s e x h a l a i s o n s d e s c h a r o g n e s 

e t s o n t p o u r l e s v é g é t a u x u n e x c e l 

l e n t f u m i e r . M a i s p a r c e t t e c a r a c t é 

r i s t i q u e , j e d é t r u i s l e p r e m i e r t r a i t 

d e m a d é f i n i t i o n ! C e n ' e s t p l u s u n e 

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

d e s t r u c t i f s d e l ' i d é e d e v é g é t a l ! 

» D i r a i - j e d o n c : Le champignon 

(1) Dictionnaire encyclopédique des 
sciences médicales Duchambu-Masson. 

est un animal i m m o b i l e e t p a s s i f , 

s a n s o m b r e d e s y s t è m e n e r v e u x , 

a y a n t c o m m e é l é m e n t a n a t o i n i q u e l a 

c e l l u l e c r e u s e d u v é g é t a l c o n s t i t u é e 

p a r l a c e l l u l o s e , e t p o m p a n t s a n o u r 

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

f i n c h e v e l u ( m y c é l i u m ) q u i p é n è t r e 

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

i l e s t f i c h é , a v e c d u s u c r e ( o u a u t r e s 

c o m p o s é s o r g a n i q u e s t e r t i a i r e s ) f a i 

s a n t d e l ' a l b u m i n e ( o u a u t r e s c o r n -

p o s é s q u a t e r n i a i r c s a z o t é s ) ; s e r e 

p r o d u i s a n t p a r d e s s p o r e s i s s u e s 

d ' u n e n s e m b l e d ' a p p a r e i l s 1 r e s v o i 

s i n s d e c e u x d e s a l g u e s ? L a s e 

c o n d e d é f i n i t i o n e s l d o n c é g a l e m e n t 

d e s t r u c t i v e d e s a b a s e ? U n t e l ê t r e 

n e s a u r a i t ê t r e u n a n i m a l . 

» Q u e l l e s s o n t d o n c c e s i n n o m 

b r a b l e s f o r m e s v i v a n t e s q u e n o u s n e 

p o u v o n s a p p e l e r n i a n i m a l e s n i v é 

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

d e v é g é t a l , s e m b l e n t s e n o u r r i r e t 

r e s p i r e r c o m m e l e s a n i m a u x ? C e 

s o n t l e s C H A M P I G N O N S 1 c e s o n t l e s 

d é v o r a n t s e t l e s d e s t r u c t e u r s d e l a 

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

e s l l a m e i l l e u r e c a r a c t é r i s t i q u e , p h y 

s i o l o g i q u e e t c h i m i q u e , d u r è g n e v c -

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

d u g o u r m e t , d e s i h a u t e p o r t é e e n 

h i s t o i r e n a t u r e l l e ; « D i s - m o i c e q u e 

t u m a n g e s , j e t e d i r a i q u i t u e s , ; 

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

f a i r e : « N o u s m a n g e o n s l e s v i v a n t s 

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

v é c u , » Animalia... senliuni, » n i a i s 

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

l a c h i m i e , e t , j u s q u ' à u n c e r t a i n 

p o i n t , l a p h y s i o l o g i e . E t , à c e s u j e t , 

j ' a t t i r e r a i l ' a t t e n t i o n s u r u n e b r i l 

l a n t e f a c u l t é q u i n e s e r e n c o n t r e q u e 

c h e z l e s a n i m a u x e t l e s c h a m p i 

g n o n s , e t j a m a i s , q u e j e s a c h e , c h e z 

l e s v é g é t a u x : c e l l e d ' é m e t t r e d e l a 

l u m i è r e I 

» A i n s i n i v é g é t a u x , n i a n i m a u x , 

m a i s c h a m p i g n o n s 1 V o i c i l a s e u l e 

c o n c l u s i o n p r o v i s o i r e q u i m e p a 

r a i s s e r é p o n d r e a u x f a i t s a u j o u r d ' h u i 

c o n n u s ! > 

A R T H U R M O N N A N T E U I L . 

(A suivre). 
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C O N N A I S S A N C E S U T I L E S 

MOYliN POUR EMPÊCHER L E LAIT 

DE TOURNER 

En étéj, la conservation dn lait 
dans les ménages est souvent très 
difficile. Pour empêcher le lait de 
lourncr un des meilleurs moyens 
est le suivant : On fait une dissolu-
lion très concentrée de potasse 
caustique, et on met une goutte de 
cette dissolution dans 12 litres de 
lait, il faut avoir soin de ne pas dé
passer ces quantités, car la potasse 
est un caustique très énergique. Ce 
moyen est communément employé 
dans les hôpitaux de Paris où la 
conservation du lait est très diffi
cile, probablement à cause des 
nombreux organismes répandus 
dans l'atmosphère. 

FALSIFICATION D U SIROP DE 

G B E N A M N E 

Le sirop de Grenadine est une 
boisson saine et rafraîchissante fa
briquée malheureusement avec du 
siropde sucre acidulé par de l'acide 
tartrique et coloré avec du carmin. 
De plus, on falsifie souvent ce liquide 
en y mettant de l'acide sulfurique qui 
est moins cher que l'acide tartrique. 
La fraude sera aisément découverte 
avec un peu d'eau de chaux versée 
dans le liquide, qui se troublera s'il 
n'est pas fasifié, au contraire le sirop 
restera clair s'il contient de l'acide 
sulfurique. 

L E F O U T A H D J A L L O N 

E T L E 

Docteur J E A N B A Y O L , 

Nous donnons aujourd'hui, comme 
nous l'avions promis dans notre 
dernier numéro (du 2 2 juin), la 
carte du Foutah Djallon montrant le 
voyage du docteur Bayol. 

Nous ne pouvons cependant pas, 
malgré la meilleure volonté du 
monde, donner encore à ce jour la 

relation exacte de ce voyage ; M. 
Bayol ne nous ayant encore rien 
communiqué. 

Pour cette fois nous nous borne
rons à relater quelques incidents du 
voyage (1). 

Les habitants du Foutah-Djallon, 
sont assez civilisés, il y a chez eux 
des écoles qui fonctionnent à peu 
près régulièrement. 

M. Bayol nous racontait qu'un 
jour un maître d'école vînt le trou
ver avec ses élèves. 

Ce maîlre d'école était, ce qu'on 
peut appeler un « type »,un carica
turiste l'eût portraicturé. 

1 1 était perclus et marchait littéra
lement à quatre pattes, on le hissait 
péniblement sur une ânossc et il 
s'en allait ainsi, faisant des cours à 
sa façon. Il lit réciter leurs leçons à 
trois ou. quatre des plus intelligents 
de ses jeunes disciples, tout fier de 
montrer leur savoir au blanc. Pour 
le contenter et récompenser le sa
voir des enfants, M. Bayol leur 
donna, à chacun, quelques menus 
objets et offrit nu maîlre une « che
mise blanche » jamais roi, fût-ce un 
roi des contes de fées, ne se fut 
montré aussi satisfait de ses trésors 
que le maître d'école de sa chemise : 
c'est le cas de le dire le proverbe 
est vrai pour tous, même pour les 
nègres : « contentement passe ri
chesse. » 

Les villages où résident les chefs 

(1) Notons, en passant, et pour ré
pondre à certaines objections aussi peu 
raisonnables que possible, que nous ne 
visons aucunement à faire de l 'Erudi
tion . Le but de notre journal est, comme 
chacun sait, d ' instruire en amusant , de 
présenter les faits scientifiques de la 
façon la plus at t rayante . L'Erudition 
n'est pas notre affaire, nous ne sommes 
pas une revue des sciences, c'est l'affaire 
des splendides revues scientifiques des 
Figuier, des Tissandier et autres. ZS'ous 
sommes un journal populaire, tel nous 
voulons rester et nous tâcherons de jus
tifier notre tilre, c'est-à-dire que nous 
ferons notre possible pour mettre la 
science à la portée de tous. 

C. L. 

! sont excessivement propres et sont 
! entretenus avec le plus grand soin : 

les allées qui conduisent aux de
meures des notables sont sablées et 
bordées d'orangers, de cédrats, de 
citronniers, etc. 

Les fouîmes, au Fuulah-Djallon. 
sont, relativement au reste dis l'V-
frique, très considérées, elles pren
nent une part très grau le, bien 
qu'indirecte aux aflahes; « qui est 
bien avec la femme d'un chef, nous 
disait M. Bayol, est bien, avec le chef 
lui-même; » c'est la femme de l'.il-
mainy de Timbo qui gouverne e n 
tablement. 

En parlant d'almamy, il y a au 
Foutah nue coutume curieuse qui 
rappe'Ie, jusqu'à un certain point, la 
coutume Romaine. 

Il y a deux a'inamys qui régnent 
alternativement, pendant que l'un 
gouverne,l 'autre denruire à la cam
pagne. Si le peuple n'est pas con-
tentdes actes du régivmt.le-; notables 
s'assemblent et le prient d'aller 
à la campagne se remettre de ses 
fatigues gouvernementales et l'autre 
est appelé à lui succéder immédiate
ment. 

Cela du reste, arrive fort rarement. 
Le système est ingénieux, mais nous 
doutons fort qu'il soit jamais goûté 
dans notre vieille Europe. Chose des 
plus rares dans les annales de la 
royauté les deux princes s'accordent 
presque toujours ! 

Comme partout, il a au Foutah 
Djallon deux partis qui se disputent 
constamment la prééminence (il n'y 
a pas de parti populaire) ces deux 
partis sont : celui des guerriers et 
celui des prêtres et savants ; autre 
fait curieux et qui déroulera peut-
être les historiens et les économis
tes, le dernier, celui des prêtres est 
le moins riche et le moins puissant. 

A propos du traité, M. Bayol nous 
faisait part des réflexions de l'alma-
my de Timbo. Il est opposé, en prin
cipe, à la création d'un chemin de 
fer dans ses états, la vapeur le trou
ble et le déconcerte, il croit voir en 
elle un amoindrissement de son près -
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tige. Il ne veut pas, non plus, qu'on 

améliore les routes, il sait bien que 

ce serait utile, niais il s'y oppose. 

« La France, dit-il, doit rester la 
•> France et le Foutah restera le 
» Foutah. La plus forte des deux 
» nations soutiendra l 'autre. Nous 
» sommes frères d'origine et nous 
» devons rester frè-
» res et amis ». 11 
accepte.bien le pro
tectorat français, 
mais il semble 
avoir une arrière 
pensée et avoue 
ingénument que 
son amour-propre 
national serait plus 
agréablement flatté 
si le Foutah avait 
assez de force pour 
soutenir la France. 

Nous compre
nons cela, c'est pa
triotique , mais, 
comme disent les 
orientaux « C'était 
écrit » ella« Fran
ce restera la France 
et le Foutah res
tera le Foutah. » 

C. L A R O C H E . 

[A suivre). 

ï& 

à faire remarquerl 'élégance relative 

des maisons de la rue dont nous 

donnons un aspect saisi sur le vif. 

De magnifiques balcons, en bois 

ouvragé et peints de couleurs des 

plus brillantes, des jalousies et des 

stores de tissus éclatants, les maisons 

blanches et le soleil dardant ses 

LE CAIRE 

Au moment où 
tous nos confrères, 

grâce aux événe

ments politiques de 

ces derniers temps, 

donnent à leurs lecteurs des vues 

d'Egyple,il nous a paru intéressant 

d'offrir, également, aux nôtres une 

vue du Caire, la capitale égyp

tienne. 

Nos lecteurs trouveront dans un 

prochain numéro de ['Enseignement 

Populaire, des détails sur cette cité-

Nous nous bornerons aujourd'hui 

V I E I L L E R U E A U C A I R E . 

rayons sur le tout offrent à l'œil 

ébloui un tableau presque féerique. 

Nous noterons cependant, en pas

sant, que la gravure que nous don

nons aujourd'hui représente une 

des rues d'un vieux quartier du 

Caire. Quelques-unes sont plus 

étroites et plus obscures,quelquel'ois 

même ces passerelles à la hauteur 

du premier ou du second étage, 

relient les maisons entre elles et 

formant voûte tamisent les rayons 

du soleil et donnent naissance à une 

douce fraîcheur. L'aspect du Caire 

est des plus curieux, Arabes, Ethio-

phiens, Turcs, Egyptiens, Maltais* 

Bédouins, Kabyles Tunisiens, Fran

çais, Espagnols s° 

coudoient dans se 

rues et la ville 

elle-même avec ses 

coupoles, ses mi

narets , ses mai

sons bariolées, ses 

tapis, ses fontai

nes, ses orangers, 

ressemble à un 

vaste bazar. Mais 

au Caire tout 
n'est pas pour le 
mieux et si l'as
pect de la ville est 
brillant, la misère 
du peuple y est 
grande et les eaux 

comme à je 
ne dirai pas le 
nom, il est trop 
connUjSont très ra
res et peu pota
bles . 

Le Caire a envi
ron 350,000 habi-
tants,fondé en l'an 
359 de l'hégire 909 
de notre ère, celle 
ville a toujours été 
depuis cette époque 
la capitale du pays. 
Le Caire possède, 
grâce aux Français, 

une Société scientifique, un Musée, 
unlnsli tut homœopathique,un Cabi
net de lecture. 

La ville de Boulak est à quelques 

kilomètres du Caire et elle est cou-

sidérée avec le vieux Caire, comme 

le port de la capitale. 

C H . L A U O G H E . 
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L'EAU E T L E F E U 
(Sui te ) 

C H A P I T R E I I 

L a c i r c u l a t i o n d e 1 e a u 

N u a g e s . — L e ciel sans nuages . — La p l u i e . — 

Le pluviomètre.—Le temps ] l u v i e n x . - - P u i t s 

a r t é s i e n s . — L e puits de G r e n e l l e . — T e m p é 

rature des eaux de pu i t s . — Les fontaines 

incrus tante s . — Les g r o t t e s . — Stalaniit s 

et s t a l a g m i t e s . — Les Geysers . — Les eaux 

minéra les . — 1- Eaux f errug ineuses . — 

Leur ac t ion . — Leur compos i t i on . .— 2 -

Kaux su l fureuse . — 3 ' E a u : a lca l ines . — 

4 - E a u x s a l i n e s . — L'eau de mer . — L'iode. 

— Lo brome . — A c t i o n des eaux m i n é 

rales sur l ' organ i sme . — Les cours d'eau. 

— F l e u v e s et rivières- — Los cours des 

fleuves. — L e u r v i t e s se . — Leur l ongueur . 

•— Les ru i s seaux Bernardin de St-P''crre 

et la légende, de la Se ine . — Les d é b o r d e 

m e n t s des f leuves. — La force hydrau l i 

que . — Les pr inc ipaux lacs du g l o b e . — 

L e s émigra t ions d'un lac. 

L e s n u a g e s , q u e l e s v e n t s f o n t 

v o y a g e r à l e u r g r é , n e r e s t e n t p a s 

é t e r n e l l e m e n t d a n s c e t é t a t . D è s q u e 

l a t e m p e ' r a t u r e d u m i l i e u d a n s l e q u e l 

i l s s e t r o u v e n t v i e n t à b a i s s e r , l e s 

v é s i c u l e s s e c o n d e n s e n t e t , d e v e n u e s 

p l u s l o u r d e s , t o m b e n t s u r l e s o l e n 

v e r t u d e l e u r p r o p r e p o i d s . M a i s l e s 

n u a g e s n e s o n t p a s t o u j o u r s n é c e s 

s a i r e à l a f o r m a t i o n d e l a p l u i e . L e 

9 j u i l l e t 1 8 8 0 , à 9 h e u r e s d u s o i r ^ 

d e l a r g e s g o u t t e s d ' e a u s o n t t o m 

b é e s s a n s q u ' i l y a i t a u c u n e v a p e u r 

n u a g e u s e à l ' h o r i z o n . C ' e s t q u ' e n 

e f f e t , d a n s l a j o u r n é e , l e c i e l a v a i t 

é t é o b s c u r c i p a r d e g r o s n u a g e s 

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

e n p l u i e ; m a i s l e s g o u t e l e l t e s d e 

c e t t e d e r n i è r e , s o u s l ' a c t i o n d e l a 

c h a l e u r e x c e s s i v e q u ' e l l e s r e n c o n 

t r a i e n t d a n s l e s r é g i o n s i n f é r i e u r e s 

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

a v a n t d ' a r r i v e r a u s o l , D e t e l l e s o r t e 

q u e v e r s l e s o i r l a t e m p é r a t u r e s ' é -

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

t e n u e e n s u s p e n s i o n s ' e s t d e n o u 

v e a u c o n d e n s é e e t r é s o l u e e n p l u i e 

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

d e n u a g e . 

L a q u a n t i t é a n n u e l l e d e p l u i e 

t o m b é e d a n s u n p a y s s e m e s u r e à 

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

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

a p p e l l e l e P l u v i o m è t r e . B i e n n ' e s t 

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

e n s e m b l e l e s m o y e n n e s d e p l u i e d e s 

d i f f é r e n t s l i e u x d u g l o b e . O n v o i t 

q u e d a n s l e S a h a r a i l n e t o m b e j a 

m a i s u n e g o u t t e d ' e a u d ' u n b o u t d e 

l ' a n n é e à l ' a u t r e , t a n d i s q u ' à S a i n t -

D o m i n g u e i 1 p l e u t c i n q f o i s p l u s q u ' à 

P a r i s . . L ' o n c o n ç o i t a l o r s l ' e x i s t e n c e 

d e l a v é g é t a t i o n e x h u b é r a n t e d e c e s 

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

d i g u e s e s b i e n f a i s a n t s r a y o n s , n é c e s 

s a i r e s à l a v i e , e t l ' e a u , s e r é s o l v a n t 

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

h u m i d i t é . 

L a p l u i e 1 r e n d t r i s t e . C e d e m i -

j o u r b l a f a r d q u i l a p r é c è d e e t l ' a c 

c o m p a g n e , c e t t e s u s p e n s i o n p r é a l a 

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

g r o s n u a g e s n o i r s q u i g l i s s e n t a u -

d e s s u s d e n o s t ê t e s , t o u t c o n t r i b u e 

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

d é s a g r é a b l e . C e p e n d a n t e l l e e s t d e 

p r e m i è r e n é c e s s i t é , e t s o u v e n t m ê m e , 

s u r t o u t p e n d a n t l a s a i s o n c h a u d e , n e 

s e t e r m i n e - t - e l l e p a s p a r d e m a g n i 

f i q u e s a r c s - e n - c i e l , m é t é o r e s g r a n 

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

b r i l l a n t e s c o u l e u r s . I l s s o n t p r o d u i t s 

p a r l e s r a y o n s s o l a i r e s q u i s e r é 

f r a c t e n t d a n s l e s g o u t t e l e t t e s d ' e a u 

c o m m e d a n s d e s p r i s m e s , 

S u i v o n s m a i n t e n a n t c e l t e e a u d e 

p l u i e à t r a v e r s s e s i n t e r m i n a b l e s 

v o y a g e s e t a s s i s t o n s à t o u t e s s e s 

t r a n s f o r m a t i o n s . 

N o u s f a v o y o n s d ' a b o r d p é n é t r e r 

l e s d é p ô t s s t r a t i f i é s j u s q u ' à c e q u ' u n e 

c o u c h e d ' a r g i l e o u d e g r a n i t l ' a r r ê t e , 

l ' a c c u m u l e , l a c o n d e n s e d a n s l e s 

p r o f o n d e u r s d u s o l e t l a f a s s e r e s 

s o r t i r à l ' é t a t d e s o u r c e . M a i s i l e s t 

b i e n r a r e q u ' e l l e r e v i e n n e i n t a c t e à 

l a s u r f a c e d e l a t e r r e : e l l e a s u b i 

d i v e r s e s m o d i f i c a t i o n s e t f o r m e l e s 

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

t a n t e s , l e s g e y s e r s , l e s e a u x m i n é 

r a l e s , l e s c o u r s d ' e a u , e t c . , e t c . , e t c . 

U n p u i t s a r t é s i e n d i f f è r e d ' u n e 

s o u r c e o r d i n a i r e e n c e q u e l ' e a u 

j a i l l i t a u - d e s s u s d u s o l . L e m o t a r 

t é s i e n v i e n t d ' A r t o i s , p a y s d a n s l e 

q u e l c e s p u i t s é t a i e n t d é j à c o n n u s 

a u o n z i è m e s i è c l e . L ' o n a e x p l i q u é 

10 j a i l l i s s e m e n t d e s e a u x p a r l e p r i n 

c i p e d e v a s e s c o m m u n i q u a n t s , m a i s 

11 f a u t e n a d m e t t r e u n a u t r e ; c ' e s t 

q u e l a c o u c h e d a n s l a q u e l l e c i r c u l e 

l ' e a u d o i t ê t r e p o r e u s e e t c o m p r i s e 

e n t r e d e u x d é p ô t s q u ' e l l e n e p e u t 

t r a v e r s e r . C ' e s t a i n s i q u ' A r a g o d é 

m o n t r a q u e l ' e a u q u i a l i m e n t e l e 

p u i t s d e G r e n e l l e p r o v i e n t d e s p l u i e s 

e t d e s n e i g e s d e l ' A r g o n n e . L a c o u 

c h e d e s a b l e à n i v e a u d a n s l ' e s t d e 

l a F r a n c e s e t r o u v e à 5 2 7 ' m è t r e s 

a u - d e s s o u s d u s o l d e P a r i s . L e d e g r é 

d e c h a l e u r d e s e a u x d e s p u i l s a r t é 

s i e n s e s t p r o p o r t i o n n e l à l a p r o f o n 

d e u r . A i n s i c e l l e s d e G r e n e l l e s o n t 

d e 2 7 - e n v i r o n , c e l l e s d e S t - O u e n 

d e 1 2 - 9 , c e l l e s d e L h e e r n e s s d e 15', 

e t c . . 

L a q u a n t i t é d ' e a u a i n s i f o u r n i e 

p a r l e s p u i t s a r t é s i e n s v a r i e s u i v a n t 

l e d i a m è t r e d u f o r a g e , l a h a u t e u r d u 

n i v e a u h y d r o s t a t i q u e ( n i v e a u l e p l u s 

é l e v é o ù p e u t j a i l l i r l ' e a u ) , e t l a f a 

c u l t é p l u s o u m o i n s g r a n d e a v e c l a 

q u e l l e l e s n a p p e s a q u e u s e s p e u v e n t 

s e m o u v o i r d a n s l e s o l . A i n s i l e p u i t s 

d e G r e n e l l e d o n n e 2 , 3 0 0 l i t r e s p a r 

m i n u t e , c e l u i d e L i a g e s ( P y r é n é e s -

O r i e n t a l e s ) , 2 , 0 0 0 . L ' e a u d e s p u i t s 

a r t é s i e n s e s t p o t a b l e ; o n p e u t l ' e m 

p l o y e r à t o u s l e s u s a g e s d o m e s t i q u e s 

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

l e u r , t o u j o u r s u n p e u é l e v é e , l e u r 

d o n n e u n e p r o p r i é t é q u i l e s r e n d 

v r a i m e n t u t i l e e n h i v e r , l o r s q u e t o u 

t e s l e s e a u x d e p u i t s o u d e r i v i è r e 

s o n t g e l é e s . C ' e s t a i n s i q u e d a n s l e s 

p a y s o ù l ' e a u d e s o u r c e f a i t c o m p l è 

t e m e n t d é f a u t , l a n a t u r e a e n c o r e 

p r o d i g u é l e s p u i t s a r t é s i e n s d o n t 

l ' e a u c l a i r e e t l i m p i d e f o r m e l a b o i s 

s o n d e s h a b i t a n t s . 

T r è s s o u v e n t l ' e a u d e p l u i e e s t 

c h a r g é e d ' a c i d e c a r b o n i q u e . S i , e n 

c i r c u l a n t d a n s l e s o l , e l l e r e n c o n t r e 

d e s c o u c h e s d e c a l c a i r e ( c a r b o n a t e 

d e c h a u x ) , e l l e e n d i s s o u t u n e p a r 

t i e . E n a r r i v a n t à l a s u r f a c e , l a p r e s 

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

c h a u x s e d é p o s e r a . S i T o n t r e m p e 

u n o b j e t q u e l c o n q u e d a n s l e s e a u x 

d e l a f o n t a i n e d e C l e r m o n t - F e r -
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rant, par exemple, on le verra 
s'enduire d'une couche de cal
caire qui en reproduira exacte
ment toutes les finesses quelques 
nombreuses qu'elles soient. Au mu
séum d'histoire naturelle à Paris, 
tout le monde peut voir des camées 
antiques ainsi incrustés. Très souvent 
on appelles ces fontaines pétrifiantes. 
C'est une grave erreur, car les ob
jets n'y sont nullement changés en 
pierre, mais seulement enduits. La 
vraie dénomination de ces sources 
est : fontaines incrustantes. 

DENTS ARTIFICIELLES 

PROTHÈSE DENTAIRE COMPARÉE 

La prothèse dentaire moderne. 
don* Fauchard jeta les bases et fut 
le créateur, peut se diviser en trois 
branches : 

L Redressement d'une dentition 
défectueuse ; 

2 - Remplacement des dents dis
parues par suite de caries, d'acci
dents, de maladies ou simplement 
de vieillesse : 

3- Orthopédie dentaire ou créa
tion d'appareils destinés à remédier 
soit à la destruction soit à l 'absence, 
de naissance, de certaines parties 
tant osseuses que charnues de la ca
vité buccale. 

Successivement nous donnerons 
une idée générale des procédés ac
tuellement employés et constituant 
chacune de ces branches de la pro
thèse dentaire. 

r e d r e s s e m e n t e t d i r e c t i o n 

d e s d e n t s 

Tout l e monde s a i t q u e , normale
ment, l ' ê t r e h u m a i n c o m m e n c e p a r 

posséder successivement vingt dents, 
dites <r de lait » , p a r c e q u ' e l l e s per
c e n t d a n s l e s p r e m i e r s m o i s d e s o n 

existence. 
V e r s c i n q o u s i x a n s , quatre a u 

tres dents : les « grosses molaires », 
d o t é e s d e trois racines pour le haut 
e t d e d e u x d ans le bas, viennent aug
menter d e chaque côté notre appareil 
masticatoire q u i se renforce vers 

l'âge de 10 ans, dans le fond de la 
bo'!che,de quatre nouveaux broyeurs 1 

les « dernières molaires. » 

Enfin, à une période de l'exis
tence qui varie considérablement 
de 18 à 40 ans, et même souvent 
plus tard, notre bouche se complète 
par L'arrivée de quatre nouv-aux 
instruments de trituration dénom
més « dents de sagesse », en raison 
de l'âge atteint lorsque nous les 
voyons apparaître. 

Mais de six à douze ans, parfois 
plus tôt, parfois plus tard, nos vingt 
dents de lait sont remplacées par 
vingt autres, dites de « deuxième 
dentition D, qui ont grande chance 
de se placer fort irrégulièrement et 
d'une façon absolument fâcheuse si 
on ne prend soin de surveiller et de 
diriger cette poussée convenable
ment, 

"""" Lorsque la tige d'une plante, au 
sortir de la graine, rencontre un gra
vier àla surface du soLe'le abandonne 
la perpendiculaire et prend une direc
tion oblique; il en est de même pour 
les dents de seconde dentition trou
vant la place occupée par des dents 
de lait encore solides : les nouvelles 
arrivantes se développent a1 ors com
me el le s p e u ve n t, ch e vau ch en 11 es unes 
sur les autres, et vont quelquefois 
jusqu'à percer au milieu du palais 
ou sous la langue ! 

Ces cas sont surtout fréquents: 
1" chez les enfants particulièrement 
robustes dont les dents de lait do
tées de racines relativement longues 
tombent rarement, d'elles-mêmes, à 
propos ; 2 ' et chez les sujets scrofu-
leux parmi lesquels rien n'est plus 
commun que l 'adhérence même des 
dents de première dentition au maxil
laire. 

Il m'est arrivé, chez une fillette de 
quatorze ans, de constater l 'existence 
de quatre rangées de dents au grand 
complet. 

Le moyen le plus simple et le plus 
économique d'assurer aux enfants 
une dentition régulière est de les 
soumettre, de six à douze ans, à des 
visites trimestrielles suivies des ex

tractions nécessaires; mais quand 
par négligence, ou pour tout autre 
motif, le mal est fait, on y trouve fa
cilement remède dans des appaT 
reils de redressement », à condi 
lion que le sujet soit encore adoles
cent. » j 

— . E d o u a r d t a i l t . e b o i s , 

(A suivre.) Chirurgien-Dentiste. 
— —n Tj.!lmw - -—- - -

L E D r C H E V A U X 
Dans le dernier numéro de la 

Science un d-3 nos collègues et amis a 
retracé en quelques mots l'existence, 
si brusquement et malheureusement 
interrompue, du Docteur Crevaux. 

Nos lecteurs n'ignorent pas qu'à 
la date où est paru notre dernier 
numéro, les renseignements sur le 
docteur Crevaux étaient des plus in
certains. Au moment même de met-
lie sous presse nous apprenions que 
le désastre de la mission Crevaux 
n'était peut-être pas aussi terrible 
qu'on l'avait cru et le journal la 
JS'acion de Buenos-Ayres affirmait 
que jusqu'au dernier moment les 
gouvernements Bolivien et Argentin 
n'avaient reçu aucun renseignement 
préc's à cet. égard. Aujourd'hui, d'a
près le môme journal et d'autres 
o r g M n e s de l'Amérique du Sud, la 
triste nouvelle,serait trop vraie. 

Tout espoir serait donc perdu 1 
Eh bien nous avouerons, que, dus
sions nous paraître très peu cré
dule nous nous refusons à croire à 
cette fin. Nous revenons sur quel
ques détails relativement auxvoyages 
de Crevaux afin de compléter le 
dernier article. 

Son premier voyage eut lieu en 
1877. Il parcourut une partie, com
plètement inexplorée jusque là, de 
la Guyane; il remonta le Maroni 
qui sépare la Guyane Hollandaise 
d e l à Guyane Française, jusqu'à sa 
source, visita les tribus sauvages des 
Roucouyennes, traversa les Monts 
Tumuc Jfumac, descendit, pendant 
près de 600 kilomètres YYary rivière 
très dangereuse et inexplorée, et 
rejoignit, par ce cours d'eau, VAma-
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zone, après avoir parcouru environ 
SOO lieues, dont près do 230 en 
pays complètement inconnu avant 
lui'. 

L'année suivante, après quelques 
mois de repos en France, le docteur 
Crevaux repari avec une nouvelle 
ardeur reprendre le cours de ses 
explorations. 

Au prix de dangers sans nombre 

réussit à traverser l 'Amérique du 
Sud dans presque toute sa largeur. 

La malad'e et les difficultés de 
toutes sortes qui ne lui la'tsseut au
cune trêve, ne l 'empêchent en rien 
de continuer sa route. Parti de 
Cayenne le 24 juillet 1878, ilexplore 
successivement les Guyanes ; s'en
gage, après avoir reconnu X'Oyapock, 
limite du Brésil et de la Guyane 
Française, dans une contrée incon
nue entre la Guyanneet l 'Equateur. 
Il explore le cours total du Parou> 
rivière considérable encore ignorée. 

La maladie le terrasse pendant 
quelques jours, mais le vaillant 
voyageur repart après un court re
pos. Sans cesse attaqué par les in
diens, abandonné de tous ses com
pagnons, le docteur Crevaux ne 
doit son salut qu'à son énergique 
persévérance et au dévouement in
telligent d'un nègre Boni. 

IL aexploré,dans son voyage,deux 
des plus puissants affluents de l'A
mazone, afin d'ouvrir une voie com
merciale entre la Colombie et le 
Brésil ; il a remonté l'Jça jusqu 'à sa 
source et est revenu par le Japoura 
après un parcours de plus de 000 
lieues, au milieu de conLinuels dan
gers, sans que sa constance et son 
courage se soient démentis un seul 
instant. 

Mû par un immense amour de la 
science et animé d'un ardent patrio
tisme, le docteur Crevaux repartit 
en 1880, avec plus d'entrain que ja
mais pour un troisième voyage sur 
le Rio-Magdalena, à travers les 
Andes et sur l 'Orénoque. 

Parti de St-Nazaire le t> aoilt, ac
compagné de M. le Janne, pharma
cien de la marine, d ' u n marin, 

François Burban et de son nègre 
inséparable il arrive le 26 août à 
l 'embouchure du Magdalena, fait 200 
lieues en 15 jours et relève complè
tement le cours de ce fleuve, il re 
monte le Haut Magdalena et opère 
des sondages jusqu'à Neïra (1) Le 
14 octobre Crevaux et ses compa
gnons franchissent ta crête de la 
Cordillière orientale, à 1970 mètres 
d'altitude, et arrivent aux sources 
du Guayabero, ils redescendent ce 
fleuve sur une pirogue construite 
par eux avec un tronc d'arbre, un 
radeau porte leur bagage. Ils arri
vent, après des accidents sans nom
bre à l 'embouchure de Y Are-Are et 
le Lî décembre ayant accompli un 
trajet que nul Indien ou Européen 
n'avait l'ait avant eux, ils arrivent 
au village de San-Fernando de Ata-
hupo au confluent de l 'Orénoque et 
du Guayabero : le 26 du même mois 
ils descendent l 'Orénoque dont ils 
relèvent exactement le cours, visi
tent différentes peuplades indiennes 
établies sur ses rives et atteignent 
la petite ville de Bolivar. Pendant 
le trajet, Burban est mort piqué par 
une raie. 

Le 3 mars, après s'être remis des 
fièvres paludéennes, le docteur 
Crevaux s'embarquait, avec le Janne 
et son nègre, pour Sl-Nazaire. 

Ainsi, quatre Français, Crevaux, 
le Janne, Burban et Apatou, accom
pagnés d'un pauvre chien, avaient 
fait un voyage scientifique qui n'a
vait pas duré beaucoup moins 
d'un an e tpendanl lequel ils avaient 
parcouru, à pied, à cheval ou en 
bateau près de 1200 lieues, et relevé 
pour près de 800 lieues de rivières 
inconnues avant eux. (2) 

(1) X propos de ce voyage plusieurs 
journaux ont l'ait une faute assez consi
dérable; beaucoup ont écrit que Crevaux 
avait remonté , le Magdalena jusqu 'au 
confluent de la Neiva. Erreur , Neiva 
n'est pas un nom de rivière et c'est 
Neira, une petite ville, qu'il fautlire^. 

(2) Dans un prochain article, nous 
donneron;; une description des pays par
courus p a r l e docteur Crevaux dans ses 
quatre voyages (avec cartes). 

M. de h. 

Le succès de ce voyage fut très 
retentissant. M. Crevaux qui, en 
1879, avait reçu la grande médaille 
d'or de la Société de Géographie se 
vit confier, par le Ministre de l'Ins
truction publique, une nouvelle mis
sion plus importante que les précé
dentes. L'infatigable voyageur ac-
ceptaavec empressement cette nou
velle occasion de rendre service à sa 
Patrie et à la science et partit en 
novembre 1881. 

Il s'agissait de remonter le Para
guay et de trouver, à l'aide d'un af
fluent de ce ileuve, un passage pour 
rejoindre l'Amazone et ouvrir ainsi 
un débouché aux produits de ces 
contrées. 

En mars 1882, le docteur Cievaux 
était à Tarijja en Bolivie.D'après les 
tristes nouvelles qui nous sont ré
cemment parvenues, le docteur Cre
vaux se préparait à explorer le cours 
du Plleomayo lorsqu'il fut, comme 
nous l'avons relaté plus haut, assas
siné à la tête de ses 19 compagnons 
par les Indiens Tobas : pas un, dit-
on, n'a échappé. 

Le désastre de la mission Crevaux, 
qui rappelle celui de la mission Flat-
ters, est un deuil pour la France et 
le monde scientifique. Nous ne sau
rions trop regretter les hommes de 
cœur, tels que le docteur Crevaux et 
nous sommes remplis de l'admira
tion la plus profondepour l'héroïque 
fin de ce héros modeste, qui, plus 
grand qu'un général d'armée, est 
allé mourir, loin de sa Patrie et 
des siens, pour la sainte cause du 
Progrès ! 

En outre du portrait du docteur 
Crevaux, nous avons donné égale-

* ment celui de son fidèle nègre Apa
tou. 

C'est dans son premier voyage en 
Guyane que le docteur Crevaux 
avait rencontré ce nègre Boni si 
dévoué et si digne du nom de ci
toyen Français qui lui a été octroyé 
et de la décoration dont le gouver
nement français a orné sa bouton
nière en récompense de ses loyaux 
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services et de son dévouement sans 
bornes. 

La société de Géographie avait 
cru, elle aussi, devoir récompenser 
les services d'Apatou, et, dans sa 
séance du 3 juin 1 8 8 1 , à la veille de 
son départ pour son pays natal, 
M. Daubrée, président de la commis
sion centrale, lui remettait, après 
une chaleureuse et patriotique allo
cution, un fusil d 'honneur, au nom 
de la Société de Géographie-

Qu'il nous soit, malgré tout, tou
jours permis d'espérer que de nou
veaux, renseignements viendront en
core démentir la mort de ces hardis 
français, et qu'il nous soit donné de 
croire que l 'héroïque sacrifice de 
Crevaux et de ses compagnons (s'il 
est vrai) ne sera pas inutile et que 
des jeunes gens français,que les obs
tacles n'arrêteront pas, non plus que 
la triste fin de leurs prédécesseurs, 
iront recueillir les notes de la mis
sion, perdues,peut-être, dans d'inex
tricables forêts ou jetées au vent par 
les Indiens et relever le drapeau de 
la civilisation que la mort a fait choir 
des mains de J. Crevaux. 

M A R Y D E B E A U S É J O U R . 

ÉLECTRICITÉ 

si on a tourné de 1 division, l 'ai
mant se rapproche ou s'éloigne de 
Il 1 0 0 de millimètre ; le tour du ca
dran fait avancer ou reculer de un 
millimètre ; On ne peut pas faire 
plus d'un tour du cadran, ce qui 
empêche de fausser la plaque vi
brante et de mettre le téléphone 
hors de service. L'aimant et la pla
que vibrante sont emboités dans 
l'enveloppe que nous représentons 
fig. 1. Cette enveloppe est compo
sée d'une substance isolante, insen
sible au froid,à la chaleur, à l 'humi
dité, à la sécheresse, elle est faite de 

saires à sa pose qui est très simple. 
En effet, il suffit de fixer cette plan
chette contre le mur et de faire ar
river les deux conducteurs de la pile 
aux deux bornes serre-fils de gauche 
où est écrit pile, les deux fils de li
gne sont attachés aux bornes de 
droite où est écrit liane. Lorsque le 
poste est ainsi fixé, voici comment 
on procède pour communiquer avec 
un poste semblable. On appuie sur le 
bouton d'appel, la sonnette résonne 
au poste avec lequel on veut com
muniquer. Aussitôt ce poste a rendu 
le signal, c'est-à-dire a fait résonner 

Fig. 2 

la sonnerie du poste de départ, on 
décroche les téléphones ; on en met 
un devant la bouche et l 'autre à l'o 
reille de façon à parler dans l'un et 
à entendre dans l 'autre. La conver
sation finie on remet en place, et le 
poste présente l'aspect de la fig. 2 . 
Lorsque les téléphones sont placés 
sur leur support comme dans la 
fig. 2, le courant de la pile passe 
dans la sonnerie, mais lorsqu'on les 
enlève, un levier s'abaisse et inter
rompt le circuit entre la pile et la 
sonnerie, le courant ne passe pas 
dans cette dernière. 

Dans ce poste un seul support de 
téléphone est disposé en commuta
teur. La disposition que nous ve
nons de décrire est destinée aux 
correspondances à petites distance, 

T É L É P H O N E 

Le téléphone construit par M. 
Trouvé est un appareil magnéto-
électrique, il conserve la forme du 
téléphone primitif do Bell et est 
basé sur le même principe (voir la 
description du téléphone Bell dans 
la Science Populaire n 1 8 1 ) . Dans 
cet appareil, le constructeur s'est 
attaché à avoir des aimants puis
sants à réglage facile. Le réglage se 
compose d'un disque divisé en 1 0 0 
parties, d'une aiguille mue par un 
bouton qui est la tête d 'une vis. 
Lorsque l'on " tourne ce bouton, 
l'aimant se rapproche ou s'éloigne 
de la plaque vibrante, c'est-à-dire 

sciure de bois, pressée avec du sang 
et d'autres substances, sous une 
très grande pression. La sciure ainsi 
pressée se soude entre elle et forme 
une masse compacte que l'on peut 
travailler aussi facilement que du 
bois. 

Pour les besoins domestiques, 
M. Trouvé a construit un poste télé
phonique d'une grande simplicité 
afin que toute personne étrangère à 
la science puisse s'en servir. Ce poste 
(fig. 2) est composé de 2 téléphones 
semblables à celui décrit ci-dessus et 
représenté fig. 1 , d'une sonnerie et 
d'un bouton d'appel. Le tout est 
placé sur une planchette en acajou 
portant toutes les indications néces-
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communication entre des bureaux et 
atelier, ete. Le constructeur a fait 
un autre poste (fig. 3) dans lequel se 
trouve un microphone. Ce qui per
met de parler à de plus grandis 
distances. Le microphone dont on 
se sert dans ce poste est le trans
metteur microphonique Durand. Il 
se compose de deux draphragmes 
on fer blanc réunis par un cerceau 
en bots ; entre eux est intercalé obli
quement à leur surface un p d i t 
crayon de charbon d'environ 12 
millimètres de longueur. Ce crayon 
appuie par deux extrémités arron-

au service militaire. L'ensemble de 

celte application se compose d'un 

câble à deux fils destiné à réunir 

deux stations et pour chaque station 

d'une pile et d'un appareil de cor

respondance. La ligure 4 représente 

la ligue et les deux stations ou plu

tôt les deux correspondants; l'offi

cier qu'onvoit adroi te porte en ban-

douillèrc une pile et un appareil té

léphonique Durand. Le soldat qu'on 

voit s'éloignant à gauche porte sur 

le dos un crochet analogue à ceux 

dont se servent les commissionnai

res à Paris ; sur ce crochet on voit 

sous une enveloppe de ruban caout
chouté ; avec celle protection, :1 
peut être étendu sur un sol sec 
ou humide, il peut être exposé à la 
pluie ou traverser un ruisseau SOIIN 

que la communication en soit trou
blée. 

La ligure 5 représente le crochel 
avec la bobine et la pile. La mani
velle que l'on voit à droite de cette 
ligure permet d'enrouler le câble 
lorsque les conununicalionssont ter
minées. Le cable doit être mis au
tant que possible dans les chemins 
où ne passeu pas les voitures,le-s ca-

Fig. 3 

dies sur deux pastilles de charbon 
fixées au centre des deux diaphrag
mes. Ceite petite baguette de char
bon est serrée entre deux fils mé
talliques tendus aboutissant à une 
sorte de clef de violon quipermet de 
le serrer plus ou moins par torsions 
contre les pastilles. C'est au moyen 
de cette clef que l'on régie l'appa
reil. Dans ce poste, pour correspon
dre, on se met les deux téléphones 
à l'oreille et on parle devant le mi
crophone. Les supports des deux 
téléphones sont disposés en commu
tateur et permettent, lorsqu'on les 
enlève, de faire passer le courant 
dans le microphone. La pile dont on 
se sert est une pile Lechanché de i 
à 6 éléments. 

M. Trouvé a appliqué le téléphone 

Fig. 4 

d'abord à la partie supérieure 
une grosso bobine sur laquelle 
est enroulé le cable et ensuite 
à la partie intérieure la pile. Il 
a en outre le téléphone qui est, 
au moment, considéré accroché 
en haut et à gauche du crochet. 
A mesure que le soldat marche 
en avant, le câble se déroule 
derrière lui sur le sol, et la bo
bine tourne sur son axe. Pour 
correspondre, il décroche le 
microphone et parle devant sans 
qu'il ait besoin rie s'arrêter ou 
sans qu'il soit nécessaire que le 
cable soit tout déroulé. 

Le câble est à deux 'conduc
teurs' isolés ; chacun deux est 
recouvert de gutta-percha, et 
tous deux ensemble sont réunis 
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î iun^ ou d a n s l e s f o s s é s ; c a r l e s v o i 

tures p o u r r a i e n t e n ( t a s s a n t d e s s u s 

le c o u p e r e t i n t e r r o m p r e la c o m m u 

nica t ion . 

A . H A M O X . 

Le GÉRANT: B O U D A R D . 

Paris. — Imp. L a h g u i s h . I I , rue du Delta. 

INSENSIBILISATEUR DUCHESSE 
Extraction des dents «ans douleur, con

servation et guérison des dents par l 'auri-
fieation à LoiiDOHASEC. 

Pose de dents et dentiers (brevetés,) lais
sant le palais libre, n 'al térant ni le sens du 
goût, ni la prononciation, 45, rue de La-
favetlo. 

L E D O C T E U R C I I O F F É 

Orti'e g r a t u i t e m e n t à tous nos lecteurs la 7 I u e 

édition de son T r a i t é d e M é d e c i n e p r a t i 
que, d.ins lequel il e.Tpose sa méthode consa
crée par 10 années de succès dans les ïiopuaux 
pour la guérison des m a l a d i e s c h r o n i q u e s 
de tous les o r g a n e s , et des h e r n i e s , h é -
morhoïdes ,gout te , p h t h i s i e , a s t h m e , c a n 
cer, obésité, m a l a d i e s d e v e s s i e et de 
matrice, etc. Adresser les demandes, quai S' 
Michel, 27, Taris. 

C H E M I N S D E FER D E L'OUEST 

Pour tout ce qui concerne la pu 
blicitè dans les Journaux populaires, 
s'adresser à M. D E C H A U F F O U R , 

régisseur, rue Montmartre, 99 {Cour 
des Messageries). 

SPECTACLES DE LA SEMAINE 

8 0)0 P A L A I S - R O Y A L . — La Brebis Egarée, 
8 0[0 V A U D E V I L L E . — Le Pressoir. 
8 0(0 G Y M N A S E . — Mine Caverlet. 
8 0[0 P O R T E - S T - M A R T I N . — Le Bossu. 
71]2 C H A T E L E T . — Mille et une Nuits. 
8 L\2 F O L I E S - D R A M A T I Q U E S . — la Mascotte 
8 0 |0 A M B I G U . — Les Cerises. 
"I 3[4 N A T I O N S . — La Chambre Ardente. 
8 1|4 C O M É D I E - P A R I S I E N N E . — Un homme 

de glané. — 115, Tue Pigalle. 
8 0|0 OLTJNY . - C'est la Loi. 
8 1[2 A t h é n é e . — Lequel.— Le Train de 

9 heures 1 5 . 
8 1[2 C I R Q U E D'KTB .—Exerc ices équestres 
8 0[0 R O B E R T - I I O U D I N — a Prestidigitation 
8 0(0 F O L I E S B E R G K R K . — Tous tes soirs. 
8 1 [ 2 H I P P O D R O M E . — Tous les soirs, 

jeudis, dimanches, et fêtes à 3 h. 
MUSÉE G R É V I N . — Passage Jouffroy, bou

levard Montmartre, 10. 
S 0r0 C O N C E R T D K S C H A M P S - E L Y S É E S . (Der

rière le palais de l 'Industrie.) — 
Solistes-, orchestres et chœurs. 
Abri en sas de pluie. 

JARDIN » A C C L I M A T A T I O N . . COUCerts 
jeudis et dimanches. 

E X C U R S I O N S 

S U R L E S 

C O T E S D E N O R M A N D I E 

ET EN BRETAGNE 

B I L L E T S D ' A L L E U E T R E T O U R , valables 
pendant un m o i s . 

le1 - i t inéraire— l l e»classe 5 0 fr. 2 e classe 
3H fr. — Paris . — Roueu. '•— Le Havre. 
— Fécamp. — Saint-Valéry. — Dieppe. — 
Arques. — Forges-les-Faux. — Gisors. — 
Paris. 

2° i t inéraire — i l e cl. 6 0 fr., 2 e et. 4 5 
fr. — Par i s . — Rouen. — Dieppe. — Saint-
Valéry. — Fécamp. — Le Havre. — lion 
fleur ou Trouville-Deauville. — Caen. — 
Paris. 

3 3 i t inéraire — 1 " cl. 8 0 fr . , 2 G cl. 6 5 
fr. — P a n s . — Rouen. — Dieppe. — Si 
Valéry. — Fécamp. — Le Havre . — Hou 
fleur ou Trouville. — Cherbourg —Caen. 
— Par i s . 

4 e itinéraire — l r e cl. 9 0 fr. ,2- cl, 7 0 f. 
— Par is . — Vire. —Granvil le . — Agran
d ies et Poutorson (Mont-St-Micliel). — 
Dot. — Saitit-Malo. — Dinan. — Rennes. 
— Le Mans. — l'aris. 

5- itinéraire — 1 " d . ÎOO fr., 2- cl. 8 0 
fr. — Paris . — Cherbourg. — St-Lô. — 
Coutances. — Granville. — A vi-auclies. — 
Pontorson. — Dol. — Saint-Malo.—Linan. 
— Par is . 

6 e i tinéraire — Ire c i . 1 2 0 f r 7 7 ^ ~ c T 
1 0 0 fr. — Paris . — Briouze.— Granville. 
— Avranches. — Poutorson (Mont-St-Mi-
chel). — Dol. — St-Malo. — Dinan. — 
Brest. — Rennes. — Le Mans. — Par is . 

Nota. — Los prix ci-dessus comprennent les par
cours en bateaux et en voitures publiques, indique^ 
dans lea Itinéraires. 

Les Billets sont délivrés à Paris, aux gares Saint-
Lazare et Montparnasse et à l'Agence du boulevard 
St-Denis, 80, et boulevard des Italiens, 4 . 

Liqueur nurmale touceulrée de Goudron de Norwegfi 
Pour préparer instantané™ ' EAU, VINS, BIERE & TISANES de Guudrna 

Un Flacun suffit pour se convaincre de sa sup*.r ontè contre : 
Affections ch uniques da la POITRINE, des BRONCHES et de la VESSIE 

ÉCOULEMENTS rebelles, Maladies ÉPIDÉMlcrirtS. 
2 fr.—PAKIS, pue de Rennes, -1 0 5 , et les Pharmacies. 

PRÉCIEu) POUR LES MALADES ET MENAGE 

5 MÉDAILLES D'OR 4 GRANDS DIPLOMAS D'HONNEUR. 

E X I G E R 1 

la signature J^C^^*0*^*^ 
ES lîIEDL ~ 58 VESD CHEZ LES ÉPICIERS ET PHARMACIENS 

EAE BÏNÉKALE ÉBINEMENT RECONSTITUANTE 
Chlorurée sadique, bi-carbunatée, arsenical* 

(28 milIif. d'arsemaie de soude par litre) 
Un dab«_ T « I T B à trois verrea par jour avant on 

pondant les repas. 
Keg^nôre les étirants débiles et les personnes 

•îlTai! lies. Anémie, LYMPLI ITISME, AFFECTIONS de TA 
VII.TT ET DES VOIES RESPIRATOIRES, FIÈVRES INTERMIT-
trit. .i EiiipUïf u surfin ï>oiss.m et on gargarismes 
;oni.re 1 'S URONCHITCS el A NGI)IE& ; en boisson et lo-

- pour h's LIARTRCB IEYERES. VERDURES ET ROUGEURS. 

COLSìMANCHETTES en PAPIER MOULÉ 
Kl en Papinr recouvert de toile 

Lingue élégant, solide, commode pour tous 
PRIX DU ni.ANCiUâSAOB 

Papier couTert 
de Toile 

2™' QUALITÉ 
la doQi. 90 c. 
6 i 5fr. 

12 » 9 if. 
Par la poste, 20 c, en sus par domine. 

Envoi franco par rhemin de fer en France à partir de 25 fr. 
Envoi gratu i t el d» ijMide Catalogue i l lus tré 

Papier couvert 
de Me 

la door. 

12 

rCRAY. E. MI Y * C \ S", IÏX des Capucines, Paris 

U Ë 1 H J I S TILI T A % V F * I L , 1 1 , I T L ' E I » U 

i p i ^ M E R j E T y p o g r a p h i q u e 
MRNAÜX FINANCIEFIS.PÖLITIQÜESALITTERAIRES 

/FF/UTŒSJABEL^S.^ÎI'PORL'S.ETC 

TRAVAIL ADMINISTRATIFS 
eL DEY ^O\\\XVL£SCC£S 

V / / 7 , Rut 'M B E L Z I J K Œ . 7 

]],\\UE D E R0CR0Y.1I 
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G 2 Ö L A S C I E N C E P O P L ' L A Î R F I 

S P E C I A L I T E D E M A C H I N E S A V A P E U R 4 - F I X E S E T L O C O M O B I L E S 

G M A C H I N E H O R I Z O N T A L E 

2 LOCOMOBILE OU SUR PATINS 
I CHAUDIÈRE À FLAMME DIRECTE 
I DE 8 À 5 0 CHEVAUX 

V A C H I N E V E R T I C A L E DE I A 2 0 C H E V A U X 

TOUTES 

CES 

MACHINES SONT PRÈLES 

À LIVRER 

E N V O I 

FRANCO 

DES 

PROSPECTUS 

DÉTAILLÉS 

M A C H I N E HORIZONTALE B 

LOCOMOBILE OU SUR PATINS "& 
CHAUDIÈRE À RETOUR DE FLAMME, S 

DE 6 À S U CHEVAUX S 

A I S O N J . H E R M A N N - L A G H A P E L L E 

J , B O U L E T E T G I E , S U C C E S S E U R S , I N G É N I E U R S - M É C A N I C I E N S 

1 4 4 . F A U L I O U R G P O I S S O N N I È R E , P A R I S 

P o u r Î M P R I I N « R I O Î - M É M E , manm O U R U I I apprentissage, 

DE • ! À 1 , 0 0 0 E X E M P L A I R E S , E C R I T U R E , P L A N S , D E S S I N A , M U S I Q U E , ETC. 

TRACÉS SUR PAPIER C O M M E À L'ORDINAIRE.— PRII SELON FORMAT.— 8 GRANDEURS. 

I M P R I M E R I E À C A R A C T È R E S „ „ , 

CONTENUE DANS U N E JOLIE BOÎTE À C A S S E S . — 5 8 0 LETTRES, CHIFFRES; a c c e s s o i r e s ET INSTRUCTION / M 

E X P É R I E N C E S P U B L I Q U E S C H E Z L E S E U L I N V E N T E U R 

P A U L A B A T , I 2 B , R U E D ' A B Q U K I R (PORTE ST-DENIS) P A R I S 

Envois des Prospectus et Spécimens contre I& c. pour l'affranchissement. 
E x p é d i i o n s c o n t r e r e m b o u r s e m e n t o n m a n d a t - p o s t e j o i n t h l a d e m a n d e . 

RÉCOMPENSE NATIONAL 

DO 1 6 , 6 0 0 FR. 

MÉDAILLE N'OR.ETC 

A P É R I T I F & F O R T I F I A N T 

PROCURE AU sang LES GLOBULES ROUGES QUI AN FONT 

LA RICHESSE ET LA FORCE. 

C R O I S S A N C E S D I F F I C I L E S , 

S A N G P A U V R E , A N É M I E , 

T J Y M P H A T I S M E , S C R O F U L E S , ETC. 

PARIS, 2 2 & 19, RUE DROUOT, ET LES PHARMACIES 

B U L L E T I N F I N A N C I E R A U 2 6 J U I N 1 8 8 2 A U C O M P T A N T 

P . T H Ü R W A N G E R & C , E 

I J A M I I I : E X C O U M I S S I O Y , s,, U N ; N : V I N : A I , P A R I S I 

N o s b o n s conse i l s , dictés par u n e 
indépendance que nos lec teurs p e u 
v e n t cons ta ter chaque semaine , com
m e n c e n t à porter leurs fru i t s . Les 
le t tres que nous recevons d é m o n 
trent quâ n o u s avons déjà rendu 
q u e l q u e s services et que n o t r e expé
r ience et la réa l i sa t ion de nos prévi
s ions y o n t c e r t a i n e m e n t c o n t r i b u é . 

E n c o u r a g é par n o s s y m p a t h i q u e s 
l ec teurs , n o u s c o n t i n u o n s au jour 
d'hui notre tâche en vous faisant r e 
marquer que lo tableau de la s e m a i 
ne précédente est encore as sombr i . 
Les é v é n e m e n t s d 'Egypte ont une 
inf luence lâcheuse sur le marché de 
L o n d r e s , g o r g é de valeurs é g y p t i e n 
nes et n o u s e n s e n t o n s l e c o n t r e - c o u p . 

L o r s q u e les v e n t e s se m u l t i p l i e n t 
sur l 'un des deux marchés e t BUT des 
valeurs auss i so l idaires que des fonds 
d'Etat, l es offres du marché anglais 
passent le détroi t e t affluent à la 
B o u r s e de Par i s . Or, dans l 'espèce, 
l ' é tro i tesse m ê m e de notre marché 
é ta i t u n obstac le à l 'absorpt ion de 
ces t i t re s d ' o u t r e - m a n c h e . 

T i t r e s offerts, — pas de réponse 
aux offres, — contre -par t i e absente , 
— de là la ba i s se . Cet te baisse a pris 
des proport ions inqu ié tan te s ; m a l 
gré certa ins re tours offensifs , tout 
s'en v a grand tra in . H e u r e u s e m e n t 
que l a spécu la t ion est rédui te à des 
proport ions p lus modes tes e t que de 
n o u v e a u x é c r o u l e m e n t s ou de n o u 
ve l l e s e x é c u t i o n s sont moins à cra in 
dre. On a beaucoup n e t t o y é , depuis 

s ix moi s , so i t de gré , so i t de furce ; 
ceux qui res tent nous s emblent de 
tai l le à affronter u n e n o u v e l l e cr i s e . 

Quant à l 'Egypte , n o u s doutons 
qu'on pu i s se en espérer une so lu t ion 
prompte e t sa t i s fa i sante . Le premier 
devoir d'un peuple qui s ' insurge est 
de m pas payer ses impôts . Si , l e 
courbacho a idant , l e fallah payait , 
Arabi-Pacha n'aurait pas l e s m ê m e s 
scrupules que nos comptables de la 
Banque de France . Eaf in, lea E u r o 
péens é m i g r e n t et quand les p u i s 
sances i n t e r v i e n d r o n t pour s a u v e 
garder l e u r s nat ionaux , i ls auront 
déjà qu i t té la terre des Pharaons . 

Les fonds é trangers subiront le 
contre -coup des va leurs é g y p t i e n n e s ; 
les besoins à Londres feront vendre 
ici l ' I tal ien e t celui-ci devra baisser . 

Quant a u x soc ié tés de crédit , n o u s 
n o u s en t e n o n s à ce que n o u s d is ions 
il y a h u i t j o u r s ; e l les v o n t mal , et 
mémo pas du tou t . 

V o u s ne pouvez pas dire, chers 
l ec teurs , que n o u s n e vous avons 
pas avert i s de t o u t cela ; mais l e s 
conse i l s v i e n n e n t généra lement trop 
tard e t beaucoup d'entre voua ont 
sans doute hés i t é l o n g t e m p s à se 
couper u n doigt qui d o i v e n t au jour 
d'hui sacrifier le bras . N o u s c o m 
prenons vo tre défiance, vous avez 
é té si s o u v e n t t rompés . V o i c i e n bloc 
la s i t u a t i o n ; p i u r les r e n s e i g n e 
m e n t s part icul iers sur les R e n t e s ou 
act ions , n o u s l e fa isons par corres
pondance . P . T n C H W A N G B R ET C e . 

B O I F K S K KU 55« . 1 1 I V 

FONDS PUBLICS 

3 0)0 

3 0[û amor ìssable 

4 0|0 

4 1[2 0|0 

5 0|0 

Banque île Ynmce 
— de Paris 

Lompioir d'Escompte 
Crédit Foncier 

— Lyonnais 
— Mohilicr 

Dcptìls et compi, courant' . . 
Société Générale * 
Manque d'escompte 

Est algérien 
Est. 
1.5 OÏL 
Milli 
Nord 
Orléans • 
Ouest.. . 
Omnibus 
Gaz (Cie Parisienne) 
Trans l i jnl mie -
M'SSA^ERIES Maritimes 
Voi Lûtes à Pans 

PANAMA 
Suez (actiousj 

— DÉLÉGATIONS 
— SocieLé civile 

Télégraphe • 
4 0/0 autrichien 
E^\PLE uni lié 
Italien 5 OIO 
Hongrois 
Turc 5 0(0 
Banque oltomaue 
Lombard 
Banque i . l l V. Pa sAulrich 
Mobilier csbaftnol Jouissance 
Chemins autric iens 
Saragosse 
N.-O. autrichien 
Nord d'EsPaguc 
Anilalous 
FONCIER AUTRICHIEN 

' 81 20 

82 50 

5340 . . 
(165 . . 
102a . . 
1485 . . 
711 . • 
5 40 . . 
713 7 S 
015 . . 
575 . . 

370 . . 
748 7 S 

1<;:S5 . . 
\-13S . . 

2UÓ5 . 
1?S0 . . 

7y5 . . 
143ä . • 
1015 . • 

5"0 . . 
7 40 . . 
855 . . 

5 tO . . 
2310 . . 
1330 . . 
1720 . . 

56» 50 

2 75. . 
89 60 

103 50 
11 20 

755 . . 
28« 25 
475 . . 
470 . . 
677 50 
4^5 . . 

570 '.. 

815 '.. 

SEINE ET VILLE 
DÉL'AKTEMENT DR LA SEL>K 

/ 1855 60 3 Olli 

Bo' s DE 1 

4 0|0.. 
3 010.. 
3 0|0.. 

Quarts. 
4 0|0.. 
4 0(0.. 

lalion.. 
Ville de Marseille... 

VALTURS FRANCHISES 
OBLLCLTLOFTS 

Eonciéres 500 4 0[O . . • 
_ 100 4 ()|0 
— .' 500 3 0|0 

711 s OlO 350 p 
79 3 OlO t p 

Communales 500 4 0[0.. 
_ 7!) 3 0|0 .155 p.. 
— 79 3 0|l) t P.---

Alais an Hlione.. . . . 
ïïOne-liurima 
Kst algérien 
Est 3 ojO 
L\on fusion 3 0|0 • • • 

(;G 3- OlO . . . 
vie.'OR Emmanuel 
Midi - 3 0 | 0 . . . ' — 
Nord 3 0(0 -• 
Orleans 3 o f o . . . 
Ouest 3 0|0 
Traimvavs Nord 

Sud 
Omnihu's 5 0|0 
Voitures 3 0|0 

FONDS ÉTFLANCERS 
Anglais consolides 3 ll|0. 
Etats-Unis 4 LIS 0[0 

— 4 0/0 
Autriche !i 0(0 argent 
Domaniales 66 
Espagne Ktï 31010 

— Intérieur 
Rosse 5 OIO 1802» 

— — 70 
rjblig. 4 0i0 1867 

— — 6ä 
— — 80 

Holte tunisienne 
Bons de coupons 87 50. 

— 105. 
Ville do Naples S 0i0 

l)U5 .. 
alÉ .. 
436 .. 
397 .. 
117 75 
512 -. 
510 .. 

¡(11 .. 

1?S •• 
S.5 .. 
431 al' 
436 .. 
blU .. 
13 i . . 
4(1 . . 

ï-5 .. 
S.'ll . . 
S3» • 
36« •• 
3<0 . 
31.« Su 
31 .i 

377 .. 
379 ' 
370 •'« 
376 

1001 IL 

3S0 

Ï7 P 
»1.1. 
84 

RU . . 
3TW 

¿00 • . 
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N * 1 2 5 . — P r i x 1 5 c e n t i m e s A B O N N E M E N T S B U R E A U X : 99, BUE MONTMARTRE (COUR DES MESSAGERIES) 

PARIS : UN AN, 8 IR. ; SIX MOIS, 4 FR. — D É P A R T E M E N T S : un AN, 1 0 FR. ; SIX MOIS, 5 FR. — É T R A N G E R : lin an, 1 2 FR. 

S O M M A I R E : — CHRONIQUE SCIENTIFIQUE. — L E GALVANISME. — LES C H A M -
PIG-NO&S. (SUITE) — L'ELECTROPHONE L . MAICHE. — L'ARMÉE ÉGYPTIENNNE. 
L UNE CATASTROPHE au NOUVEAU-MONDO. — C H E M I N DE FER POUR NAVIRES 
DE TEHUANTEPEC. — L E VAINQUEUR D'HANOÏ. — DENTS ARTIFICIELLES : P R O 
THÈSE DENTAIRE COMPARÉE (SUITE). — L E BASALTE, SON APPLICATION Â L'ART 

ET À L'INSDUSTRIE. — L E S GÉNIES DE L'INDUSTRIE ET DE LA SCIENCE. — 
AGRICULTURE : L E FOIN ET LA FENAISON. — VARIÉTÉS. — ANNONCES. 

I L L U S T R A T I O N S . — CATASTROPHE SUR UN VIADUC DE BOIS ^AMÉRIQUE du 
NORD). — L'ELECTROPHONE L . M A I C H E . — H E N R I RIVIÈRE. — L'ARMÉE 
ÉGYPTIENNE. 

IB 

P m i w f m 

C A T A S T R O P H E S U R L'N V I A D U C D E B O I S (Amérique dn Nord) . 
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C H R O N I Q U E S C I E N T I F I Q U E 

Le docteur Crevaux. — Les jour

naux de Buenos-Ayres, arrivés ces 

jours-ci, à Paris, reprochent avec 

amertume au gouvernement argentin 

de n'avoir pas encore mis à la dis

position du botaniste Fonlana, les 

deux chaloupes à vapeur et les sol

dats nécessaires pour remonter le 

Pilcomayo et rechercher les dépouil

les du docteur Crevaux et de ses 

compagnons. 

Le langage des mouches. — Le 
docteur Barré vient, dans Y Union 
Médicale, de nous faire connaître les 
expériences exécutées par un savant 
anglais, sur le langage des mouches. 
C'est par le son et non à l'aide de 
signes que ces insectes commu
niquent. L'appareil employé pour 
celte découverte est le Microphone. 
Une mouche fut placée sur l'instru
ment, et pendant le temps do l'ex
périence des bruits divers furent 
entendus : ces sons, distincts du bour
donnement des ailes, ressemblaient, 
dit le savant, au hennissement d'un 
cheval dans le lointain. 

Importation des viandes de porc. 
— La commission chargée de cette 
étude au Sénat vient de déposer 
son rapport. M. Wurtz, le célèbre 
chimiste, qui avait été choisi par elle 
pour rapporteur, a démontré que la 
cuisson de la viande est la meilleure 
garantie contre la trichinose. La 
commission propose de restreindre 
l'importation aux viandes de porc 
salées connue commercialement sous 
le nom ùù fui/y-curecl. 
. En outre, la constatation d'une 
bonne salure pourrait offrir des ga
ranties suffisantes pour les autres 
qualités de viandes. 

Encore la couleur .verte. — U n 
nouveau cas d'empoisonnementvient 
d'avoir lieu à Epinal. C'est un en
fant, comme toujours, qui a en été la 
victime. Dans la visite faite par le 
Conseil d'hygiène chez les mar
chands de jouets, les pains compo

sés de Vert de SchœeïnfurH, dit 

vert de Sheele, ont été saisis. 

Néanmoins une interdiction eût 

été préférable et ces graves acci

dents prendraient peut-être fin. 

Académie des Sciences. (Séance 
du 19 juin). —M. le ministre de l'in
struction publique approuve la no
mination de M. Schlœsing, à la place 
devenue vacante par suite du décès 
du regretté savant, M. Decaisne. 

Dans la même séance, l'illustre 
professeur de la Sorbonne, M. Dar-
boux, a présenté une nouvelle note 
sur une équation linéaire. 

Monsieur Stanislas Meunier dit 
qu'en présence des divers caractères 
de composition et do structure, la 
météorite d'Estherville est identique 
avec la logronite : Masses primitives 
à l'état de débris pierreux ou métal
liques, dont le plus volumineux pèse 
environ cinquante kilogrammes. 

Société contre Vabus du tabac. — 
La Société contre l 'abus du tabac a 
tenu récemment sa séance solen
nelle de distribution des récom
penses dans le grand amphithéâtre 
de la Sorbonne; M. Bouley de l'Insti
tut présidait, il a prononcé un dis
cours fort applaudi, 

Une nouvelle exploration en 
Afrique. — Dans quelques jours, 
partira du Havre une nouvelle 
expédition africaine commandée par 
un jeune enseigne de la marine, 
M. Rogozinski. 

Il reste, en Afrique, entre le golfe 
de Guinée, le Chary et le Congo, 
un immense territoire qu'aucun voya
geur e u r o p é e n n e encore parcouru. 
D'après les rapports des indigènes,il 
s'y trouve un grand lac qu'ils appel
lent le lacLiban; c'est là que le Chary, 
la Binoué, les fleuves, qui se jettent 
dans la baie de Biafra et plusieurs 
des grands affluents du Congo, pren
nent leur source ; l'exploration en 
serait donc fort intéressante et promet 
d'importantes découvertes; M. Bo-
gozinski se propose de l 'entre
prendre. 

Il emmène avec lui sept ou huit 

Européens. 11 établira d'abord sur le 

mont Cameron, silué au fond delà 

baie Biafra, et point de départ de 

l'expédition, un observation géogra

phique et météorologique, Puis, après 

un court séjour sur la côte, l'expédi

tion se partagera en trois groupes; 

le premier restera à l'observatoire, 

le second explorera le haut Calabar, 

qui nous est encore complètement 

inconnu; quant au troisième, dont 

M. Rogozinski prendra le comman

dement en personne, il se dirigera 

vers la région où l'on suppose que 

se trouve le lac Liban. Si ce dernier 

groupe réussit et qu'il rencontre un 

affluent du Congo, comme on l'es

père, il le descendra et gagnera la 

côle en longeant le fleuve. 

La rage et la pilocarpine. — 
Nous lisons dans la Médecine Popu
laire : M. le docteur Denis Duraont, 
chirurgien en chef de l'hôtel-Dieu de 
Caen, vient d e , faire l'intéressante 
observation qui suit : Le 16 avril 
dernier, le nommé Grillée, âgé de 
38 ans, berger de la commune de 
Vieux, demeurant à Feuquerolles, à 
10 kilomètres de Caux, était mordu 
par un chien de forte taille à l'avant-
bras gauche. Afin de faire lâcher prise 
à l'animal, il fut obligé de lui serrer 
la gorge. Un mois après, on l'em
mena à l 'hôpital; la rage ne sembla 
douteuse à aucun des médecins pré
sents. M. Dumont lui fit injecter un 
centigramme de pilocarpine, en 
même temps que 8 grammes de 
bromure de potassium et 4 grammes 
de chloral. 

A la suite de ce traitement, le 
berger fut guéri. Etait-il véritable
ment enragé ? 

jYouvelle Exposition d'électricité. 
— On nous promet une Exposition 
internationale d'électricité, qui se 
tiendra à Vienne. 

Q U A T O R Z E J U I L L E T . — Ascensions 

aéroslatiques. — Deux ballons s'é.è-

veronl de la place de la Nation et se

ront reliés par un fil téléphonique, 

lequel permettra d'observer la vi

tesse du son à diverses altitudes. 
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L'article sur Galvani n'a pas passé 
inaperçu dans nos colonnes : quel
ques-unes de nds lectrices et un 
grand nombre de nos lecteurs nous 
ont prié de compléter cette brève 
étude par quelques lignes sur les 
expériences qui ont été exécutées à 
la suite des découvertes de l'illustre 
physicien de Bologne. 

Nous soumettons aujourd'hui à 
l'appréciation de nos nombreux lec
teurs l'article suivant sur : 

L E G A L V A N I S M E 
Une vingtaine d'années environ 

avant la fameuse découverte qui 
immortalisa le nom de Galvani, quel
ques circonstances avaient permis 
déjà de soupçonner l'existence de 
cet agent impondérable que le sa
vant anatomiste italien avait nommé 
['électricité animale, pour la diffé
rencier de l'autre que les savants 
appelèrent plus tard galvanisme. 

En effet, dans un ouvrage publié 
vers 1767, par Sulzer, et qui a pour 
titre Nouvelle théorie du plaisir, 
l'auteur parle de la saveur toute 
particulière que font ressentir deux 
lames de métaux différents placées 
dans la bouche, quand on a" le soin 
de placer ces lames en observant 
certaines précautions qui étaient , 
d'ailleurs, indiquées dans l'ouvrage; 
mais cette indication resta inaperçue. 

Dix-sept ans plus tard, dans une 
lettre datée du 3 octobre 1784, Co
togno, professeur d'anatomie à Na-
ples, raconte qu'en voulant disséquer 
une souris qui venait de le mordre à 
la jambe il reçut une forte commo
tion dans le bras au moment où, 
ayant ouvert le ventre de l'animal, 
son scalpel toucha un des nerfs de la 
souris en question. Ce fait étonna 
énormément le professeur •: « Je ne 
me serais jamais imaginé, ajouta-t-il, 
qu'une souris pouvait être électri
que. » 

Le jour où Volta, ayant inventé la 
pile, on eut des moyens de produire 
facilement de l'électricité, les savants 
se livrèrent à diverses expérimenta

tions. Nous citerons d'abord M. de 
Humboldt, qui le premier tenta une 
expérience sur les poissons dont tout 
le monde connaît l'irritabilité ner
veuse. Le célèbre physicien prenait 
des poissons auxquels il coupait la 
tête, puis, ayant électrisé les queues 
de tous ces ovipares, il les posait sur 

I une table et constatait qu'une demi-
; heure après leur mort , la queue 
[ frappait'encore la table, et cela assez 

fort pour faire sauter leur corps à 
une assez grande hauteur. 

Le savant essaya de même de 
ressusciter des oiseaux atteints d'une 
mort apparente . Il choisit une fois 
une linotte qui, étendue sur le dos, 
et les yeux fermés déjà, allait immé
diatement expirer; Humboldt établit 
entre le rectum et le bec du bipède 
une communication galvanique, et 
aussitôt la linotte ouvrit les yeux, se 
leva sur ses pattes en battant des 
ailes, respira durant cinq ou six mi
nutes et expira ensuite tranquille
ment. Ce savant courageux exécuta 
des expériences sur sa personne 
même; un jour il se fit appliquer 
sur les muscles deltoïdes deux vési-
catoires, et, les deux plaies étant 
formées, il fit placer dessus deux ar
mures métalliques. À peine le con
tact était-il établi entre les deux 
métaux que ses épaules entrèrent 
en convulsions; il éprouva une cuis
son, une pulsation douloureuse et 
un éclair passa devant ses yeux. Le 
docteur Monro était également très 
sensible à l'action électrique ; ainsi 
il saignait du nez si, après avoir 
placé un morceau de zinc dans les 
fosses nasales 11 le mettait en com
munication avec un fil de cuivre 
placé sur sa langue. 

Employant toujours les mêmes 
procédés, Zinotti de Bologne élec-
trisa des insectes. Une fois, entre 
autres, après avoir tué une cigale il 
la mit en contact avec les deux ex
trémités d'une pile : non seulement 
le mouvement, mais encore le chant 
aigu et monotone de l'insecte hé-
miplère se produisirent aussitôt. 

On raconte encore que Giulio de 

Turin, ayant soumis au courant élec
trique d'une pile assez forte des 
plantes en végétation, réussit plu 
sieurs fois à faire fermer les folioles 
d'une feuille. 

Les physiologistes les plus distin
gués ont cherché les causes de la 
vie dans les phénomènes électri
ques , mais les expériences faites 
jusqu'à ce jour n'ont pas encore 
permis de trancher cette importante 
question. 

Divers expériences ont été faites 
sur des suppliciés; nous citerons 
entre autres celles qui furent exécu
tées sur le cadavre d'un pendu, à 
Londres, par le docteur Aldini, le 
3 janvier 1803, et celles qui furent 
faites par le docteur André Ure, a u n e 
époque que nous ne saurions préci
ser. Pour exécuter cette dernière, on 
décrocha de la potence, une heure 
après sa suspension, le cadavre d 'un 
assassin et on le porta à ^amphithéâ
tre ; là, le cadavre ayant été étendu 
sur une vaste table, le docteur prat i
qua immédiatement des incisions au 
talon et à l'occiput,découvrit la moel
le épinière ainsi que les principaux 
nerfs et établit la communication 
électrique entre ces différents orga
nes. On vit alors le corps de l'assas
sin s'agiter convulsivement et la 
jambe se tendit tout à coup avec une 
violence telle qu 'un des assistants 
fadlit être renversé. Le travail d'une 
respiration complète commença. La 
poitrine s'élevait et s'abaissait en sui
vant, de même que chez l 'homme 
vivant, tous les mouvements du dia
phragme. Sur la face cadavérique 
du pendu venaient se traduire tour 
à tour les diverses passions humai
nes. Si les décharges électriques 
augmentaient toujours, on voyait 
d'abord le visage de l'assassin ex
primer l'effroi, puis le désespoir, 
ensuite la colère et enfin l'angoisse. 
Toutes ces passions étaient repro
duites accompagnées du plus hideux 
sourire. Les personnes présentes ne 
purent alors tenir plus longtemps 
devant un aussihorrible spectacle. Les 
unes s'enfuirent tout à fait effrayées,-
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d'autres tarent malades, il y eut 
même plusieurs assistants qui tom
bèrent en syncope. 

Nous pourrions encore citer d'au
tres expériences faites sur de grands 
animaux et desquelles on peut con
clure que le galvanisme exerce une 
action extraordinairement puissante 
sur les systèmes musculaire et ner
veux ; on a cherché et on a réussi à 
utiliser l 'électricité dans un grand 
nombre de maladies et nous devons 
dire, pour être vrai, que si parfois l'on 
a éprouvé quelques mécomptes,on a 
obtenu, d'autre part , de forts beaux 
résultats. 

A . B R U N E T . 

O 3 O B 

LES CHAMPIGNONS 
( S U I T E ) 

Le docteur Bertillon, après nous 
avoir ainsi donné la définition et la 
caractéristique du champignon, en
treprend de décrire les organismes 
de ces êtres étranges, d'en révéler 
les activités et d 'en classer les sé
ries des formes. La partie physiolo
gique de leur histoire présentera 
surtout un puissant intérêt, et pour 
le biologiste, et pour le philoso
phe! 

Suivre dans les insidieux dévelop
pements de leur début ces débiles et 
formidables destructeurs, et surtout 
ceux d'entre eux qui s'attachent aux 
vivants, les voir s'insinuer chez un 
hôte sans laisser trace d'effraction, 
pousser en tous sens leurs longues et 
invisibles villosiles, pénétrer, infil
trer l 'organisme de leur malheureux 
amphitryon, grandir avec lui, le su
cer en silence, l 'émacier, stériliser 
ses amours et, dans le nid prédis
posé pour en recevoir les légitimes 
fruits, établir, mûrir les innombra
bles prolifications de son parasitisme, 
telle est, d 'après M. Bertillon, l 'his
toire fort affaiblie des vstilaginès et 
de maints autres parasites. 

Mais citons textuellement : 

» Reconnaître ensuite chez ces 
êtres éphémères une prolification 
si multipliée, et en outre si variée 
dans ses formes qu'il en est qui ont 
des ovales pour le temps présent et 
d'autres pour le temps à venir, qu'ils 
en ont pour être charriés par les 
vents pendant les temps secs, et 
d'autres munis de nageoires pour 
les temps de pluie ! Et pourtant 
beaucoup de ces êtres dont la lignée 
est déjà si assurée, sont encore 
prémunis contre la mort prématu
rée : ils ne peuvent vivre qu 'abreu
vés de rosée, pénétrés d'numides va
peurs ; mais desséchés, momifiés 
pendant des années, ils revivent aus
sitôt que l'eau leur est rendue ; et 
aussi jeunes qu'à l 'heure où leur vie 
a été interrompue, ils reprennent et 
continuent le cycle de leur exis
tence! Et non seulement ces orga
nisations privilégiées réalisent ainsi 
le gracieux conle de La belle au 
bois dormant, mais encore, par 
un autre don aussi féerique, celui 
rêvé par les pythagoriciens, ils sem
blent mourir dans une forme pour 
se réveiller dans une autre, qui s'ef
face à son tour pour se modeler en 
une troisième, et quelquefois en une 
quatr ième! Ettoutes ces formes sont 
fécondes, fécondes à profusion ! Et 
ces formes passagères sont souvent 
si éloignées les unes des autres, que 
chacune était regardée, il y a peu 
d 'années , comme spécimen d'un 
genre, d'une famille ou d'un or
dre, et même occupait souvent les 
deux extrémités de la série dans la
quelle on avait rangé les formes que 
l'on croyait les espèces du monde 
mycologique, quand elles n'en étaient 
que les transformations successives. 
Malgré l'immobilité apparente de ces 
redoutables parasites si profondé
ment attachés à leur proie, on verra 
une seule descendance vivre sous 
des formes diverses, d'abord sur un 
a rbus te , puis sur un g r a m e u , et 
(comme pour dérouter l'observation) 
changer à la fois de figure, d'aliment 

f et d'habitat, et, par attribut divin, 
être en un même temps un ou plu
sieurs! Enfin, chez ceux des cham
pignons dont on a surpris les amours, 
on a pu assister aux embrassements, 
aux copulations, aux pérégrinations 

- du zoosperme en quête de l'ovule 
vierge, à leur pénétration et à la 
constitution de l'ovule féconde. Si 
une histoire aussi pleine de mer
veilles ne suffit à exciter, par simple 
curiosité, le désir de pénétrer dans 
ce monde mystérieux, que ce soit 
au moins par souci de notre salut, 
car l 'homme n'a pas' d'ennemis plus 
redoutables que ces inflniments pe
tits. Ils ne respectent rien : ils dévo
rent nos conserves alimentaires et 
pharmaceutiques, nos serviteurs des 
deux règnes et nous-mêmes. À me
sure que la science progresse, le mi
croscope les retrouve de plus en 
plus comme causes de nos maladies 
ou de celles de nos plantes et de nos 
animaux domestiques. Or, appren
dre à connaître son ennemi, c'est se 
préparer a le vaincre. J 'espère, 
ajoute M. Bertillon, montrer qu'il ne 
serait pas impossible de réduire 
quelquefois cet ennemi au rôle de 
serviteur, ce qui serait le comble de 
la victoire ! » 

Nous ne pouvons reproduire toute 
la démonstration si claire de l'il
lustre savant dont nous venons de 
donner déjà des extraits si intéres
sants ; il faut nous contenter, pour 
terminer cet article, de conclure 
avec lui, que lorsque nous connaî
trons mieux ces parasites, il ne nous 
sera pas impossible de les obliger à 
nous servir. 

Aujourd'hui nous ne connaissons 
guère que ceux qui s 'attiquent ou à 
nous-mêmes ou à nos amis et ser
viteurs; mais quand nous connaîtrons 
ceux qui s 'attaquent à nos ennemis, 
par exemple, aux insectes qui nous 
nuisent, ne pourrons-nous pas cul
tiver et utiliser ces ennemis de nos 
ennemis? 

Arthur MOA'NANTEUIL. 
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LÉLECTROPHONE L MAICHE 

C'est en septembre 1878 que M.L. 
Maiche trouva les principes qui ser
vent de hase à l 'électrophone, et à 
presque tous les appareils similaires 
à contacts multiples. Il résulta des 
premières expériences qu'il y avait 
avantage à assembler les contacts 
soit en quantité, soit en tension sui
vant la nature du courant qu'on a à 
utiliser. Lorsqu'on se sert d'une bo
bine d'induction, les contacts doi
vent être réunis en quantité ; si on 
se sert de la pile seule les contacts 
doivent être réunis en tension. 

Le premier appareil cons
truit par M. Maiche était fait 
pour utiliser le courant direct 
des piles ; les contacts étaient 
assemblés en tension. Cet ap
pareil se composait d'une 
planchette portant en dessous 
d'elle des morceaux de char
bon de cornue. Ces morceaux 
étaient arrangés d'une certaine 
façon, et réunis en tension: le 
courant de la pile les traver
sait. M. Maiche est donc le 
premier qui ait fait breveter 
la disposition des charbons 
sous une planchette, et celle 
planchette placée comme une 
espèce de bureau; les résul
tats obtenus avec cet appareil 
furent assez remarquables pour l'é
poque, mais on ne pouvait corres
pondre à de grandes distances. 

Dans ce but M. Maiche eut l'idée 
de se servir d'une cloche de verre 
pour réunir les ondes sonores. L'ap
pareil ainsi construit avait la forme 
d'une boîte carrée en bois contenant 
une cloche en verre ; sur celte clo
che s'appuyait deux contacts en 
charbon. Les expériences faites avec 
cet appareil tirent connaître l 'impor
tance très grande du centre des vi
brations ; M. Maiche conclut qu'il 
fallait à chaque contact microphoni
que une plaque vibrante spéciale. 
L'appareil né de cette idée est celui 
connu sous le nom d'électropho-

ne, (voir le n ' 83 de la Science Popu
laire). Lorsque nous décrivions cet 
appareil (15 septembre 1881) il 
présentait à l 'extérieur quatre dia
phragmes ou ouvertures; à chacun 
d'eux se trouvait un contact micro
phonique. 

La figure jointe à cet article mon
tre l'aspect extérieur de l'éleetro-
phone utilisé maintenant. Une pla
que soit en liège, en celluloïd ou en 
bois très mince, recouverte de drap 
ou de satin est placée sur un cadre 
percé de trois quatre ou six trous. 
A chacun de ces trous est pla
cée sur le liège une rondelle en 

I. E L E C T R O P H O N E L . 

charbon, et une sphère en graphite 
appuie sur cette rondelle; l 'appareil 
fonctionne comme celui que nous 
avons décrit dans le n - 83 de la 
Science Vopulaire. 

C'est avec ces appareils que 
M. Maiche a fait des communications 
téléphoniques sur de longues lignes, 
par exemple entre Calais, Douvres, 
Londres ; entre Versailles et le 
Mans, entre Paris et Lyon ; toutes 
ces expériences ont fort bien réussi, 
et nous ne craignons pas de le dire, 
l 'électrophone Maiche est une des 
meilleurs appareils téléphoniques 
qui existent. 

L'électrophone se combine avec 
différents autres appareils conden

sateurs, bobines d'induction, etc., 
pour produire la suppression de l'in
duction et la communication télé
phonique de plusieurs voix par un 
seul fil de ligne. 

Nous disions dans le n 1 83 de la 
Science Populaire {\>. 13',)5, col. 3), 
que M. Maiche séparait ainsi trois 
voix ; il est parvenu maintenant à 
séparer cinq voix. Ainsi, des per
sonnes peuvent parler devant cinq 
électrophones, un seul fil les réu
nira au poste d'arrivée où se trouve
ront des récepteurs et là, on enten
dra dans chaque récepteur une con
versation différente. N'est-ce pas 

étonnant, n'est-ce pas mer
veilleux! 

Dans les communications 
téléphoniques à de grandes 
distances, il se produit dans 
les fils des phénomènes d'in
duction, et à la station d'ar
rivée, on n 'entend plus ce 
qui a été dit à la station de 
départ . Il est donc très im
portant de supprimer cette 
induction. 

M. Maiche a donné, dans ce 
but, un dispositif très ingé
nieux que nous avons pu 
voir fonctionner à l'exposi
tion d'électricité. Le courant 
venant de l 'électrophone au 
poste de départ traverse le 

circuit primaire d'une bobine d'in
duction, et c'est le courant induit 
formé qui par le -fil de ligne va 
traverser au poste d'arrivée une au
tre bobine d'induction. Ce courant 
induit traverse le conduit secon
daire de cette bobine, de sorte que 
les récepteurs sont placés sur le cir
cuit primaire. Le courant induit 
formé dans le circuit primaire par le 
courant, passant dans le circuit se
condaire, agit sur les membranes 
des récepteurs et la conversation 
peut-être entendue. 

Un système de condensateurs et 
de liaisons des électrophones com
plète cette disposition qui empêche 
tout à fait l'induction. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M . L . M a i c h e a t r o u v é l e p r e m i e r , 

c r o y o n s - n o u s , q u e l e c o n d e n s a t e u r 

p e u t , n o n s e u l e m e n t ê t r e e m p l o y é 

c o m m e r é c e p t e u r , c e q u i é t a i t d é j à 

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

c o m m e t r a n s m e t t e u r . L e c o n d e n s a 

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

i s o l é e s e n t r e e l l e s e t r é u n i e s d ' u n e 

c e r t a i n e f a ç o n ; l e t o u t e s t l é g è r e 

m e n t s e r r é e n t r e d e u x l a m e s d e 

c a r t o n . E n p l a ç a n t a u c e n t r e d u c o n 

d e n s a t e u r u n e e m b o u c h u r e t é l é p h o 

n i q u e e t e n p l a ç a n t e n a r r i è r e d e 

c e t t e e m b o u c h u r e u n e l a m e d e m i c a 

p o u r e m p ê c h e r l ' e f f e t h u m i d e d e 

l ' h a l e i n e , M . M a i c h e e s t a r r i v é à 

t r a n s m e t t r e d e s p a r o l e s à l ' a i d e d u 

c o n d e n s a t e u r . P o u r q u e l e r é s u l t a t 

a i l l i e u , i l f a l l a i t q u e l e s l a m e s f u s 

s e n t n o m b r e u s e s e t a c t i o n n é e s p a r 

u n e q u i n z a i n e d ' é l é m e n t s L e c l a n c h é . 

A . H A M O N . 

—— 0 «fia*1 .̂ jgk<&— : 

L'ARMÉE ÉGYPTIENNE 

L e s n o m b r e u x l e c t e u r s d e l a 

Science Populaire s e r o n t p e u t - ê t r e 

é t o n n é s d e t r o u v e r d a n s c e s c o l o n 

n e s u n a p e r ç u s u r l ' o r g a n i s a t i o n d e 

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

é v é n e m e n t s q u i v i e n n e n t d ' a v o i r 

l i e u d a n s c e s c o n t r é e s s o n t p l u s q u e 

s u f f i s a n t s p o u r j u s t i f i e r c e t t e i n c u r 

s i o n e n c o n t r é e s i n c o n n u e s . 

L ' a r m é e é g y p t i e n n e a e u p o u r 

p r e m i e r i n s t r u c t e u r l e c o l o n e l S e l -

v e s , p l u s c o n n u s o u s l e n o m d e S o 

l i m a n - P a c h a . 

M . S e l v e s é t a i t u n a n c i e n o f f i c i e r 

d e l ' E m p i r e ; i l p a r v i n t à i n s t r u i r e 

l e s r e c r u e s m u s u l m a n e s , e n t r e p r i s e 

d a n s l a q u e l l e M é h é m e t - A l i l u i -

m ê m e a v a i t é c h o u é . 

A c ô t é d u n o m d e S o l i m a n - P a c h a , 

n ' e u s c i t e r o n s c e u x d e : 

C l o t - B e y , C é r é s i - B e y , R e s s o n - B e y , 

L i n a n , D u s s a p , J u m e t , A b r o e t t a n t 

d ' a u t r e s . 

M . L i o n , n é g o c i a n t m a r s e i l l a i s , 

p e u t ê t r e , à j u s t e t i t r e , c o m p t é a v e c 

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

v e n o n s d e c i t e r l e s n o m s , e t q u i , o n 

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

l ' E g y p t e c e q u ' e l l e e s t a u j o u r d ' h u i 

e t c e q u e , m a l h e u r e u s e m e n t e l l e 

c e s s e r a d ' ê t r e s a n s d o u t e d e m a i n , 

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

p u i s 1 8 4 0 , o n t c o m p l é t é l ' œ u v r e d e 

c e s p r e m i e r s p i o n n i e r s e n e x é c u t a n t 

l e s g r a n d s p r o j e t s d e M . d e L e s s e p s . 

L a f o r c e a r m é e é t a i t s o u s M é h é 

m e t - A l i , d ' e n v i r o n 1 0 0 , 0 0 0 h o m m e s . 

L e s t r a i t é s d e 1 8 4 0 e t 1 8 4 1 r é d u i 

s i r e n t l e c o n t i n g e n t é g y p t i e n à 

1 8 . 0 0 0 s o l d a t s , d o n t d o u z e m i l l e 

f a n t a s s i n s , d e u x m i l l e d o u x c e n t s 

c a v a l i e r s , c i n q c e n t s p o n t o n n i e r s , 

h u i t c e n t s h o m m e s d u g é n i e e t e n f i n 

v i n g t - s i x b a t t e r i e s d ' a r t i l l e r i e . 

L e s s o l d a i s p o r t e n t l ' u n i f o r m e d e 

n o s z o u a v e s . L e t a r b o u c h r o u g e 

r e m p l a c e l e t u r b a n . L e s e r v i c e m i l i 

t a i r e e s t o b l i g a t o i r e e n E g y p t e ; s o u 

v e n t m ê m e o n s e s e r t d e la presse 
p o u r r e m p l i r l e s c a d r e s . N o u s 

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

s u s c e p t i b l e d e s o u t e n i r u n c h o c a v e c 

l e s a r m é e s e u r o p é e n n e s . 

N o u s d o n n e r o n s d a n s u n n u m é r o 

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

m e m e n t a u p o i n t d e v u e s c i e n t i f i 

q u e , p o i n t " d e . v u e d u q u e l n o u s n e 

d e v r i o n s j a m a i s n o u s d é p a r t i r e t 

q u e s e u l e , l a g r a v i t é d e l u s i t u a t i o n 

a c t u e l l e d e l ' E g y p t e , n o u s a f a i t u n 

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

Une.Catastrophe au Nopean-Monâe 

T o u s n o s l e c t e u r s s e r a p p e l l e n t 

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

p h e d u c h e m i n d e f e r q u i s e s e r a i t 

p r o d u i t i l y a q u e l q u e t e m p s a u x e n 

v i r o n s d e M e x i c o ; c e t t e h i s t o i r e f o r t 

h e u r e u s e m e n t n ' é t a i t q u ' u n f u n è b r e 

c a n a r d . 

L e d e s s i n a t e u r q u i a v a i t é t é c h a r g é 

d e r e p r é s e n t e r c e t t e s c è n e d e h a u t e 

f a n t a i s i e s e d o u t a i t s a n s d o u t e f o r t 

p e u à c e m o m e n t - l à q u ' i l e x i s t a i t d e s 

v i a d u c s d ' u n e h a u t e u r s i p r o d i 

g i e u s e , e t q u e d e s a c c i d e n t s a u s s i 

t e r r i b l e s q u e c e l u i d u q u e l n o u s d o n 

n o n s l e d e s s i n a i e n t i l l u s t r é c e p a y s 

d e l a v i e à t o u t e v a p e u r . 

L e v i a d u c e n b o i s à P o r t a g e , d a n s 

l a v a l l é e d e l a G e n è s e , l i g n e d e l ' E r i é , 

e s t l e m o d è l e d u g e n r e ; i l a é t é r e 

c o n s t r u i t à l a s u i t e d ' u n p a r e i l a c c i 

d e n t i l y a q u e l q u e s a n n é e s . N o u s 

d o n n e r o n s , d a n s n o t r e p r o c h a i n n u 

m é r o , u n e v u e d e c e v i a d u c , e t l e 

l e c t e u r s e r a s a i s i d e l a r e s s e m b l a n c e 

q u i e x i s t e e n t r e l a g r a v u r e q u e n o u s 

d o n n o n s a u j o u r d ' h u i e t c e l l e q u i r e 

p r é s e n t e e x a c t e m e n t . l e v i a d u c e n 

q u e s t i o n . 

- - -

CHEMIN DE FER POUR NAVIRES 
D E T E H U A N T E P E C 

E n e x a m i n a n t u n e c a r i e d ' A m é 

r i q u e , o n p e u t s e r e n d r e c o m p t e q u e 

l ' i s t h m e q u i r e l i e l ' A m é r i q u e d u N o r d 

à l ' A m é r i q u e d u S u d e s t a u s s i l o n g -

q u e l a d i s t a n c e q u i s é p a r e l a v i l l e d e 

N e w - Y o r k d u s u d d u T e x a s . P a n a m a 

e s t à l ' e x t r é m i t é s u d d e l ' i s t h m e e t 

s a d i s l a n c e d e T e h u a n t e p e c e s t d ' e n 

v i r o n 2 , 0 0 0 k i l o m è t r e s . T o u t n a v i r e 

q u i t t a n t N e w - Y o r k p o u r S a n F r a n 

c i s c o , l a C h i n e o u l e J a p o n a u r a à 

f r a n c h i r c e l t e d i s t a n c e e n p l u s d a n s 

l e P a c i f i q u e e n t r e u n p a r c o u r s u l t é 

r i e u r d a n s l a m e r d e s A n t i l l e s , s ' i l 

t r a v e r s e l ' i s t h m e à P a n a m a a u l i e u 

d e l e f a i r e à T e h u a n t e p e c , c a r l ' i s t h 

m e e s l à p e u p r è s p a r a l l è l e à l a r o u l e 

q u e l e n a v i r e d o i t s u i v r e a p r è s a v o i r 

g a g n é l e P a c i f i q u e . U n n a v i r e f a i s a n t 

c e v o y a g e , d o i t p a r c o u r i r 2 , 4 0 0 k i 

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

t i n a t i o n q u e s ' i l p o u v a i t t r a v e r s e r 

l ' i s t h m e à T e h u a n t e p e c . 

C e t t e o b s e r v a t i o n p r é s e n t e u n e 

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

n a v i r e s q u i v i e n n e n t d e l ' A m é r i q u e 

d u N o r d ; a u s s i l e s A m é r i c a i n s o n t -

i l s c o n ç u u n p r o j e t " g r a n d i o s e , h a r d i , 

a u d a c i e u x . 

L e c a p i t a i n e J . - B . E a d s , l e c é l è b r e 

i n g é n i e u r a m é r i c a i n a l ' i n t e n t i o n d e 

f a i r e t r a v e r s e r l ' i s t h m e d e T e h u a n 

t e p e c a u x n a v i r e s p o r t a n t l e u r s c a r 

g a i s o n s , a u m o y e n d ' u n c h e m i n d e 

f e r . 

L e p a y s e s t t r è s f a v o r a b l e à l ' e x é 

c u t i o n d e c e p r o j e t , c a r l e p o i n t l e 

p l u s é l e v é d e l a r o u l e n ' e s t q u ' à 1 8 0 
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mètres au-dessus du niveau de la 
mer et la perite maxima qui sera né
cessaire ne sera que de 1 pour 100. 

Les concessions sont accordées ; 
une Compagnie s'est formée pour 
faire le chemin de fer. On estime le 
pris total du chemin de fer pour 
navires et de ses accessoires à 377 
mi lions de francs. 

Il est évidemment de l'intérêt des 
Etats-Unis qu'aucun gouvernement 
étranger n'obtienne le contrôle d'un 
trafic aussi important pour le com
merce et la situa 1 ion militaire de 
l'Amérique. 

Le chemin de fer pour navires 
de Tehuantepcc sera soutenu par 
beaucoup de patriotes et d'hommes 
d'états américains en opposition au 
canal de Panama et autres projets 
par suite désavantages considérables 
qu'on en attend pour l 'Amérique. 

On dit aussi que la route de Te
huantepec présente des facilités par
ticulières pour les navires à voiles. 

En effet, dit le capitaine Silas 
Beni, marin expérimenté : « Les 

vents alizés du nord-est qui souf
flent en travers de l'Atlantique 
sont si interrompus et inconstants 
quand ils atteignent les Antilles 
qu'ils ne pénètrent que dans la 
mer des Antilles ; mais la partie 
nord-ouest de ces vents s'étend 
cependant dans le golfe du Mexi
que et souvent assez pour arriver 
jusqu'à Tehuantepec; on voit donc 
que tandis qu'on trouve toujours 
du vent dans le golfe, la mer des 
Antilles est une région de calme 
presque perpétuel. De p lus , la 
force des vents alizés du nord-est 
du Pacifique et l'intensité maxima 
de la partie nord du grand cou
rant équatorial de cet océan se 
trouvent tous deux près du pa
rallèle de Tehuantepec; le pre
mier souffle vers l'est avec une 
force de propulsion de 16 à 19 
kilomètres à l 'heure, et le second 
avec une vitesse d'entraînement 
de 5 à 6 kilomètres à l'heure. » 
Supposons deux navires à voile de 

même tonnage et de même vitesse 

partant de l 'embouchure du Missis-
sipi et allant en Chine, l 'un par Pa
nama et l 'autre par Tehuantepec; 
le capitaine Bent affirme que celui 
qui passe par Tehuantepec aura une 
avance de 13 jours M U celui qui 
passe par Panama. 

La rivière Coalzacoalcus sur les 
bords de laquelle viendrait se termi
ner ce chemin de fer est large e tna 
vigable. On pourra facilement lui 
donner un tirant d'eau de 7 m. ôO 
jusqu'à Ceiba-Bonita où sera situé le 
terminus de la voie ferrée. 

On a l'intention de construire le 
chemin de fer pour l e t ranspor tdena-
vires et de cargaisons atteignant un 
poids maximum de 6.000 tonnes. 

Ce poids sera assez fort pour com
prendre tous les navires ordinaires, 
et il est peu probable qu'on ait à 
transporter à travers l ' isthme, d'ici 
à quelque temps, des navires de 
plus grandes dimensions. D'ailleurs, 
quand la ligne sera en exploitation, 
il sera toujours facile de l 'étendre 
pour permettre le transport de plus 
grands navires si on le juge néces
saire. On propose d'employer des 
élévations hydrauliques pour soule
ver les navires hors de l'eau, les 
amener au niveau du chemin de fer 
et les descendre à la mer une fois 
l'isthme traversé. 

La remise à Ilot d 'un navire est 
une opération plus simple que son 
élévation hors de l'eau, car il suffit 
de faire descendre progressivement 
le chariot qui le porte jusqu'à ce que 
le navire soit suffisamment immergé 
pour flotter. 

On évalue le temps nécessaire 
pour soulever un navire à trois 
quarts d 'heure ou une demi-heure, 
ou peut-être même à moins de temps 
encore. Ce temps dépend d'ailleurs 
des dimensions des pompes qui se
ront employées pour refouler l'eau 
dans les presses. 

Après que le navire aura été ame
né sur le chariot et supporté conve
nablement, on ne pense pas que les 
efforts causés par le transport par 

I terre soient dangereux pour le 

navire. D'aucuns disent même que 
les efforts ainsi exercés ne sont pas, 
à beaucoup près, aussi grands que 
ceux auxquels un na \ i re est soumis 
en mer constamment par" suite du 
roulis, dutangagc.des vibrations dues 
aux machines, etc. 

La voie de fer sera droi te , et 
quand elle ne sera pas horizontale, 
les pentes à franchir seront trè-> dou
ces.Le maximum de pente sera de 
I pouT ' 100. Dans les changements 
de direction on installera des pla
ques tournantes. 

Les chariots portant les navires 
seront de la longueur de c p s der
niers, soient une moyenne de 100 
mètres de longueur. On avait d'a
bord proposé 12 lignes de rails, 
mais on suppose que 8 seront suffi
santes pour la charge d'un navire et 
d'un chariot pesant 6.000 tonnes. On 
placera sous le chariot un nombre 
de roues suffisantes pour qu'il y ail 
sur chacune une pression de 10 ton
nes environ, soit 600 roues pour un 
navire de 6.000 tonneaux. Les roues 
seront placées de façon à distribuer 
les points d'appui en correspondance 
avec la distribution ordinaire des 
charges dans le navire; ainsi au mi
lieu de ce dernier où le poids est le 
plus grand , les roues seront plus 
rapprochées qu'aux extrémités. 

Le plan du capitaine Lads que 
nous avons résumé d'après la des
cription qui en est faite dans Y Ingé
nieur, ne parle pas des locomotives 
qui mettront en mouvement cette 
énorme wagon de 600 roues et de 
100 mètres de long; nous aurions 

1 bien désiré connaître ces moteurs 
gigantesques. Ce projet grandiose va 
être exécuté, et certes ce chemin de 
fer sera terminé avant que le perce
ment du Simplon ou du Mont-Blanc, 
ou le tunnel sous la Manche soient 
seulement commencés. Les Améri
cains enfantent et exécutent, tandis 
que les Européens et surtout. les 
i-rançais enfantent et mettent... dans 
les cartons des ministères les projets 
enfantés. 

F . M O N H A . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L e v a i n q u e u r d ' H a n o ï 

Le commandant Henri Rivière, 

duquel nous offrons le portrait est ce 

capitaine de frégate qui se rendit 

maître de la révolte Neo-Calédo-

nienno. 

II rient de remporter un nouvel 

avantage ,-u Tonkin, la forteresse 

d'Hanoï venant de tomber en notre 

pouvoir. 

Le capitaine Henri Rivière avait 

su en Nouvelle-Calédonie 

se faire aimer des hom

mes qui composaient la 

compagnie franche qu'il 

avait formée; en rappelant 

que ces volontaires étaient 

des communalistes dépor

tés à Nouméa, c'est dire 

assurément que,non-seule

ment lirave, il sait allier à 

son courage une aménité 

peu ordinaire ; n'oublions 

pas ses devanciers qui se 

sont illustrés au Tonkin : 

Francis Garnier, Dupuis, 

le d r Joubert, etc., etc. 

Henri Rivière appartient 

à cette pléiade des marins 

glorieux qui ont illustré 

depuis deux siècles notre 

histoire nationale. 

Il est de ceux que les 

naufrages, les massacres, les atro

cités, subies par les missions qui L O D I 

précédé ne sauraient arrêter un ins

tant. Etendre au loin l'influence 

civilisatrice de la mère-patrie et 

ceci au péril de leur vie,au risque de 

mourir obscurément dans lessuppli- 1 

ces au fond de quelque campement 

sauvageestle seulmobile de cesgrands 

cœurs trop rarement récompensés, 

d 'une façon suffisante, de toute une 

vie d'épreuve et de privations. 

L e C a n a d a , l e L a b r a d o r , l a L o u i -

s i a n n e d é c o u v e r t s e t c o n q u i s p a r n o s 

c a d e t s d e f a m i l l e a v a n t l a R é v o l u t i o n , 

b i e n q u ' a r r a c h é s à l a F r a n c e c o n 

s e r v e n t e n c o r e l e s o u v e n i r d e s 

g é n é r e u x e n f a n t s . A . Q u é b e c e t à l a 

N o u v e l l e - O r l é a n s o n p a r l e n o t r e l a n 

g u e e t t o u t e u n e n o m b r e u s e d e s c e n -

d e n c e a - c o n s e r v é i n t a c t e d a n s s o n 

c œ u r l e s o u v e n i r i n e f f a ç a b l e a p p o r t é 

d e l a m è r e - p a t r i e p a r l a C o l o n i e F r a n -

ç a i s e a c c o u r u e , i l y a d e s s i è c l e s , s u r 

l e s p a s d e n o s v a i l l a n t s p i o n n i e r s . 

H E N R I R I V I E R E • 

Henri Rivière continue de nos 

jours cette série d'hommes coura

geux auxquels la Révolution ouvrit 

enfin une carrière jusqu'alors ré

servée aux tils de la noblesse. 

Si Ronaparte qui ne sut que réu

nir la France et perdre sa marine 

à Trafalgar, à Àboukir, et par suite 

sacrifier nos Colonies, interrompit 

quelques années la série de nos 

gloires maritimes, la conquête de 

l'Algérie vint à son] tour rendre un 

lustre nouvea i à l'histoire de nos 

Explorateurs. 

La terre africaine qui fut le théâ

tre des luttes de Rome et de Car

tilage, fécondée par le sang de nos 

intrépides soldats, est en train de 

devenir une nouvelle France, et le 

siècle ne s'écoulera pas sans que le 

rétablissement de l'ancienne mer 

intérieure et la route de Tombouclou 

à la Aléditcrranée n'aient absolument 

transformé en une terre promise ce 

qui n'est aujourd'hui encore que so

litudes et ruines, traversées 

de temps à autre au galop 

du cheval par des bandes 

de pillards. 

Autrefois, seuls, quelques 

privilégiés suivaient avec 

intérêt sur la carte le récit 

des voyages de nos hardis 

explorateurs. 

Aujourd'hui, i'ouvrier 

qui se rend à son atelier, 

la fillette courant au tia-

vail,l'employé de commerce 

dans le fond de son rayon 

lisent avec passion le récil 

circonstancié des décou

vertes scientifiques ou des 

exploits de leurs glorieux 

concitoyens. 

C'est pour vous, les pe

tits e l l e s modestes,que la 

Scien ce populaire est écrite, 

c'est à votre intenlion que de tous 

les coins du monde vos collabora

teurs dévoués, dont le cœur bat à 

l'unisson du vôtre, nous envoient, 

par chaque paquebot, les cotes et 

les dessins qui doivent vous instruire 

tout en vous amusant. 

A côté des noms que vous avez 

déjà re tenus, inscrivez donc dans 

votre mémoire celui d'Henri Rivière, 

et vous aurez à rappeler avant peu 

son souvenir à votre sympathie. 
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D E N T S A R T I F I C I E L L E S 

P R O T H È S E DENTAIRE COMPARÉE 

{Suite) 

-v Ces appareils consistent en une 
sorte d'étui emboîtant exactement, 
suivant les cas, soit tout ou partie de 
la mâchoire même à laquelle appar
tiennent les dents à redresser, soit, 
au contraire, l 'autre mâchoire. 

Ces étuis se font, comme les piè
ces dentaires elles-mêmes, tantôt 
en caoutchouc vulcanisé, tantôt avec 
une plaque d'or, de platine ou même 
d'argent estampée, et le plus ou le 
moins d'épaisseur donnée au point 
de contact de l'appareil avec les 
dents à redresser,détermine,par voie 
de pression un mouvement de recul 
ou d'avancement qui permet de ré
tablir l 'harmonie des lignes et d'as
surer la conservation des dents en 
même temps que leur fonctionne
ment complet au point de vue de la 
mastication. 

Lafig. 1 représente ' le modelage | 

Fig.l . 

d'une bouche dans laquelle les deux 
incisives centrales A, B, de seconde 
(ien^'/f/onsontpoussées en dedans par 
suite leIaprésencedesdew#mcis;0es 
latérales de lait, LL, qui n'ont pas été 
enlevées à temps. Les dents défi
nitives repoussant toujours plus lar
ges que celles qu'elles remplacent; 
on comprend qu'il ne suffit pas d'en
lever dent pour dent, mais qu'il faut, 
généralement,par voie d'ablation, se 
tenir en avance d'une dont de cha
que côté, par chaque mâchoire 

La fig. 2 est Y étui de redres

sement qui, dans ce c a s , aura 

de préférence été appliqué sur le 

maxillaire inférieur dont il emboîte 

exactement toutes les dents de de

vant. Un plan incline, P, lorsque la 

bouche se ferme,est destiné à glisser 

sous les deux incisives du haut qu'il 

s'agit de renvoyer en avant, et au 

bout de quelques semaines, cette 

Fig. 2 . 

pression continuelle finit par rame

ner en place les incisives primiti

vement déjetées. 

La fig. 3 montre le sujet, son 
appareil de redressement mis en 
place; mais les deux incisives laté
rales de lait enlevées; opération sans 

% 3 . 

laquelle révolution des deux dents 
du milieu se trouverait entravée. 
Enfin la fig. 4 indiqua le succès ob
tenu après deux mois de traitement. 
Les incisives centrales ayant repris 
la direction normale voulue par la 
nature recouvrent leurs correspon-

- •' Fig. 4. • 

dantes de la mâchoire inférieure, el 

les incisives latérales de seconde den

tition ne vont pas tarder à venir oc

cuper régulièrement la place deve

nue vacante par l'extraction oppor

tune des dents de lait. 

Les mesures à prendre pour con

fectionner les appareils de redresse

ment, les matières à employer, les 

procédés ' de confection étant les 

mêmes que pour la fabrication des 

pièces dentaires ou des dentiers, la 

curiosité des lecteurs trouvera satis

faction à cet égard lorsque nous trai

terons de cette seconde branche de 

la prothèse dentaire. 

L'usage d'appareils de redresse
ment, de même que celui des den
tiers ou des pièces partielles, exige 
des soins de propreté minutieux, 
sous peine d'avoir l'haleine plus ou 
moins désagréable et les gencives 
tuméfiées ou saignantes. Bien que 
faits en or, en platine ou en caout
chouc vuicanUé — c'est-à-dire cuit à 
la vapeur—toutes matières,incorrup
tibles, ces appareils doivent être net
toyés à labrossc et au savon,au moins 
une fois par jour, et mieux encore, 
après chaque repas de viande ou de 
poisson ; car pendant ' la mastication, 
les moindres cavités se garnissent de 
débris organiques qui, dans un mi
lieu acide, chaud et humide tel que 
la bouche, ne tarderaient pas à se 
décomposer; Les enfants autorisés 
par leur dentiste à déposer, durant 
le repas, leurs étuis de redresse
ment, devront aussitôt après les re
prendre, non sans s'être préalable
ment rincé la bouche, afin de la dé
barrasser des détritus dont la dé
composition deviendrait d'autant plus 
rapide et malsaine qu'ils seraientre-
couverts par ces appareils. 

Chaque fois qu'il est possible d'em
ployer le caoutchouc, celui-ci es1 

préférable, son contact étant plus 
doux pour l'émail des dents que celui 
d'un métal ; mais on n'a pas toujours 
le choix, et il est des cas où l'usage-
soit de l'or, soit du plaline s'impose. 

L'âge du sujet et son plus ou moins 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de soumission aux exigences de la 
situation accélèrent ou retardent 
considérablement le succès qu'on 
peut attendre des appareils de di
rection. 

Il est rare que l'on obtienne des 
résultats satisfaisants chez les adul
tes en malière de redressement, et 
les adolescents eux-mêmes, quand 
ils ont dépassé quinze ou seize ans, 
doivent pendant bien des mois re
venir à des « étuis de maintien » 
s'ils ne veulent perdre le bénéfice 
heureusement obtenu grâce à un 
ou plusieurs appareils successifs. 
• A la suite de certaines maladies: 

scorbut, débihtement général, retour 
d âge, etc., il arrive qu'une grande 
partie des dents devient branlante. 

L'enlèvement du tartre qui les dé
chausse, l'emploi de gargarismes 
spéciaux, des frictions tonifiantes 
sur les gencives ne suffiraient pas à 
enrayer la maladie à laquelle le va-
cillemenl continuel des dents apporte 
un élément inflammatoire supplé
mentaire. 

Des étuis de maintien s'étayant 
sur les dénis restées solides, et por
tés un mois ou deux, ont souvent, 
dans ces cas, donné les meilleurs ré
sultats, et sauvé d'une chute pro
chaine de nombreuses dentures; 
mais il faut que ce procédé d'étaye-
ment soit appliqué à temps, c'est-à-
dire dès les débuts. 

Dans le numéro suivant, nous pas
serons à la seconde branche de la 
prothèse dentaire ; mais, en atten
dant, l'auteur se décharge sur qui de 
droit — l'imprimeur et le correc
teur —- des fautes aussi nombreuses 
qu'incompréhensibles dont on a 
émaillé son texte dans tout ce qui a 
précédé. 

E D O U A R D T A I L L E B O I S , 

Chirurgien-Dentiste. 

(A suivre). 

- - S t t — • 

L E B A S A L T E 

S O N A P P L I C A T I O N A L A R T E T A 

L ' I N D U S T J U E 

Le basalte est une pierre, dont la 
nature et l'origine ont vivement pré
occupé les géologues; — son aspect 
naturel frappe l'imagination de 
l 'homme le moins instruit. 

Les savants se sont à peu près 
mis d'accord pour voir dans le ba
salte une matière ignée, sortie de 
terre à l'état fluide par suite d'é
ruptions volcaniques ; — mais qui 
s'est durcifiée au point de devenir 
une roche compacte plus dure que 
le fer. 

Cette pierre ' ou roche, affecte les 
formes les plus singulières comme 
les plus variées. C'est tantôt une 
coulée .partant d'un cratère de vol
can éteint; — tantôt une sorte 
d'excroissance émergeant du milieu 
d'une plaine, ou un filon courant 
au travers des illégalités du sol. 

La disposition la plus curieuse et 
la plus fréquente est celle de mu
railles soit compactes, soit formées 
de colonnes prismatiques solidement 
juxtapo ées. Les prismes peuvent 
avoir de trois à huit pans ; — géné
ralement ils n'ont que cinq pans, et 
se prolongent dans le sens vertical. 
Parfois, ils sont d 'une seule pièce et 
n'atteignent pas moins de vingt mè
tres, comme dans l'île de Sainte-
Hélène; .mais, la plupart du temps, 
ils se décomposent en tronçons ar
ticulés bout à bout. Le tronçon supé
rieur se termine alors par une con
vexité à laquelle correspond une 
concavité de tronçon inférieur. Un 
fait, même des plus curieux, c'est 
que, de colonne en colonne, les ar
ticulations sont presque toujours au 
même niveau; — on croit voir, ran
gées en bataille, les épines dorsales 
de gigantesques vertébrés antédilu
viens. 

Les plus célèbres colonnades le 
ce genre sont : la Chaussée des 
Géants, près du cap Fairhead, en 
Islande, et la grotte de Fingal, dans 
l'île de Slaffa (Hébrides). Cette der

nière grotte, célébrée par Macpher-
son sous le masque poétique du 
vieil Ossian, présente une ouverture 
de. vingt mètres de hauteur sur 12 
mèlres 75 de largeur. Sa profondeur 
est d'environ 75 mètres. Ses prismes 
à cinq pans, d'une régularité par
faite, donnent au lieu l 'apparence 
d'une sublime cathédrale toute en
tière composée de chapiteaux, pi
liers et tuyaux d'orgue que l'oreille, 
étonnée du bruit majestueux des 
Ilots, croit entendre sourdement 
gémir. 

Le basalte entre pour une nota
ble proportion dans la composition 
de tout le plateau central de notre 
France. On le rencontre dans le Vi-' 
varais, l 'Auvergne, l'Aveyron, le 
Finistère, la côte d'Esey (Vosges), et 
jusque sur les bords du Rhin. Les 
gisements les plus considérables 
sont ceux de la vallée du Volant 
(Àrdèche) et des environs du Puy 
(Haute-Loire), sans compter les 
orgues de Bort, dans la Lozère. 
Toutes les formes que nous avons 
énumérées peuvent se rencontrer 
réunies sur un même territoire, tant 
la nature aime à marquer aux yeux 
sa volonté toujours capricieuse. 

Le basalte est d'une couleur géné
ralement noirâtre; — mais, mélangé 
à d'autres substances minérales ou 
par l'effet d 'une décomposition, il 
peut revêtir accidentellement des 
nuances verdâtres ou rouges. Bien 
que d'apparence homogène, il est 
constitué de pyroxène et de felds
path, dont on distingue même les . 
cristaux à la l o u p e ; — i l contient 
également une forte proportion de 
fer oxydé. 

Sur 100 parties de molécules qui 
le composent, l'analyse en reconnaît 
en moyenne : 

44 à 50 de silice, 
23 à 24 de fer oxydulé, 
15 à 1R d'alumine, 

S à 9 de chaux, 
2 à 3 de soude, 

2 de magnésie. 
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On y découvre aussi de l'eau. 
Parfois, il y entre des cristaux de 

fer titane, d'olivine, de péridot et 

d 'amphibole; — quand ils sont vi

sibles à l'œil nu; le basalte est d'as

pect porphyroïde. Brongniart le 

baptise alors du nom de basanite^ 

La pesanteur spécifique du basalte 

est de 3 environ; — sa cassure est 

semi-cristalline, presque terreuse. 

Dans certaines localités, on brise 
le basalte pour en employer les 
fragments enmoëllons,comme pierre 
à b â t i r ; — s a dureté s'opposerait à 
ce qu'il fût travaillé comme pierre de 
taille. 

De la même manière qu'une lave, 
scorie ou tout autre substance vol
canique, le basalte est capable de 
subir tous les phénomènes de 
la fusion ignée. C'est même ainsi 
que l'on parvient à triompher de sa 
résistance, pour le plier aux divers 
usages que l'industrie doit attendre 
de ce précieux élément naturel. 

Tout d'abord, il est fusible au cha
lumeau et donne,par ce procédé, un 
émail noir. Soumis au calorique, 
dans un cubillot ou dans un four à 
réverbère, a u n e température moin
dre que celle qui détermine la fonte 
du fer, il se ramollit, devient pâteux, 
et parvient bientôt à un état suffi
sant de fluidité pour être coulé dans 
des moules. 

Si le basalte est mis en fusion par 
grandes masses et refroidit lente
ment, il reprend sa texture primitive 
et l'aspect pierreux. Quand_au con
traire, il a fondu par petites quanti
tés et qu'il a été refroidi brusquement, 
satexlure est modifiée;ildevientune 
matière vitreuse. EnOn, si au mo
ment du moulage^a matière vitreuse 
ainsi obtenue est portée dans un 
four à recuire, elle se dévitrifie pour 
prendre encore plus de dureté qu'au
paravant. 

Ainsi se trouvent indiqués trois 
procédés distincts de manipulation, 

qui ont chacun leur importance spé
ciale ; ils intéressent également cette 
industrie supérieure qui se rattache 
au domaine des Beaux-Arts. 

R E N É A S P E . 

(A suivre). 

L E S G É N I E S 
D E L ' I N D U S T R I E E T D E LA S C I E N C E . 

I I 

R O B E R T E U L T O N 

Le mécanicien célèbre qui installa 
dans son pays la navigation à vapeur 
naquit à Little-Biïtain, en 1765. 

Robert Fulton, fils de pauvres co
lons irlandais, beaucoup plus char
gés de famille que de richesses, n'a
vait que trois ans lorsqu'il perdit 
son père. Dès lors, son éducationfut 
fort négligée, si bien qu'à l'âge de 
18 ans, il savait tout juste ce que 
l'on peut apprendre dans une petite 
école de village. Néanmoins, muni 
de ce léger bagage de connaissances, 
le jeune Robert partit pour Phila
delphie ou il commença à appren
dre la profession de joailler. 

Là, profitant de ses moments de 
repos, il apprit à dessiner et étudia !a 
mécanique et la peinture. Quand il 
avait produit quelquestravaux,il allait 
les vendre dans les tavernes et dans 
les rues, et l 'argent qu'il en recevait, 
était .employé à mettre sa mère à 
l'abri du besoin: 

Vers 1786,un de ses compatriotes 
qui jouissait d 'une riche fortune, lui 
offrit de lui donner l'argent néces
saire pour passer à Londres et y tra
vailler chez le fameux peintre amé
ricain Benjamin West, mais Fulton, 
convaincu qu'il était de son intérêt 
d 'abandonner la peinture pour se 
vouer exclusivement à l 'étude de la 
mécanique, refusa les offres qui lui 
étaient faites, ei, ne s'occupa plus 
que de sciences et de découvertes. 

C'est, je crois, en 1793, qu'il pré
senta au gouvernement un projet 
d'amélioration des canaux. Il s'agis
sait de remplacer les écluses par des 
plans inclinés sur lesquels roule

raient, en montant et en descendant, 
des bateaux à roulettes. Ensuite, il 
fil le plan de tout un réseau de ca
naux nouveaux et inventa des char
rues pour les creuser. Plus tard, il 
perfectionna les moulins à scier le 
marbré et inventa une machine à filer 
le chanvre, et une autre pour tresser 
les cordes. 

Sur l'avis de M. Joët Barlow, Ful
ton quitta l'Angleterre en 1797 et 
vint à Paris retrouver sou illustre 
compatriote. A ce moment, le Direc
toire étant en guerre avec l'Angle
terre, Fulton proposa à la France 
un nouveau système de guerre ma
ritime. 11 avait imaginé un bateau 
sous-marin, dans lequel se plaçaient 
cinq hommes qui, pouvant rester 
sous l'eau durant six heures consé
cutives, parcouraient environ cinq 
lieues pendant ce laps de 1emps. Au 
moyen de cette machine, il atta
chait aux flancs du navire de gros 
pétards destinés à faire sauter celui-
ci, et auquel il donna le nom de tor
pédos.. Ce torpédos n'était autre 
chose qu'une boîte de cuivre capa
ble de contenir àpeu près cent livres 
de poudre, et à laquelle était adapté 
une sorte de clven de fusil faisant 
feu à un moment calculé d'avance. 
Bonaparte, quand il fut élevé au 
grade de preimer consul, fit nommer 
une commission chargée d'examiner 
le nouvel apparei l ; le rapport fut 
favorable; néanmoins, un premier 
essai fait entre le Havre et Brest 
ayant échoué, on renouvela l'expé
rience en face du pont des Invalides, 
et celte fois, on obtint un plein suc
cès. En 1805, Fulton étant retourné 
en Angleterre, fit sauter dans la rade 
de Walmer, un bâtiment danois de 
200 tonneaux. Les expériences ne 
furent point continuées, le gouver
nement anglais n'étant point disposé 
à indemniser l'inventeur des fortes 
dépenses qu'à chaque fois il était 
obligé de faire. 

Arrivons à l'invention qui a 
plus contribué à illustrer le nom de 
Fulton : je veux parler de la navi
gation à vapeur dont la première 
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idée appartient, nous devons le re
connaître, au marquis de Jouffroy 
d'Albans qui exécuta la première 
expérience sur la Saône en 1780. 
Plus tard, en 1802, William Lyming-
lon essaya, et ce avec un certain 
succès, le Steam-Boat sur la Clyde; 
cependant, les directeurs de la navi
gation déclarèrent que les vagues 
produites par les roues à palettes 
pourraient détériorer très rapidement 
les rives des fleuves. 

Eu conséquence on interdit l'usage 
de ces bâtiments d'un nouveau 
genre. 

C'est en 1803, qu'aidé de M. Li-
vingstone, alors ministre plénipoten
tiaire de l'Amérique à Paris, que 
Fulton construisit son premier ba
teau, qui, à peine lancé sur la Loire 
se rompit vers le milieu. Quelques 
mois après,il renouvela l 'expérience 
sur la Seine et cette fois il obtint un 
succès des plus complets. Ce fut 
alors qu'il conçut l'idée de construire 
des bateaux à vapeur sur les lacs et 
les fleuves d'Amérique; mais les 
autorités de New-York non 
moins aveugles que les gouver
nements européens lui refusèrent 
tout secours : on lui accordait la li
berté d'agir à la condition que ce 
fat exclusivement à ses frais. 

Quoiqu'il en soit, il fit construire 
un premier bateau à vapeur destiné 
à voyager sur l 'Hudson de New-
York àAlbony. Ce bateau, dont les 
aubes étaient mises enanouvementà 
l'aide d'une machine à vapeur à 
double effet mesurait 150 pieds de 
longueur sur 10 pieds- de largeur. 
Fulton l'appela le Œermont, nom 
d'une propriété appartenant à son 
ami et patron Livingstone, et le pu
blic le baptisa de celui de Folie-
Fulton. 

Enfin, au mois d'août de l'année 
1807, le Œermont, accompagné des 
huées de la foule hostile et sceptique 
se mit en mouvement. 

Les larges roues à aubes battirent 
alors l'eau avec une régularité ma
thématique et le nouveau bâtiment re
monta le fleuve au milieu des ap

plaudissements frénétiques de ce pu
blic tout h l 'heure moqueur et in
crédule. 

Quelque temps après, dé nouveaux 
perfectionnements ayant été apportés 
au Ckrmonl, celui-ci put faire le ser
vice de la poste entre Albony et 
New-York et parcourir les cent cin
quante milles de distance qui sépa
rent ces deux cités en moins de 
trente heures. 

Plus tard on construisit d'autres 
steamers sur le même modèle et, 
trente ans après l'essai du Clermont, 
plus de mille trois cents steam-boats 
voguaient sur les différents cours 
d'eau des Etats-Unis 11 fallut bien 
le reconnaître, le fou de jadis était 
simplement un savant mécanicien et 
un homme de génie. Néanmoins il 
arriva ce qui arrive toujours dans 
ce cas-là : Le succès lui fit des en
vieux, la concunenco s'établit alors 
car, ayant un modèle, il était facile de 
faire aussi bien que lui. Il lui resta 
tout au plus le mérite de l'invention 
car ce mérite lui fut contesté avec 
acharnement. 

L'ingratitude de ses concitoyens 
l'affecta énormément; d'autre part 
une maladie inflammatoire dont il 
faut rechercher la cause dans ses oc
cupations multiples et ses nombreux 
chagrins l'enleva le 24. février 1815 
à l'âge de 49 ans. 

En perdant Robert Fullon, la so
ciété perdit non seulement un 
homme de génie mais encore un ci
toyen très dévoué à ses intérêts. 

A. BRUNET. 

AGRICULTURE 

L E FOIN ET LA FENAISON 

A l'heure qu'il est,où les ouvriers de 
nos campagnes sont en pleine fenai
son, c'est, je crois, le moment de 
parler de cetie importante opération. 

On donne le n o m d e / o z » à l'herbe 
coupée et desséchée provenant des 
prairies naturelles permanentes, en 
réservant plus généralement l'appc-

lation defourrage youv les produits 

des prairies artificielles temporaires. 

La qualité d'un foin dépend : 

1° Du sol de la prairie, de sa com

position et de sa richesse, 

2° Du climat, 

3° De la composition botanique de 
ce foin, 

4° De la récolte, et de la confection 
des foins, 

5° Enfin de sa conservation. 

D'après ces conditions un foin 
peut être bon,médiocre ou mauvais. 
Le cultivateur doit viser à récolter, 
un foin excellent,car ce dernier oc
cupe une place si importante dans 
l'alimentation des animaux qu'on en 
a fait un type dans la détermination 
des éléments nutritifs des rations; 
aussi appelle-t-on foin normal une 
herbe de prairie naturelle contenant 
11 gr. 5 d'azote par kilogramme, et 
fané à 20 0[0 d'humidité. 

Comment distinguer un bon foin? 
Evidemment, cela dépend beaucoup 
des espèces botaniques qui le com
posent : aussi les généralités à ce 
sujet n'ont-elles qu 'une valeur rela
tive ; cependant, en général un bon 
foin est formé d'espèces fines feuil
lues, caractéristiques des terres fer
tiles, — il doit dégager une odeur 
légèrement aromatique, — sa cou-' 
leur doit être verte jaunâtre. 

La composition des foins varie 
beaucoup, même pour une même 
espèce de plante, suivant son âge. 
Ainsi, au commencement de la flo
raison c'est le sucre qtii domine ; 
pendant la maturation des graines, 
il disparaît pour faire place aux 
matières mucilagineuses ; enfin, 
dans les regains, ce sont surtout les 
principes amers et albumineux qui 
dominent. 

Voici, d'après M. Roussingault, la 

composition moyenne d'un foin : 

E a u 13 00 
Sucre et amidon. . . . 44 20 
Ligneux et cel lulose. . 24 20 
Matière azolée . . . . 7 20 
Corps gras 3 80 
Cendres 7 CO 
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334 L à s c i e n c e p o p u l a i r e 

La-cendre se cumpose de ! 
Silice 2 56 
Chaux 1 55 
Soude et potasse . . . 1 31 
Magnésie 0 46 
Acide phosphorique . . 0 40. 
Soufre, fer, charbon, 

ch lore , alumine, etc. . . 1 32 

D'après MM. Payen et Richard ce 

foin récolté dans les prés hauts qu'on 

n 'arrose pas habituellement, est plus 

savoureux et plus nourrissant que 

celui des prairies soumises à l'irri

gation. 

Le foin nouveau, c'est à-dire qui 

ne compte pas 3 mois comme ali

ment exclusif, est échauffant et dé

termine des gastrites, le farcin, etc. 

Le foin vieux, c'est-à-dire ayant 

18 mois environ, perd son arôme et 

ne possède plus ses qualités nutri

tives. 

Enfin, la récolte des herbes ou 

fenaison a une grande influence sur 

la qualité des foins, et sur sa bonne 

conservation ; c'est cette opération 

qui fera l'objet de notre prochaine 

causerie. 
« U N A G R O N O M E . » 

Le Gérant : BOUDARD. 

V A R I É T É S 
F O R C E U N I V E R S E L L E M O N T É E , P A R E X P É 

R I E N C E S E T HESUt.TA.TS, A. P A R I S C H E Z 
. L ' A U T E U R P . T R É M A U X R U E V E R -

N I E R , 23, - V O L . 2 F R . — P A R F A U S S E 
C R A I N T E , L ' O B S C U R A N T I S M E E N T R A V E L ' É 
T U D E , M U L T I P L I E E R R E U R S E T M A U X . 

Au lieu d'attraction voici l ' E X P É R I E N C E : 
Tous chocs ou vibrations de tous corps so
lides, fluides, éther R E P O U S S E N T pressent 
(c'est l'évidence). Les vitesses génér. inver
ses des densités leur permettent de s'équili
brer quelles que soient leurs petitesses 
(air 340 ", 'hydr, 126m, éther 300.000,000). 
D'où pression générale, insensible par É Q U I 
L I B R E ; mais se transmettant E N T I È R E , su
bite entre corps s e m b l a b l e s qui, plus re
poussés S ' É L O I G N E N T ; et, P A R T I E L L E suc
cessive entre corps différ-ents qui cèdent 
et S ' A P P R O C U E N T . 

E X P É R I E N C E S F A C I L E S : 1' Placez 
sur une table entre deux règles uno rangée 
de billes en pierre, bois, verre, etc., ou des 
pièces de monnaie. Si elles sont s e m b l a 
b les , en en faisant choquer une ou plusieurs 
d'un bout, il en part subitement une m ê m e 
q u a n t i t é avec t o u t e l a force à l'autre 
bout. Mais si ces corps sont différents,elle 
est partie transmise, partie r e t a r d é e e n -
t r ' e u x , 2' Los vibrations d'une corde de 
piano sont trinsmises par celles de l'air, seu
lement aux autres cordes les plus s e m b l a 
b l e s O U c o n c o r d a n t e s . 3- Devant un ra-
diomètre à ailettes rouges et bleues, la cha
leur fait reculerlos facettes rouges aux vibra
tions plus semblables!, ou bien la lumière 
solaire plus rapide, celles du bleu aussi plus 

rapides, etci Tout fluide obéit k la loi et 
l'on t r o m p e en ne pas montrant que le 
mouvement,des corps estflottant. 

Ces f a i t s d é v o i l e n t l a Science, 
le b i en 

EXEMPLES. — Electricités et magnétis
me» semblables se repoussent (par pression 
plus forte que celle du milieu), différents 
s'approchent (par pression moins forte). Mo
lécules, différentes se combinent, semblables 
s'éloignent. Toutes matières libres coutigués 
semblables s'étendent, différentes se mêlent 
d'autant plus vile. L'éther faiblit contre les 
astres denses, ils s'approchent. La comète 
réchauffée s'éloigne du soleil,sa queue aussi; 
refroidie et plus différente elle s'en rappro
che. Le côté de la terre échauffé vers le soir 
fuit le soleil, refroidi lo matin il s'en rap
proche et.. . la terre tourne ! ainsi que ra-
diomètre, soleil et nébuleuses par forces 
différentes .. L'élément mâle élaboré au froid 
va à l'ovaire chaud. Tel corps azoté fait com
biner le carboné et l'oxygène plus différents 
va.repoussant l'azote intermédiaire. La cha
leur émise repousse mieux (pression 1G-) 1» 
sang rouge aux vibrations plus semblables, 
comme au radiomètre. moins les vibrations 
rapides du sang bleuâtre qui revient (pres
sion 2 à 3-), et il circule avant l'action du 
cœur. 

Ce P R I N C I P E éminemment utile a toute 
science, aux mille travaux de l'homme, a déjà 
donné bien dos solutions inespérées, astro
nomiques, organiques, physiques et autres, 
lo téléphone pris et dissimulé, la force brute 
des organismes, qu'il importe au plus haut 
point de connaître. Mais il ne s'applique pas 
aux phénomènes de la volonté qui se ratta
chent au travail, au choix sélectif des êtres 
depuis les âge.3 les plus reculés. Ce résultat, 
que ne peut atteindre l'expérience, montre 
avec évidence un élément absolument dis
tinct de la loi des actions matérielles. Ainsi, 
la volonté est un choix relatif; mais nul or
gane ne peut lui répondre sans force brute 
disponible- Ce qui rectifie une grande erreur 
du matérialisme, qui attribue tout à cette 
force brute sans distinguer la volonté, l'âme, 
dont pourtant les effets sont manifestes. Dès 
lors cette distiction si remarquable donne 
une double base : science et morale, fondées 
sur les faits les plu» efficaces. L'homme 
trouva ainsi ses suprêmes aspirations Le 
b i e n - ê t r e et l ' e s p é r a n c e ! — Mais l'an
cien rég me peu éclairé et qui n'avait pas 
l'idée do l'étendue des causes antérieures et 

'complexes de la volonté, craignant un maté
rialisme grossier facilement démontrable,créa 
de3 intituts, science et morale, chargés d'en
traver la,science par les interprétations hy
pothétiques qui on cours aujourd'hui. Or, ces 
corps officiels, à qui tout est soumis, ne pou
vant condamner leurs œuvres, leurs fonc
tions, leur omnipotence, sont forcément liés 
aux préjugés fatals nés de l'ignorante. . 

Les Mmiitres ont assez exprimé <r la s a 
t i s f a c t i o n et l ' a p p r o b a t i o n de nos con
clusions s i m o r a l e s e t si ph i losoph i 
q u e s . » Mais la fausseté continue ses 
maux I... Le discours officiel (P. J A N E T , 5 
septembre, 1880) ajoute : a Enfin voic i le 
cu l t e , de l a sc ience d e v e n u l ' e spo i r 
final un ique , défiai t i f de l ' e s p r i t 
h u m a i n . » Mais le culte delà science vraie 
n'obtient pas la majorité académique !,,. Le 
premier ministre D E F H E Y / C I N E T dit au S é 
n a t , 15 nov. : L a sc ience v r a i e ( source 
d u b i e n ) s eu l e p e u t s a t i s f & i r e les peu
p l e s . » Mais ils n'osent agir contre ce pire 
héritage de l'ancien régime, d'aveugle aveu
glant. L'Académie des sciences qui s'intro
duit ou préside partout, interdit même les 
expériences do cette découverte !!. Tel est 
son mode de lumière. On refuse le bien 
général, pour ne pas avouer tant d'erreurs et 
de maux 1... Si l'on sJadresie à la Chambre, 
on renvoie au corps compétent (pour étouf

fer). De sorte que l'Etat qui prône l'instruc
tion si utile, sacrifie los muions pour ap
prendre une science fausse, et des milliards 
on recherehos vaines avec d'immenses pertes 
de résultat. Sans ces vieux us et eut examen 

L interdit à la presse (remarquez son silence) 
l'homme jouirait .d'un bien-être immense. 
La raison publique aveuglée ne peut concourir 

au bien. Aussi la vapeur si utile a été re
poussée pendant trois siècles,depuis Salomon 
de Caus, pourchassé parce que la répulsion 
des fluides dément l'hypothèse d'attraction 
qui déroute, la science. 

Une extrême pression détruit les différences 
qui unissent les molécules et la similitude 
répulsive très compactemos rend fulminantes 
(expérience Oheneau) ; la pression géologi
que croissante, produit les volcans et les 
explosions internes dos trornblcments de 
terre qui donnent aux astres un centre très 
éthéré, cause d'équilibre s t a b l e SEUL POS
S I B L E / comme le ballon. La matière dense 
projetée retombe aux deux faces parla cause 
ci-après. Sans le retour éthéré, une éternité 
d'attraction aurait tout condensé. L'Acadé
mie, qui étouffe le vrai, attribue, avec Faye 
{Annuaire des longit {881), les volcans de 
la lune, à des sous marées séléno-terrestres 
qui. . n ' e x i s t e n t p a s ! puisqu'elle ne 
tourne pas en face de la terre. 

Pour un seul faitPapin ou Galilée dut lut
ter. Aujourd'hui c'est pire, on étouffe prin
cipe et faits. Pourtant sans ce Principe, que 
da biens perdus pour tous : les ferments non 
organisés, leur mode d'action ai utilus et si 
nuisibles dans tant de cas seraient encore 
ignorés,niés et l'homme livré impuissant à de 
nombreux fléaux, la dernière peste de Russie 
n'aurait pas été éteinte promptoment. On 
étouffe la source des découvertes, De toute 
l'intolligence humaine il ne reste à l'actif que 
quelques hommes usés par la recherche des 
faussetés,perdus dans les hypothèses fictives, 
Aidez à la plus bienfaisante découverte dont 
puisse jouir l'humanité. 

T E L E P H O N E , 
vol de haute lignée, 
le 11 fév. 1876, pour 
cacher ses causes, 
puis Comptes Rendus 
t, 86. p. 642; t. 94 
p. 149,etc. L Gause 
des vitesses inverees 
des densités; 2'Com-
ment la lame trans
met les vibrations 
SONORES à l'atmos
phère très dense et 
décroissante,des mé
taux, aimants, etc., 
qui les transforme en 
vibrations ÉLECTRI
Q U E S , etc.. et vice
versa. —Où donc est 
le mal ï Dans vos 
confusions inavoua
bles d'intelligence et 
do force brute 1,., 
Chacun est dupe. 
— Toutes vos ma
chines agissent par 
pression ou répul
sion : le levier, le 
coin, l'engrenage, le, 
marteau, le joug, la 
charrue, le pied, la 
main, la bouche, la 
pesanteur,la poudre, 
la vapeur, tous les 

_ fluides ne font oua 
pression. ;. Et, toutes nos écoles troublent les 
têtes, abêtissent les producteurs, perdent le 
temps, l'avenir et le bien, en enseignant l'at
traction et mille faussetés... Nos académies 
ont lutté contre la vérité contre l'électricité, 
la vapeur, les chemins do fer, etc., toutes 
choses les plus utiles. Jugez-en aujour
d'hui. 
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E t , c e s m o n s t r u o s i t é s s e c o n t i n u e n t 

P r e s s i o n u n i v e r s e l l e r e l a t i v e s o u 3 t o u t e s 

' .es f o r m e s . 

R é s u l t a t s d ' E x p é r i e n c e s : T o u s c h o c s 

o n v i b r a t i o n s rcpoi.is.ient pressent, e t t e n 

d e n t â s ' é q u i l i b r e r , m a i s repoussent plus 
•par similitudes qui s'éloignent, moins par 
d\fferences qui s'approchent. E n e f f e t : 

l i n s l i q u i d e s s e m ê l e n t , e n r a i s o n d e l e u r s 

d i f f é r e n c e s . 

L e a m o l é c u l e s s e c o m b i n e n t e n r a i s o n d e 

l e u r s d i f f é r e n c e s , 

L e s g a z s e m û l e n t , e n . r a i s o n d e I o u t s d i f f é 

r e n c e s . 

L e s é l e c t r i c i t é s s ' u n i s s e n t e n r a i s o n d e 

l e u r s d i f f é r e n c e . 

L e s c h a l e u r s s ' u n i s s e n t e n r a i s o n d e l e u r s 

d i f f é r e n c e s . 

Et ces corps S ' É L O I G N E N T , en raison de 
leur SIMILITCIIK. 

L E G E N D E . — L e c ô t é G d e l a t e r r e , 

é c h a u f f é p a r l e s o l e i l e t p l u s semblable, s ' e n 

é l o i g n e ; l e c ô t é D , r e f r o i d i , p l u s différent, 
s ' e n r a p p r o c h e e t . . . l a t e r r e t o u r n e ! L e s 

v i b r a t i o n s accrues d u c ô t é A q u i s ' a p p r o c h e 

p a r r o t a t i o n , affaiblies d u c ô t e B q u i f u i t , 

d o n n e n t d a n s c h a q u e s y s t è m e d e s résultats 
egales a u c a r r é d e s v i t e s s e s , comme le veu
lent t o u t e s les translations. .. L a t e r r e e n t r e 

2 s t 3 h e u r e s d u j o u r e t d o n u i t , e t l a l u n e 

36 h e u r e s a p r è s l e s c o n j o n c t i o n s e t l e s o p 

p o s i t i o n s s e p r é s e n t e n t e n E e t e n F plus de 
différence d e c h a l e u r e t 'plus de marée p a r 

moindre pression ; c e q u i r e p e r d a u t e m p s , 

a u l i e u , a u x f o r c e s e x a c t e s q u i n e s o n t q u e 

d i s c o r d a n c e s a v e c l ' a t t r a c t i o n . L a f a c e l u n a i r e 

F moins échauffée a u l o i n e t plus dense q u e 

c e l l e H . r è g l e s a r o t a t i o n e n s e tournant 
Kirs la terre, S u r l ' a x e E F l e s f o r c e s r o t a -

t i v B s s o n t i n v e r s e s t o u s l e a 1 4 j o u r s e t s e 

n e u t r a l i s e n t . 

. U N I V E R S . — L a P E S A N T E U R r é s u l t e 

d e c e q u e l e s c o r p s e t m o l é c u l e s d e n s e s s ' e n 

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

p l u s t é n u s ( c o u c h e s é l e c t r i q u e s , e t c . ) , l e s 

différences t r a n s m e t t a n t m o i n s l a f o r c e , c e s 

c o r p a s'approchent o u t o m b a n t . L e s p l u s l é 

g e r s m o i n s d i f f é r e n t s s'éloigne?it d ' a u t a n t 

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

déftnies d e d e n s i t é s i n v e r s e B d e s d i s t a n c e s , 

o p p o s é e s d e u x à d e u x , d o n n e n t Végutlibre 
i n v e r s e d u c a r r é d e s d i s t a n c e s , à t r o i s m o n 

t r e n t l e p r o b l è m e d e s t r o i s c o r p s " q u i a r r ê t e 

l e 3 a c a d é m i e s . A v e c l e s b a s e s f a u s s e s , l a g é 

n é r a l i t é d e s c a l c u l s a c a d é m i q u e s s o n t s t é r i l e s 

1B h a s a r d s e u l d o n n e d e s i n v e n t i o n s . I l a 

f a l l u l ' i g n o r a n c e e t l ' a u t o c r a t i o d u p a 3 s é p o u r 

i m p o s e r d e s i f u n e s t e s h y p o t h è s e s . 

I N S E N S I B I L I S A T E U R D U C H E S S E 

N o u s a v o n s l e p l a i s i r d e s i g n a l e r a l ' a t t e n 

t i o n d e n o s l e c t e u r s u n e n o u v e l l e p r é p a r a t i o n , 

c o n n u e s o u s l e n o m d e Régénérateur du Doc
teur Liëbaut e t n o u s s o m m e s p e r s u a d é s 

q u ' e l ' e e s t a p p e l é e à u n b r i l l a n t a v e n i r . C o m 

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

l a v e r t u e s t c o n n u e d e p u i s l o n g t e m p s , c e R é 

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

p r é c i e u x , m a i s e n c o r e u n a n t i - a i p h y ï i t i q u e 

s o u v e r a i n , a u m o i n s p o u r c e q u i c o n c e r n e 

l a s i p h y l i s p r i m a i r e e t s e c o n d a i r e , c a r o n n ' a 

р а з а c r a i n d r e i c i d e g u é r i r u n m a l p a r u n 

a u t r e m a l , c ' e s t - à - d i r e d e g u é r i r l a s i p h y l i s e n 

p r o v o q u a n t d t s m a l a d i e s m e r c u r i e l l e s a v e c 

t o u t e s l e u r a s u i t e s . 

S o u s t o u s l e s r a p p o r t s , c e n o u v e a u p r o d u i t 

e » t à l a h a u t e u r d e l a s c i e n c e m e d e r n e ; d a n s 

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

s s b o n n e s t h é o r i e s , a u s s i b i e n q u e d e s n o u 

v e l l e s d é c o u v e r t e s , e t l e R é g é n é r a t e u r d u 

D L i é b a u t d o i t ê t r e c o n s i d é r é c o m m e l i n e 

r i c h e s s e d e p l u s d a n s n o t r e t r é s o r m é d i c a l . 

• » b " » " G A S T R A L G I E S , D Y S P E P S I E S , G H A V E L U 

E x t r a c t i o n d e s d e n t s s a n s d o u l e u r , c o n 

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

i i c a t i o n à L O R D O R A S E C . 

P o s e d e d e n t s e t d e n t i e r s ( b r e v e t é s , ) l a i s 

s a n t l e p a l a i s l i b r e , n ' a l t é r a n t n i l e s e n s d u 

g o û t , n i l a p r o n o n c i a t i o n , 4 5 , r u o d e L a 

f a y e t t e . 

L E D O C T E U R C H O F F É 

O f f r e g r a t u i t e m e n t à, t o u s n o s l e c t e u r s l a 7 , n " 

é d i t i o n d e s o n T r a i t é d e M é d e c i n e p r a t i 

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

c r é e p a r 1 0 a n n é e s d e s u c c è s d a n s l e s h ô p i t a u x 

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

d e t o u s l e s o r g a n e s , e t d e s h e r n i e s , h é -

m o r h o ï d e s , g o u t t e . p h t h i s i e , a s t h m e , c a n 

c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d e v e s s i e e t d « 

m a t r i c e , e t c . A d r e s s e r l e s d e m a n d e s , q u a i S * 

M i c h e l , 2 7 , P a r i s . 

Pour tout ce qui concerne la pu
blicité dans les Journaux 'populaires, 
s'adresser à M. D E C H A U F F O U R , 

régisseur, rue Montmartre, 99 (Cour 
des Messageries). 

S P E C T A C L E S D E L A S E M A I N E 

S OrO P A L A I S - R O Y A L . — La Brebis Egarée. 
8 0[0 V A U D E V I L L E . — Le Pressoir. 
8 0[0 G Y M N A S E . — Mme Cav'erlet. 
8 0[0 P O R T E - S T - M A R T I N . — Le Bossu. 
8 1\2 C H A T E L E T . — Mille et une Nuits . 
7 1]2 F O L I E S - D R A M A T I Q U E S . — laMascotte 
8 0[0 A M B I G U . — Les Cerises. 
7 3[4 N A T I O N S . — Lazare le pâtre. 
8 lî_4 C O M É D I E - P A R I S I E N N E . — Un homme 

de glace. — 115, rue Pigalle. 
8 0 [ 0 C L U N Y . — C'est la Loi. 
8 1|2 A T H É N É E , — Lequel. — Le Train de 

9 heures 15. 
8 l j2 C T R Q U E D 'ÉTÉ .—Exerc i ces équestres 
8 0[0 R O B E R T - H O U D I N — Prestidigitation 
8 0 | 0 F O L I E S B E R G È R E . — Tous lea soirs. 
8 1[2 H I P P O D R O M E . — Tous les soirs, 

jeudis, dimanches, et fêtes à 3 h. 
M U S É E G R É V I N . — Passage Jouffroy, bou

levard Montmartre, 10. 
8 0[0 C O N C E R T D E S C H A M P S - E L Y S É E S . (Der

rière le palais de l 'Industrie.) — 
Solistes, orchestres et chœurs. 
Abri en cas de pluie. 

J A R D I N D ' A C C L I M A T A T I O N . — Concerts 
jeudis et dimanches. 

F U S I I i S A N G L A I S 

Effet tin C i t o k R R O R T ï a n g l a i s sur u n litVvre à 50" 

A r m e s SÉRIEUSES e t GARANTIES, 

VENDUES a u x m ê m e s prix qu'à Londres . 

A . G I I \ AIII) cS* e 
8, A V E N U E D E L ' O P É R A , 8 

{EN FACE DE LA RUE DE VECHELLE) 

r COLSsMANCHETTES s u PAPIER MOULÉ, 
E t e n P a p i " r r e c o u v e r t d e t e l l e 

L i n g e é l é g a n t , s o l i d e , c o m m o d e pour tous 

PRIX 1)1! BLANCHISSAGE 

P a p i e r c o u v e r t 

de T o i l e 
l r B QUALITÉ 

la d o n z . 1 f r . fi' 

6 . 5.5Q 
IL » 10ïr. 

P a r l a p o s t e , 20 e . en s u s p a r d o u z a i n e . 

E n v o i f r a n c o p a r c h e m i n d e f e r e n F r a n c e à p a r t i r d e 2 5 f r . 

Envoi gratu i t et f e o d u s p k n d i d e Catalogue i l lus tré 

T ( ÌRAÌ. E. Ш а С " , Г , 43, Y des Capucines, Pari; 

* SVm l ' A H F L ' M E l l I E D E Ü J E U N E M E I 1 E | 

t f r* t / 6 7 , RUE DE PROVENCE, PARIS 
I t . f * ? & ri 
/ >XK S C H È M E A D O U C I S S A N T E 

f A • ' " " f J * ' / 1 ^ l ' O u ï l E T E I N T 

' l \ I u t d i s p a r a î t r e l e s r u u g e u r s e t l e s | 

f o v i t » ^ ' ' " - Ç j j * r u g o s i t é s d e l à p e a u . L e p o t , 3 f r . 

. . . • , O n u f f r e e r e M s « VART D'HIVER LES ! 

O U L E 
tlfl I I N É R A L E É E I N E I H E N T H E C O N S T I T U A U T I 

C/UORURIT godique, bi-carbonatée, ARSENICAL* 
(18 millig. d ' a r s é n i i t e d e l o u d e p u litri) 

U n DMNZI. v e r r e à t r o i s v e r r e s p a r j o u r a v a n t e a 

p e n d a n t l e a r e p a s . 

R é g é n è r e l e s e n f a n t s d é c i l e s et l e s p e r s o n n e s 
affaibl ies . Anémie, LvrnpKatismc, Affections de la 
veau et des voies respiratoires, Fièvres intermit
tentes. E m p l o i u s u e l e n b o i s s o n et e n g a r g a r i s m e s 
c o n t r e l e s Bronchites e t A nginss ; e n b o i s s o n e t lo 
t i o n s pour l e s dartres légères, gerçures et rougeurs. 

P R É C I E U * P O U R L E S M A L A D E S E T M É N A G E 

5 Médailles d'or, 4 grands Diplômes d'Honneur. 
J J j^ ^E FAC-SIMILÉ DE 

la signatura 
E N E N C I t E BLEU Б 

S E VEND С Ш Ш É P I C I E R S ET PHARMACIENS 

L i q u e u r n o r m a l e c o n c e n t r é e d e G o u d r o n d e N o r w é g e 

P o u r p r é p a r e r i n s t a n t a n é m e n i , EAU, V I N S , BIÈRE & T I S A N E S d e G o u d r o n 
Un Flacon suffit pour se convaincre de sa supériorité contre : 

A f f e c t i o n s c h r o n i q u e s d a l a P O I T R I N E , d e s B R O N C H E S e t d e l a V E S S I E 

É C O U L E M E N T S r e M l e s , M a l a d i e s É P I D É E l U t ï S . 

S f r . — P A R I S , r u e d e H e n n é s , -1 0 5 , fit l e s P h a r m a c i e s . 

P a p î e r S O u D R O N 
J O S E P H B A R D O D A F i l s 

h i T a a t « a r s - p r é p « r a t « u n a t 
I k S A C H E T D I O A H A N T I I , 

P a r i s . — I m p r i m e r i e L . L A R G U I E R , 1 1 , r u e d u D e l t a . 
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S P É C I A L I T É D E M A C H I N E S A V A P E U R ~ F I X E S E T L O C O M O B I L E S 

58 M A C H I N E H O R I Z O N T A L E 

iiç^ L o c o m o b i l e o u s u r p a t i n s 
C h a u d i è r e à flamme d i r e c t e 

de 8 à 0 0 c h e v a u x 

M A C H I N E V E R T I C A L E DE I A 2 0 C H E V A U X 

TOUTES 

CES 

M a c h i n e s s o n t p r ê t e s 

à l i v r e r 

E N V O I 

FRANCO 

DES 

PROSPECTUS 

DÉTAILLÉS 

M A C H I N E HORIZONTALE 

LOCOMOBILE OU SUR PATINS 
CHAUDIÈRE À RETOUR de FLAMME 

DE 6 À 5 0 CHEVAUX 

A I 3 0 N J . H E R M A N N - L A G H A P E L L E 

J „ B O U L E T E T G I E , S U C C E S S E U R S , I N G É N I E U R S - M É C A N I C I E N S 
OC 
0! 
-4 

1 F - 1 . L A I I L L I X I R U L ' N I K S O N I I I C R E , L ' A K Ï J * 

JF*OUT" ITNJMRIMRR I O I - » I É M E , MANA NUEUFT TIJIPRMIIAATIRJF, 

de "1 à-1 , 0 0 0 E x e m p l a i r e s , E c r i t u r e , F l a n s , D e s s i n s , M u s i q u e , etc. 
tracés sur papier c o m m e à l'ordinaire.— Pni SELON format.— 8 grandeurs . 

I M P R I M E R I E À C A R A C T È R E S „ „ . . 

Contenue dans u n e jolie boite à c a s s e s . — 5 8 0 let tres , chiffres; accessoires et instruct ion J N 
E X P É R I E N C E S P U B L I Q U E S C H E Z L E S E U L I N V E N T E U R 

P A U L A B A T , 1 2 6 , R U E D ' A B O U K I R (PORTE S T - M S ) P A R I S 

EN-NOIS DES PROSPECTUS ET Spécimens contre 1 S C. POUR L'AFFRANCHISSEMENT, 

E X P É D I I I O I I H CONTRE R E M B O U R S E M E N T O U M A N D A T - P O S T E JIIINT À LA D E M A N D E . ^ ^ J I ^ N 

Récompensa natioiible 

ÎLE I G , 6 0 0 FR. 

IIÉÎILUSD'OR.EFC. 

A P É R I T I F & F O R T I F I A N T 

PROCURE AU SANG TES GLOBULSS ROUGES QUI EN FCNT 

TA RICHESSE ET LA FORCE. 

C R O I S S A N C E S D I F F I C I L E S , 
S & N O P A U V R E , A N É M I E , 

7 . . Y M P H A T T S M E , S C R O F U L E S , E T C . 

PARIfi, 72 & [9. RUE DROUOT. ET ,FS "PH BRMJKCIF!! 
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I I A V Q L 1 1 E T C O M M I S S I O N , S , R U E F E Ï D E 1 U , I M L T L S 

P . T H U R W A N G E R & C , E 

Encore u n s semaine d'écoulée au 
m i l i e u des m ê m e s préoccupat ions et 
avec la m ê m e pénur ie d'AFLAIREB. P lus 
nous avançons , plus les é v é n e m e n t s 
se chargent de démontrer pour n o u s 
combien n o u s é t i o n s dans le vrai e t 
combien n o u s avons v u j u s t e . 

N o u s avons p lus i eurs motifa de 
crainte et qui v i ennent appesant ir 
u n marché rendu déjà si lourd et si 
méfiant par la catastrophe de janv ier . 

Cette catas trophe , semblable à u n e 
g o u t t e d'huile, s'est é t endue peu à 
p e u . Après avoir anéant i la Société 
de l 'Union généra le , la Banque do 
L y o n et de la Loire , e l le a t taque et 
mordait v i f l es autres Soc ié tés dans 
ufe m o m e n t où ce l l e s -c i , mal é q u i l i 
brées , ne peuvent disposer que de 
re»sources ins ign i f iantes et tout à 
fait hors de proport ion avec leurs 
e n g a g e m e n t s antér ieurs . T o u t se 
l i en t , t o u t s 'enchaîne, et pour se 
faire des d i sponib i l i tés , i l faut réa 
l iser des va leurs que lquefo i s irréal i 
sables . Comme la plupart des é m i s 
s ions ou des mises en v e n t e , e t des 
AFFAIRES, lancées , depuis deux ans, 
avec t o u t e la majorat ion poss ib le , 
n'ont pas réuss i , quoi qu'où ait fait 
dire l e contraire à une presse sa la 
riée , ce sont des syndicats , où les 
émet teurs e u x - m ê m e s qui o n t s o u s 
crit c o m m e trompe-l'cei l . Aujourd'hui 
il faut verser et l 'argent fait défaut 
en présence de l ' immense quant i t é 
de t i t re s souscri ts , quant i t é hors de 
proport ion avec la fortune person

ne l le des syndicata ires . C'est là une 
impasse dont il es t difficile de sort ir 
à bref délai . De ce t te s i tuat ion , il en 
est r é m l t ô la baisse énorme d'un 
certa in nombre d'actions de Soc ié tés 
f inancières dont personne no veut 
p lus par crainte de perdre t o u t . 

Quant a u x bonnes valeur?, c o m m e 
el les é ta ient faci lement réal isables , 
ce sont e l l es qu'on a vendu t o u t d ' s -
bord pour se faire des fonds . 

E t , c o m m e si ce n'était pas assez 
do cet te déplorable pos i t ion de place, 
il a surgi la quest ion égypt i enne à 
l 'extérieur et la q u e s t i o n m i n i s t é 
r ie l le à l ' intér ieur . 

Voi là pourquoi la Bourse est m a u 
vaise et quels que so ient l e s é v é n e 
ments futurs , s e r a i e n t - i l s heureux, 
m ê m e , la hausse n e peut revenir ra 
pidement . . 

Lorsque la baisse aura fait encore 
que lques progrès, nous appelons v o 
tre a t t en t ion sur nos Rentes fran
çaises ; e l l es va lent aujourd'hui ce 
qu'elle» va la ient il y a u n an ; la 
baisse actue l le , qui les touche , est 
in jus t i f i ée ; si vous n'achetez pas do 
Rentes , gardez -vous d'en vendre aux 
cours actue ls , parce que la reprise 
doi t r e c o m m e n c e r sur nos fonds 
d 'Et i t . 

C'est notre avis et v o u s savez, que, 
l ibre de t o u t e at tache financière, 
nous n'avons aucun intérêt à ne pas 
v o u s dire la vér i té . 

P . T H U R W A N G E R E T C". 
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FONDS PU8LICS 

3Û|0 .' . . . . 

3 0(0 amortissable 

4 0(0 

I 1(2. 0|0 • • 

5O|0 

Banque de France.-
— de Paris 

Compiuir d ' E s c o m p t e . . . . . . . 
Crédit Foncier 

— Lvonnais 
— Mobilier 

Dépôts ci r.ompl. courants.. 
Société Générale 
Banque d'fcscumute 

Kst algérien 
Kst 
LVON. .• 
Midi 
Nord 
ORLÉANS 
OUEST.. . 
Omnibus 
Caz (Cic parisienne) 
Trans liant que 
M' ssageries Maritimes '. 
Voitures à Paris 

E 
Panama 
Suez (actions) 

— Délégations 
— Société civile 

Télégraphe . 
4 0/D autrichien 
Eg\pte u n i f i é . . ^ 
Italien 5 0(0 
HONGROIS 
Tnrr 5 0(0 
Banque ottomane , 
l.errjbard 
Banque I.R P. Pa'S-Aulricli 
Mobilier c?bagnol Jouissance 
Chemins aulric iens 
Saragosse 
N. -O. autrichien 
Kord d'Espagne"-
Andalous. 
o u c i e r autrichien 

81 80 

S2 50 

111 

114 23 

5330 
1147 30 
101b 
1470 

68(, 
SIS 
712 73 
610 
S71 25 

370 
740 

16Í0 
1260 
2015 
1«80 

783 
1490 
1S(S 

5"0 
7 40 
855 

540 
2310 
1230 
17Ï0 

66« ió 
ÍTS 

89 60 
10S HO 

11 20 
733 
S86 25 
475 
470 
677 30 
4J5 

¿JÓ 

815 

SEINE ET VILLE-

NÈRARTKMEHT TIR 1.4 SEINE 

1853 60 3 0|0 . 
4 U|0.. 
3 CI 10.. 
3 0|0.. 

Quarts. 
4 0|0.. 
4 0|0.. 

Bons de liquidation.. 
Ville de Marseil le . . . . 

VALEURS FRANÇAISES 
OBLIGATIONS 

Foncières 300 4 0|O 
— 100 4 0|0 
— 500 3 0|0 

79 3 0|O 330 p 
79 3 0l0 • t p 

Communales 500 4 0(0. 
— 79 3 0)0 333 p . . 
— 79 3 (1(0 t. p . . . . 

Mais an Rhône 
'Bouc Gucima-
Est algérien 
Est 3 (JIO 
Lyon fusion 3 0|0 -. 

— 66 3 0 ( 0 . . . 
v ie o Emmanuel 
Midi 3 0|0 ;. . , 
NO 3 0(0 
Orléans 3 0,0 
Ouest 3 0(0 
Tramways N o r d . . . . : 

Sud 
Omnibus 5 0)0 
voitures S 0(0 

FONDS ÉTRANGERS 
Anglais consolidés 3 0(0. 
Etats-Unis 4 1(2 0(0 

— . 4 0/3 
Aulrichc 3 0(0 a r^ent . . . 
DOMANIALES . 66 
Espagne E U 3i0io 

— Intérieur 
Russe 5 0l0 18 0 2 s 

, 70. 
Obl ig . 4 0(0 1 7. 

- _ 6 6 9 . 
80. 

Dette t u n i s ien 
Bons de coupons 87 30. 

— 103. 
v ino do Naples S 0 i 0 . . . 
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SCIENCE POPUL 
J O U R N A L H E B D O M A D A I R E I L L U S T R É 3 E A N N É E 

N<* 1 2 6 . — P R I X 1 5 C E N T I M E S A B O N N E M E N T S B U R E A U X : 99, RUE MONTMARTRE (COUR DES MESSAGERIES) 

PARIS •' UN AU, 8 FR. ; SIX MOIS, 4 FR. — D É P A R T E M E N T S : M AN, 1 0 FR. ; SIX MOIS, 5 FR. — É T R A N G E R : UN AN, 1 2 FR. 

S O M M A I R E : —CHRONIQUE SCIENTIFIQUE.— A U LABORATOIRE MUNICIPAL. — 
UNE PORTEUSE D'EAU DU CAIRE. — L E PLOMB. — L ' I M P R I M E R I E . — L E S 
RACES HUMAINES DU PLAT.EAU CENTRAL DE LA FRANCE. — L E S ELÉPHANTS. — 
L'HÔTEL DE VILLE. — DENTS ARTIFICIELLES : PROTHÈSE DENTAIRE COMPARÉE 
(SUITE). — I.E sneva DE VIEILLES C H E M I S E S . — LES ARCHITECTES DE L'HATEL 

DE VILLE. — BIBLIOGRAPHIE. — I.E I3ASALTE, SON APPLICATION À L'ART ET À 
L'INDUSTRIE (SUITE). — U N E NOUVELLE VIDANGEUSC (SUITE). — ANNONCES. 

I L L U S T R A T I O N S . — L A CHASSE AUX ELÉPHANTS DANS LES INDES ANGLAISES. 
U N E PORTEUSE D'EAU. — L E S ELÉPHANTS. — PAVILLON CENTRAL DE L'HÔTEL 
DE VILLE. — M . BALLU. — M . DEPCRTHES. 

L A C H A S S E A U X É L K P H A N T S D A K S L E S I N D E S A N G L A I S E S 
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C H R O N I Q U E S C I E N T I F I Q U E 

A C A D É M I E D E S S C I E N C E S 

Séance du 26 Juin 

M . P a s t e u r a r e ç u l e 2 6 j u i n l a 

m é d a i l l e c o m m é m o r a t i v e d e l a q u e l l e 

n o u s a v o n s e n t r e t e n u n o s l e c t e u r s . 

M . L a l l e m a n d e s t . n o m m é c o r r e s p o n 

d a n t d e l a s e c t i o n d e p h y s i q u e e n 

r e m p l a c e m e n t d u r e g r e t t é M . P o i l l e c . 

M . H u g o G y l d e n r e c h e r c h e , d a n s 

u n e n o t e , l ' a u t h e n t i c i t é d e l a c o m è t e 

d e 1 7 8 4 , q u i a é t é r e g a r d é e p a r p l u 

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

s a n t e r i e d u c h e v a l i e r d ' U n g o s . 

M . B e r l h e l o t c o n t i n u e s e s é t u d e s 

s u r l e s " s e l s d e m e r c u r e ; l e s f a i t s o b 

s e r v é s p a r l u i f o n t a p p r é c i e r l e s c o n 

d i t i o n s d e c o ï n c i d e n c e o u d ' o p p o s i 

t i o n e n t r e l e s l o i s d e B e r t h o l l e t e t l e s 

n o u v e l l e s l o i s t e r m o c h i m i q u e s . 

M . C h a p o l e a u d e s p è r e p r o u v e r 

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

n a i s o n d ' u n e m a t i è r e a l b u m o n v i d e 

a v e c u n a c i d e o r g a n i q u e . 

M . E d . P r i l l e u x p r é s e n t e u n e n o t e 

s u r l a m a l a d i e d e s s a f r a n s ; c ' e s t e n 

c o r e u n c h a m p i g n o n . « L e R h i z o c -

t o n i a v i o l a c i a » , q u i , g r â c e à s e s f i l e t s 

v i t a u x d é p e n s d e s o i g n o n s d e s a f r a n 

e t l e s d é t r u i t e n p e u d e t e m p s . 

M . D e s f o s s é s , à p r o p o s d e s o n 

é t u d e s u r l ' œ i l d u P r o t é e f a i t o b s e r 

v e r q u ' o n f e r a i t b i e n d ' e x a m i n e r à 

n o u v e a u l e s p o i s s o n s a v e u g l e s , l e s 

q u e l s , c o n s i d é r é s p e u t - ê t r e à t o r t 

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

l a i r e p o u r r a i e n t ê t r e r a p p r o c h é s 

d u P r o t é e à l ' œ i l d u q u e l l e f e u i l l e t 

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

l i n m a n q u e c o m p l è t e m e n t . 

M . G a u d r y p a r l e d e s f o u i l l e s d u 

n o u v e l h ô t e l d e s P o s t e s e t p r é s e n t e 

u n e m o l a i r e d ' a n i m a l q u a t e r n a i r e . 

C e l t e p i è c e a p p a r t i e n t à l a d e n t i 

t i o n d ' u n m a m m o u t h . O n s a i t q u e 

n o t r e t e r r i t o i r e p a r i s i e n é t a i t h a b i l é d u 

t e m p s m ê m e d e c e s a n i m a u x p u i s 

q u ' o n a t r o u v é a c ô t é d e l e u r s o s 

d e s i n s t r u m e n t s h u m a i n s . 

M M . B o u l e y e t P . G i b i e r d é m o n 

t r e n t q u e l e s t r i c h i n e s p é r i s s e n t à 

1 5 0 d e g r é s ; i l s u f f i t d o n c , c o m m e n o u s 

l ' a v o n s d i t , d e f a i r e c u i r e l e s v i a n d e s 

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

M. ^ h a u v e a u d é f e n d l a d é c o u v e r t e 

d e s o n é l è v e , M . T o u y a i n e , q u i l e p r e 

m i e r a i n d i q u é u n p r o c é d é d e v a c c i 

n a t i o n c o n t r e l e s a n g d e r a t e , n o u s 

r e v i e n d r o n s s u r c e t i n t é r e s s a n t v a c 

c i n e n e n g a g e a n t n o s l o c t e u r s à l i r e 

l e s n u m é r o s d e l a - M é d e c i n e Popu* 

/ « « r é q u i t r a i t e n t c e t t e q u e s t i o n . 

N o u s l i s o n s d a n s YOpinion, q u e 

m a d a m e G a r n i e r , l a f e m m e d u j e u n e 

e t v a i l l a n t c a p i t a i n e t u é a u T o n K i n g 

e s t d a n s l a m i s è r e , l a p e n s i o n q u e 

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

p e r m e t t a n t p a s d e s u b v e n i r à s e s 

b e s o i n s . Nous nous refusons à 

croire pareille chose, e t n o u s e s p é 

r o n s q u e c e b r u i t v a ê t r e d é m e n t i . S i 

p a r i m p o s s i b l e c e f a i t e s t v r a i n o u s 

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

p a r e i l l e i n f o r t u n e e n a c c o r d a n t 

à c e t t e h o n n ê t e f e m m e u n e a u g 

m e n t a t i o n d e p e n s i o n . 

N o u s d é t a c h o n s d u d i s c o u r s d e 

M . M é z i è r e s . p r o n o n c é d a n s l a s é a n c e 

a n n u e l l e d e d i s t r i b u t i o n d e s p r i x d e 

v e r t u , l e p a s s a g e s u i v a n t : 

L e B r é s i l n e f e r a p a s p a r t i e d e l a 

c o m m i s s i o n i n t e r n a t i o n a l e c h a r g é e 

d ' o b s e r v e r l e p a s s a g e d e V é n u s s u r 

l e d i s q u e s o l a i r e , l e , c r é d i t e x t r a o r 

d i n a i r e a f f e c t é à c e t t e m i s s i o n s c i e n t i 

f i q u e v e n a n t d ' ê t r e r e j e t é p a r l e S é 

n a t b r é s i l i e n . 

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

d o n t M . A . M a r t e a u a v a i t é t é c h a r g é 

a é t é d é p o s é p a r l u i à M . l e m i n i s t r e 

d e s a f f a i r e s é t r a n g è r e s . I l c o n c l u t à 

u n e p e r c é e n o u v e l l e e n t r e l e S a i n t -

G o t h a r d e t l e M o n t - C e n i s . 

L e d e r n i e r d e n o s l a u r é a t s , m e s 

s i e u r s , c e l u i a u q u e l n o u s a v i o n s a c 

c o r d é l e p r i x G é m o n d d e q u i n z e 

c e n t s f r a n c s , l e p a t r o n L e c r o i s e y , d u 

H a v r e , n e r e c e v r a p a s d e r é c o m 

p e n s e . I U ' a v a i t m é r i t é e p a r v i n g t - s i x 

a n s d ' h é r o ï s m e ; m a i s c o m b i e n l e s 

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

n a i s s a n c e h u m a i n e n o u s p a r a i s s e n t 

p e u d e c h o s e e n c o m p a r a i s o n d e 

c e t t e m o r t a d m i r a b l e q u i h o n o r e u n 

p a y s t o u t e n t i e r I N o u s a v o n s v o u l u , 

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

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

é t a i t d u e . M m e L e c r o i s e y r e c e v r a d e 

n o u s l e p r i x G é m o n d ; q u ' e l l e n o u s 

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

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

n o u s s e n t o n s l a v a n i t é , m a i s d e n o u s 

a s s o c i e r à s a d o u l e u r e t a u d e u i l d e 

t o u t e u n e p o p u l a t i o n m a r i t i m e . 

C e u x q u i é c r i r o n t l ' h i s t o i r e d e n o 

t r e t e m p s n e d e v r o n t p o i n t o u b l i e r , 

g ' i l s v e u l e n t ê t r e j u s t e s , l e g r a n d 

e x e m p l e q u i a é t é d o n n é a u H a v r e , 

d a n s l a j o u r n é e d u 2 6 m a r s 1 8 8 2 . 

L a m e r é t a i t f u r i e u s e , u n s l o o p d e 

p ê c h e d é s e m p a r é f a i s a i t d e s s i g n a u x 

d e d é t r e s s e , à u n m i l l e d u p o r t . 

• L e d i r e c t e u r d u s a u v e t a g e s ' a p 

p r o c h a d u p a t r o n L e c r o i s e y , d o n t l e 

b a t e a u é t a i t a r m é , e t l u i d e m a n d a 

s ' i l p o u v a i t p a r t i r . L e c r o i s e y d o n n a 

à s e s d i x c o m p a g n o n s l ' o r d r e d u 

d é p a r t . P e n d a n t d e u x h e u r e s , o n v i t 

c e s o n z e h o m m e s l u t t e r c o n t r e l e s 

v a g u e s , s ' a p p r o c h e r d u s l o o p e n d é 

t r e s s e e t g u e t t e r l e m o m e n t d ' e n r e -

c a e i l l i r l ' é q u i p a g e . P u i s , t o u t à c o u p 

l a t e m p ê t e e m p o r t a l e s l o o p d a n s l a 

d i r e c t i o n d e H o n f l e u r ; a c h a r n é s à 

l e u r œ u v r e d e s a l u t , l e s i n t r é p i d e s 

m a r i n s s e d i r i g è r e n t d u m ê m e c ô t é . 

H i s s e r l a v o i l e d a n s l e s c o n d i t i o n s 

o i i i l s s a t r o u v a i e n t , m e t t r e l ' e m b a r -

c a t i o n e n t r a v e r s à l a l a m e , c ' é t a i t 

r i s q u e r l e u r v i e à t o u s ; « m a i s , 

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

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

à s a u v e r , d o n t l e s r e g a r d s é t a i e n t 

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

p é r a n c e d e s a l u t q u ' e n e u x . » I l s n e 

p u r e n t r é s i s t e r à c e t a p p e l , e t t e n 

t è r e n t u n s u p r ê m e e f f o r t . 

Q u e l q u e s m i n u t e s a p r è s , u n p a 

q u e t d e m e r a v a i t d é c h i r é l e u r 

v o i l e e t f a i t c h a v i r e r l e u r b a t e a u , 

Q u e l q u e s t ê t e s h u m a i n e s a p p a r u r e n t 

u n i n s t a n t a u m i l i e u d e s v a g u e s , 

p u i s l a m e r s e r e f e r m a s u r s e s v i c 

t i m e s . L e s o n z e m a r i n s d u H a v r e 

a v a i e n t v é c u . 

Les ruines du Yuwtan. — M . 
H a m y a r e ç u d e s n o u v e l l e s d e M . D é -
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s i r e C h a r n a y q u i d e v a i t , o n s ' e n 

s o u v i e n t , e x p l o r e r d e n o u v e a u , a u 

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

q u ' î l e y u c a t è q u e . I l é t a i t d é c i d é à 

f a i r e t o u s s e s e f f o r t s p û u r r e t r o u v e r 

l e s t r a c e s d ' u n e d e c e s v i l l e s f a n t ô 

m e s s i g n a l é e s , i l y a u n d e m i - s i è c l e , 

p a r S t e p h e n s , e t q u e , d e p u i s l o r s , 

p e r s o n n e n ' a v a i t r e v u e s . P a r t i de 

T a b a s c o , M . C h a r n a y a o r g a n i s é s o n 

e x p é d i t i o n F r o u t e r a , a r e m o n t é l e 

c o u r s de l ' O u ç o u M a c i n t a , j u s q u ' a u 

p o i n t o ù i l l ' a t r o u v é o b s t r u é p a r l e s 

i n n o m b r a b l e s p i è c e s d e b o i s d ' a c a 

j o u f l o t t a n t à s a s u r f a c e . O n e x p l o i t e 

l e s b o i s p r é c i e u x de c e p a y s c o m m e 

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

n a v e s , q u i t r a î n e n t l e s a r b r e s a b a t t u s 

j u s q u ' a u f l e u v e l e p l u s p r o c h a i n e t 

l e s a b a n d o n n e n t a u c o u r a n t . M . 

C h a r n a y a d i s p o s é s a p e t i t e t r o u p e 

e n c a r a v a n e e t a c o n t i n u é s a r o u t e 

v e r s l ' E s t . A r r i v é v e r s l e 1 7 e d e g r é , 

d a n s u n c a n t o n r e v e n d i q u é , m a i s 

n o n r é e l l e m e n t p o s s é d é p a r l e G u a -

t e l e m a , i l a e u l a j o i e d e t r o u v e r d e 

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

d e p i n s d e d e u x k i l o m è t r e s d e l o n 

g u e u r . 

L e s m o n u m e n t s y o n t l e s t y l e e t 

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

l ' a t t e s t e n t l e s p h o t o g r a p h i e s r e ç u e s 

p a r M . H a m y . M a l h e u r e u s e m e n t , l à 

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

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

e n d é b r i s . C i n q s e u l e m e n t s o n t a s s e z 

b i e n c o n s e r v é s . L e s e s t a m p a g e s p r i s 

s u r c e s œ u v r e s d ' a r t s o n t e n r o u t e 

p o u r P a r i s . O n y r e t r o u v e l e s y m 

b o l e c r u c i f o r m e , q u i n ' a d é c i d é m e n t 

rien d e c o m m u n a v e c l a c r o i x c h r é 

t i e n n e , e t . q u i s e r a p p r o c h e b i e n 

p l u t ô t d e l a c r o i x b o u d d h i q u e . M . 

C h a r n a y a v u e n c o r e e n p l a c e l e s 

v a s e s q u i s e r v a i e n t a u x o f f r a n d e s 

r e l i g i e u s e s q u e l e s L a c a n d o n s , i l y a 

m o i n s d ' u n d e m i - s i è c l e , v e n a i e n t 

e n c o r e f a i r e d a n s c e l i e u c o n s a c r é ; 

c o n f o r m é m e n t à l a t r a d i t i o n . C e l a 

n o u s r a m è n e à u n e é p o q u e b e a u 

c o u p p l u s v o i s i n e d e n o u s q u ' o n n e 

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

L e s r u i n e s d u Y u c a t a n d o i v e n t 

ê t r e c o n s i d é r é e s c o m m e d e s r u i n e s 

d e m o n u m e n t s m o d e r n e s . M . C h a r 

n a y e s t r e v e n u à T a b a s c o , r a m e n a n t 

a v e c l u i t o u t l e p e r s o n n e l d e s o n e x 

p é d i t i o n . P a r r e c o n n a i s s a n c e p o u r 

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

p u i s s a m m e n t d e s e s d e n i e r s a u x d é 

p e n s e s d u v o y a g e , i l a d o n n é a u x 

r u i n e s q u ' i l v i e n t d e d é c o u v r i r l e 

n o m d e Lorïllard-CUy. M . C h a r n a y 

e s t p r é s e n t e m e n t à M e x i c o , o ù i l 

s ' o c c u p e d ' e s t a m p e r l e s m o n u m e n t s 

d u m u s é e d e c e t t e v i l l e ; c e s e s t a m 

p a g e s e n r i c h i r o n t l e m u s é e d u T r o -

c a d é r o d e p i è c e s i m p o r t a n t e s . 

* 
*• * 

L'Impa?iial,de M e u r l h e e t M o s e l l e 

p u b l i e , s u r l e d é p a r t d u d o c t e u r 

C r e v a u x , q u e l q u e s r e n s e i g n e m e n t s 

i n t é r e s s a n t s q u i l u i o n t é t é d o n n é s 

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

I l p a r a î t q u e l e m a l h e u r e u x d o c 

t e u r a v a i t d e m a n d é e n m a r i a g e u n e 

j e u n e f i l l e f o r t j o l i e e t t r è s h a u t a p 

p a r e n t é e . L a f a m i l l e , n e v o y a n t p a s 

d a n s l a p o s i t i o n d u d o c t e u r C r e v a u x 

u n e g a r a n t i e p o u r l a j e u n e fille, a v a i t 

r e f u s é t o u t n e t . 

D é s e s p é r é d e c e t t e r é p o n s e , à l a 

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

d o c t e u r , q u i é t a i t a i m é d e l a j e u n e 

fille, fit s e s m a l l e s a u s s i t ô t e t p a r t i t 

s a n s m ê m e p r e n d r e l e t e m p s d e s e 

f a i r e d é l i v r e r s e s p a s s e p o r t s . 

A v a n t d e q u i t t e r l a F r a n c e , l e 

p a u v r e g a r ç o n v o u l a i t f a i r e u n e d e r 

n i è r e t e n t a t i v e ; m a i s l e s p a r e n t s f u 

r e n t i n e x o r a b l e s e t r e f u s è r e n t m ô m e 

d e l ' e n t e n d r e , m a l g r é l e s p r i è r e s d e 

l a j e u n e fille. 

I l s ' e m b a r q u a l e c œ u r m e u r t r i , e t 

o n s a i t l e r e s t e . 

L e s p a p i e r s , l e s p a s s e p o r t s e t t o u t 

c e q u i a v a i t t r a i t à l a m i s s i o n q u ' i l 

a v a i t e n t r e p r i s e ^ a r r i v è r e n t à R i o - J a -

n e i r o h u i t j o u r s a p r è s s o n d é p a r t . 

Société" géographique.— L a s é a n c e 

d e s a m e d i d e r n i e r à l a S o c i é t é d e 

g é o g r a p h i e a é t é p a r t i c u l i è r e m e n t 

i n t é r e s s a n t e . 

M . L a v e r r i ô r e y a , e n e f f e t , d o n n é 

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

é c r i t e s p a r l e d o c t e u r C r e v a u x . 

E l l e s s o n t d a t é e s d e T a r i j a , l e 1 3 

m a i 1 8 8 2 . 

L e m a l h e u r e u x v o y a g e u r a n n o n 

ç a i t a u m i n i s t r e d e l ' i n s t r u c t i o n p u 

b l i q u e q u ' i l a v a i t é t é b i e n a c c u e i l l i 

e n B o l i v i e . 

L e p r é f e t d e T a r i j a v e n a i t d e l ' i n 

f o r m e r q u e l e g o u v e r n e m e n t b o l i v i e n 

p r e n a i t à s a c h a r g e l e s f r a i s e x t r a o r 

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

1 1 t e r m i n a i t e n d i s a n t q u e l ' e x p l o 

r a t i o n d u P i l c o m a y o é t a i t u n e e n t r e 

p r i s e p l u s o n é r e u s e e t p l u s d i f f i c i l e 

q u ' o n n e l ' a v a i t c r u t o u t d ' a b o r d . 

L e s e c r é t a i r e d e l a S o c i é t é d e 

g é o g r a p h i e a a j o u t é q u e M . B a y o l 

é t a i t e n i n s t a n c e a u p r è s d u m i n i s 

t è r e p o u r o b t e n i r d e c o n t i n u e r l ' e x 

p l o r a t i o n d u d o c t e u r C r e v a u x , p o u r 

r e c h e r c h e r u n e r o u t e p a r e a u e n t r e 

l a B o l i v i e e t l a R é p u b l i q u e a r g e n 

t i n e . 

U n e e x p é d i t i o n a é t é e n v o y é e p a r 

l e g o u v e r n e m e n t a r g e n t i n à l a r e 

c h e r c h e d e s r e s t e s d u d o c t e u r C r e 

v a u x . 

U n i n g é n i e u r f r a n ç a i s , M. B a u d o i n ^ 

v i e n t d e m o u r i r a s s a s s i n é d a n s l e 

C a u c a s e , o ù i l é t a i t c h a r g é d e l ' e x 

p l o i t a t i o n d e s f o r e t s d e M i n g r é l i e 

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

ç a i s . 

L e s a s s a s s i n s n ' o n t p a s é t é d é c o u 

v e r t s . 

Missions scientifiques. — D i v e r 

s e s m i s s i o n s s c i e n t i f i q u e s v i e n n e n t 

d ' ê t r e c o n f i é e s , d a n s d e s s e r v i c e s 

d i v e r s , a u x p e r s o n n e s d o n t l e s n o m s 

s u i v e n t : 

M . C h a p e r , i n g é n i e u r c i v i l d e s m i 

n e s , v i c e - p r é s i d e n t d e l a S o c i é t é z o o 

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

m i s s i o n d a n s l ' H i n d o u s t a n , à l ' e f f e t 

d e r e c u e i l l i r d e s c o l l e c t i o n s g é o l o g i 

q u e s e t m i n é r a l o g i q u e s d e s t i n é e s à 

l ' E t a t . 

M . J o r e t , p r o f e s s e u r à l a F a c u l t é 

d ' A i x , e s t c h a r g é d ' u n e m i s s i o n e t h 

n o g r a p h i q u e e n D a n e m a r k e t e n 

N o r w è g e . 

M . R a b o t e s t c h a r g é d ' u n e m i s s i o n 

s c i e n t i f i q u e à l ' e f f e t d ' e x p l o r e r l e 
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g r a n d g l a c i e r d e S w a r l i s s e i i ( N o r -

w è g e ) e t l a L a p o n i e f u s s e . 

M . R a f f r a y , v i c e - c o n s u l d e F r a n c e 

à ï a m a t a v e ( M a d a g a s c a r ) , e s t c h a r g é 

d ' u n e m i s s i o n à l ' e f f e t d ' é t u d i e r l a 

f a u n e d e c e t t e î l e . 

M . M u n i e r - C h a l m a s , s o u s - d i r e c 

t e u r d u l a b o r a t o i r e d e z o o l o g i e à l a 

F a c u l t é d e s s c i e n c e s d e P a r i s , e s t 

c h a r g é d ' u n e m i s s i o n e n A u t r i c h e 

( e n v i r o n s d e G o r m o n e , r é g i o n n o r d 

d e T r i e s t e e t S l a v o n i e ) , à l ' e f f e t d ' y 

e n t r e p r e n d r e d e s r e c h e r c h e s g é o l o 

g i q u e s . 

Nous avons la douleur d''ap
prendre aux nombreux lec
teurs de la S c i e n c e P o p u l a i r e 
la mort récente du savant 
physicien, M. Bréguet. 

Dans notre prochain nu
méro nous donnerons un ma
gnifique portrait de Vex-di
recteur de Vexposition d'élec
tricité, et nous publierons un 
article nécrologique sur cet 
illustre savant; malheureu
sement,cet article a été envoyé 
trop tard pour être inséré 
dans le numéro de la semaine. 

AU LABORATOIRE MUNICIPAL 

L ' a d m i n i s t r a t i o n v i e n t d e p u b l i e r 

l e r e l e v é d e s a n a l y s e s f a i t e s p e n 

d a n t 1 G m o i s d e j u i n a u l a b o r a t o i r e 

m u n i c i p a l . N o u s r e l e v o n s l e s c h i f f r e s 

s u i v a n t s : 

S u r 4 3 7 é c h a n t i l l o n s d e v i n s , 7 8 

o n t é t é r e c o n n u s b o n s , 1 5 2 m a u v a i s 

e t " ) S n u i s i b l e s . 

P o u r 8 é c h a n t i l l o n s d e v i n a i g r e , 

2 b o n s , G m a u v a i s . 

S u r 2 1 é c h a n t i l l o n s d e b i f ; r e , 7 

b o n s , 1 1 m a u v a i s , 1 n u i s i b l e . 

S u r 5 é c h a n t i l l o n s d e s i r o p s , 1 b o n , 

3 m a u v a i s , 1 n u i s i b l e . 

E n f i n , s u r 2 3 0 é c h a n t i l l o n s d e l a i t , 

0 9 b o n s , 9 3 m a u v a i s . 

T o u s l e s é c h a n t i l l o n s d e c o n f i s e 

r i e s o u m i s à l ' a n a l y s e o n t é t é r e c o n 

n u s n u i s i b l e s ; i l e n e s t d e m ê m e p o u r 

l a p a r f u m e r i e . 

M PORTEUSE D EAUDU CAIRE 

L a fillette q u e n o t r e d e s s i n r e p r é 

s e n t e e s t u n e j e u n e f e l l a h q u i e x e r e e 

l e c o m m e r c e p e u l u c r a t i f d e p o r t e u s e -

d ' e a u . 

L e C a i r e n o u s o f f r e d e n o m b r e u x 

é c h a n t i l l o n s d e c e s p e t i t e s R é b e c c a s , 

q u i m a i n t i e n n e n t a v e c g r â c e l a 

c r u c h e p l e i n e d ' e a u s u r l e u r t ê t e 

m u t i n e . C e q u ' i l a f a l l u d e t e m p s 

p o u r r e m p l i r c e t t e c r u c h e a u p u i t s 

\ 
\ 

U n e p o r t e u s e d 'eau 

d e J a c o b S a l a d i n , e s t d i f f i c i l e à é v a 

l u e r . 

C e p u i t s , v é r i t a b l e c u r i o s i t é d e l a 

c i t a d e l l e d u C a i r e , e s t d e s t i n é à 

f o u r n i r d e l ' e a u e n c a s d e s i è g e ; 

c r e u s é d a n s l e r o c à u n e p r o f o n d e u r 

d e 9 3 m è t r e s , i l e s t d i v i s é e n d e u x 

é t a g e s p a r u n p a l i e r ; o n d e s c e n d à c e 

p a l i e r p a r u n e r a m p e e n s p i r a l e , 

l a q u e l l e p e r m e t à u n c h e v a l d ' y a r 

river, e t c e , g r â c e à l a d o u c e u r d e s a 

p e n t e . D e u x m a n è g e s p l a c é s à d i f f é -

r e n t e s h a u t e u r s m o n t e n t l ' e a u l a q u e l l e 

a u n g o û t s a u m à t r e a s s e z p r o n o n c é . 

L E P L O M B 

H I S T O R I Q U E . — P R O P R I É T É S P H Y S I 

Q U E S . — E T A T N A T U R E L . — CHI

M I E . — M É T A L L U R G I E . — R É A C 

T I O N S . — T O S C I C I T É . — E T I O L O -

G I E S A T U R N I N E . — T R A I T E 

M E N T . — P R O P H Y L A S C I E . — E M 

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

G E S I N D U S T R I E L S . — B I B L I O G R A 

P H I E . 

H I S T O R I Q U E 

L e p l o m b e s t c o n n u d e t o u t e a n 

t i q u i t é , c a r i l e s t c i t é d a n s J o b e t 

d a n s l e s N o m b r e s . L e s R o m a i n s s ' e n 

s e r v a i e n t p o u r é c r i r e l e s a c t e s p u 

b l i c s ( P l i n e ) e t p o u r l e s c o n d u i t e s 

d ' e a u . I l s l ' e x t r a y a i e n t d e s m i n e s 

d e s G a u l e s e t d e l ' E s p a g n e . L e s a n 

c i e n s s e s e r v a i e n t b e a u c o u p d e 

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

s o i t p o u r s c e l l e r d e s p i e r r e s a u 

m o y e n d e b a r r e s d e f e r ( B a b y l o 

n i e n s ) . N o t r e m o t p l o m b v i e n t é v i 

d e m m e n t d e l ' e x p r e s s i o n l a t i n e , 

m a i s q u ' e l l e e n e s t l ' é t y m o l o g i e p r i 

m i t i v e , c ' e s t c e q u ' o n i g n o r e . L e 

p l o m b p o r t a i t c h e z l e s a l c h i m i s t e s 

l e n o m d e Saturne, e n r a i s o n d e s o n 

a v i d i t é p o u r l e s a u t r e s m é t a u x . C e 

n o m e s t e n c o r e u s i t é d a n s l a d é n o 

m i n a t i o n d e c e r t a i n s s e l s , — l ' a c é 

t a t e e t l e s o u s - a c é t a t e , — extrait de 
Saturne, sucre de Saturne. 

L e s a n c i e n s r e c o n n a i s s a i e n t t t r o i s 

e s p è c e s d e p l o m b : l e p l o m b b l a n c 

(plumbum candidum, album ou ar-
gentarium) d e P l i n e , q u i é t a i t l e cassi-
teron d e s G r e c s , n o t r e étain a c t u e l ; 

l e p l o m b n o i r (plumbum negrum) 
o u molybdos d e s G r e c s ; n o t r e plomb 
m o d e r n e e t l e p l o m b c e n d r e u x 

(plumbum cinereumj, l e bismuth 
d e n o t r e t e m p s . L e p l o m b n o i r n e 

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

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

c r i a i t ; nigrum sonitum non edii, 
cinereum edit. candidum stridet; 
l e p l o m b b l a n c e s t l é g e r , l e n o i r e s t 

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

Candidum est levé,nigrum pondero-
sum, cinereum in medio se liabet {i). 

(1) Agricola. — De Natura fossilium, 
livr? VIII. 
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E T A T N A T U R E L 

C o m m e l a p l u p a r t d e s m é t a u x 

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

p l o m b n e s e t r o u v e g u è r e d a n s l a 

n a t u r e à l ' é t a t n a t i f ; c e p e n d a n t G r a y 

l ' a o b s e r v é à l ' é t a t d e p a i l l e t t e s d a n s 

u n f e r m é t é o r i q u e d u C h i l i . M a j e r u s 

e n a t r o u v é d i s s é m i n é i r r é g u l i è r e 

m e n t d a n s l a g a l è n e d ' u n e m i n e d e 

S a n g u i l l e r m o ( V e r a - C r u z ) . C e p l o m b 

n a t i f r e n f e r m a i t 7 , 7 O j O d e f e r à 

l ' E t a t d e s u l f u r e . Q u o i q u e e n r é a l i t é 

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

d u m o t i l n ' y a i t q u ' o n s e u l m i n e 

r a i d e p l o m b , lagalène,\\ n ' e n e x i s t e 

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

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

m e n t l e m é t a l à l ' é t a t d e c o m b i n a i 

s o n s c h i m i q u e s . C e s m i n é r a u x s o n t : 

V C e u x q u i r é s u l t e n t d e l a c o m 

b i n a i s o n d ' u n o x y d e d e p l o m b a v e c 

, e s a c i d e s s u l f u r i q u e , m o l y b d i q u e , 

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

l i q u e e t f o r m e n t d e s s u l f a t e s , m o -

l y b d a t e , c h r o m a t e , p h o s p h a t e , c a r 

b o n a t e e t l u n g s t a t e d e p l o m b ; 

2 ' C e u x q u i f o r m e n t d e s a l l i a g e s 

a v e c d u t e l l u r e , d e l ' a r s e n i c o u d u 

s o u f r e e t p r o d u i s e n t d e s t e l l u r u r e , 

a r s é n i u r e e t s u l f u r e d e p l o m b . 

P R O P R I E T E S P H Y S I Q U E S 

L e p l o m b e s t g r i s b l e u â t r e ; s a 

s u r f a c e f r a î c h e m e n t c o u p é e o u r a 

c l é e e s t b r i l l a n t e , m a i s e l l e s e t e r n i t 

f a c i l e m e n t à l ' a i r e t s e r e c o u v r e 

d ' u n e c o u c h e d ' o x y d e d e p l o m b . I l 

e s t a s s e z m o u p o u r ê t r e e n t a m é p a r 

l ' o n g l e e t l a i s s e r u n e t r a c e g r i s e 

s u r l e p a p i e r . O n l e p l o i e a v e c u n e 

t r è s g r a n d e f a c i l i t é . L o r s q u ' o n l e 

f r o t t e , i l r é p a n d u n e o d e u r s p é c i a l e 

sut generis. Q u a n d l e p l o m b e s t 

i m p u r ( t e l q u e c e l u i d u c o m m e r c e ) 

s a c a s s u r e e s t g r e n u e m a i s s ' i l e s t p u r 

e l l e e s t b l a n c h e e t f i b r e u s e . C h a u f f é 

v e r s s o n p o i n t d e f u s i o n e t b r i s é p a r 

l e m a r t e a u , i l p r é s e n t e u n e c a s s u r e 

c r i s t a l l i n e . L o r s q u ' o n f a i t f o n d r e d u 

p l o m b e t q u ' o n l e l a i s s e r e f r o i d i r l e n 

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

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

r é g u l i e r s . 

L a c r i s t a l l i s a t i o n p a r a î t i n f l u e r s u r 

l a s o n o r i t é d u p l o m b . Q u e l q u e f o r m e 

q u ' o n l u i i m p r i m e à l ' a i d e d u m a r 

t e a u , c e m é t a l r e s t e s o u r d e t n e r é 

s o n n e n u l l e m e n t s o u s l e c h o c ; m a i s 

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

d ' u n s e g m e n t s p h é r i q u e , d ' u n c h a m 

p i g n o n , i l d e v i e n t p r e s q u e a u s s i s o 

n o r e q u e l e m é t a l d e c l o c h e . I l e s t 

d ' u n e g r a n d e m a l l é a b i l i t é à f r o i d , i l 

e s t a s s e z d u c t i b l e e t t r è s p e u t e n a c e ; 

u n f i l d e p l o m b d e 2 m i l l i m è t r e s d e 

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

9 k i l o g r a m m e s . 

S a d e n s i t é e s t 1 1 , 4 4 5 d ' a p r è s B e r -

z e l i u s e t 1 1 , 3 5 2 d ' a p r è s B r i s s o n . L e 

p l o m b c o m m e n c e à f o n d r e à 3 2 5 ° 

e t à 3 3 5 ° i l e s t e n p l e i n e f u s i o n . A l a 

c h a l e u r r o u g e , i l c o m m e n c e à s e v a 

p o r i s e r a p r è s ê t r e e n t r é e n é b u l l i -

t i o n ; m a i n t e n u a u r o u g e c l a i r p e n 

d a n t u n e h e u r e , i l p e r d e n v i r o n 1 

m i l l i è m e d e s o n p o i d s . D a n s u n f o u r 

à p o r c e l a i n e , c e t t e p e r t e e s t p l u s 

g r a n d e ( 9 0 [ 0 ) . E n f o n d a n t , l e p l o m b 

d i s s o u t u n p e u d ' o x y d e e t a l o r s i l 

d e v i e n t p l u s d u r ; p o u r l u i r e n d r e s a 

m o l l e s s e , i l f a u t l e f o n d r e e t l ' a g i t e r 

a v e c d u c h a r b o n . 

D ' a p r è s R e g n a u l t , l a c h a l e u r s p é 

c i f i q u e d u p l o m b e s t 0 , 0 3 1 6 ; s a d i 

l a t a t i o n t o t a l e 0 e t 1 0 0 ° e s t d e 

0 , 0 0 0 0 2 7 2 à 0 , 0 0 0 0 2 9 0 ( F e z e a u ) . 

S i l ' o n p r e n d l a c o n d u c t i b i l i t é c a l o 

r i f i q u e e t é l e c t r i q u e d e l ' a r g e n t é g a l e 

à 1 0 0 , l a c o n d u c t i b i l i t é c a l o r i f i q u e 

d u p l o m b e s t é g a l e à 8 7 e t s a c o n 

d u c t i b i l i t é é l e c t r i q u e à 7 , 7 . 

O L . S E P H E R . 

(A suivre). 

L ' I M P R I M E R I E 

L e m o n d e m o r a l à l ' a u r o r e d u 

q u i n z i è m e s i è c l e , m o i n s b i e n p a r 

t a g é q u e l e m o n d e p h y s i q u e , n ' a v a i t 

p a s e n c o r e s o n s o l e i l ; l a c i v i l i s a t i o n 

e n t r a v é e , m a l g r é l e s e f f o r t s d u g é n i e , 

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

r i t é ; a p r è s l e s G r e c s e t l e s R o m a i n s 

é t a i e n t v e n u s l e s B a r b a r e s ; a p r è s 

l ' é p a n o u i s s e m e n t p h i l o s o p h i q u e e t 

l i t t é r a i r e d e l ' a n t i q u i t é , é t a i t v e n u 

n o u s e n s e v e l i r d a n s s o n J i n c e u l 

d ' i g n o r a n c e l a n u i t r e l i g i e u s e d u 

m o y e n â g e . E n f i n , u n g e n t i l h o m m e 

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

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

q u ' o n a p p e l l e l'Imprimerie, e t d e p u i s 

l e q u i n z i è m e s i è c l e , i l f a i t j o u r d a n s 

l ' e s p r i t e t l e c œ u r d e l ' h o m m e . 

E n v a i n g n o m e s , h i b o u x e t c h a u v e s -

s o u r i s e s s a y è r e n t d ' é t e i n d r e l e flam

b e a u a l l u m é p a r G u t e n b e r g . L e p r e 

m i e r m a r t y r d e l ' i m p r i m e r i e , q u i 

d e v a i t d o n n e r à s e s s u c c e s s e u r s 

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

i n v i n c i b l e s , E t i e n n e D o l e t , é t a b l i t , 

d è s 1 5 3 5 , u n e i m p r i m e r i e , p u b l i a 

d ' e x c e l l e n t s o u v r a g e s , e n t r e a u t r e s d e s 

Commentaires de la langue latine, 
s a Traduction des Dialogues de Pla
ton, e t b r a v a l e s c o u p s d e p o i g n a r d 

d e s i n q u i s i t e u r s q u i a v a i e n t c r u c o n 

f i s q u e r p o u r t o u j o u r s l a l i b e r t é e t l a 

r a i s o n d e l ' h o m m e . 

E n f i n , n e p o u v a n t r é u s s i r à l e 

f r a p p e r t r a î t r e u s e m e n t , l a f a c u l t é d e 

t h é o l o g i e d e P a r i s l ' a c c u s a o u v e r t e -

m e n t d ' a t h é i s m e . E t i e n n e D o l e t c o n - -

d a m n é commeathèerelaps, f u t p e n d u , 

e t b r û l é s u r l a p l a c e M a u b e r t . M a i s 

s o n a d m i r a b l e e x e m p l e e t s e s l i v r e s 

n o u s s o n t r e s t é s , e t n o u s p o u v o n s 

a v e c l u i g l o r i f i e r G u t e n b e r g , q u i a -

c h a s s é d e n o t r e p a u v r e t e r r e l e - s 

. o m b r e s e t l a s œ u r d e s o m b r e s : j e 

v e u x d i r e l a s e r v i t u d e . 

L e s d i f f i c u l t é s q u e d u t s u r m o n t e r 

J e a n G u t e n b e r g p o u r a s s u r e r l e s u c e è s 

d e s o n i n v e n t i o n , f u r e n t i n n o m b r a b l e * . 

E n p r e m i e r l i e u , n é g e n t i l h o m m e , 

i l d u t l u t t e r c o n t r e c e p r é j u g é i m p i e 

q u i f a i s a i t d e t o u t e p r é o c c u p a t i o n 

i n d u s t r i e l l e , d e t o u t t r a v a i l u n e d é c h é -

a n c e , p r e s q u e ^ u n d é s h o n n e u r ; e n 

s e c o n d l i e u , l a f o r t u n e l u i f a i s a i t 

d é f a u t , e t i l l u i f a l l a i t a r g e n t e t a s s o 

c i é s . R i e n n ' a r r ê t a G u t e n b e r g . I l v i n t 

d e M a y e n c e à S t r a s b o u r g , t r o u v a 

d a n s c e t t e v i l l e J e a n F u s t q u i l a i 

f o u r n i t d e s c a p i ' a u x e t P i e r r e 

S c h œ f f e r , q u i e x é c u t a l e s t r a v a u x d e 

m a i n - d ' œ u v r e d ' a p r è s s e s p l a n s . 

A v a n t d ' a v o i r u n e p l a n c h e i n t i m é e . 
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i l f a l l u t g r a v e r d e s l e t t r e s m o b i l e s e n | 

b o i s , p u i s e n p l o m b ; f o n d r e c e s l e t t r e s 

d a n s d e s m a t r i c e s e n s a b l e , e n t e r r e -I 

c u i l e , e n p l o m b o u e n é t a i n ; c o m p o 

s e r u n e e n c r e s i c c a t i v e q u i a u m o y e n 

d e t a m p o n s e n c u i r , p û t ê t r e r e t e n u e 

p a r l e s c a r a c t è r e s , - e n f i n i n v e n t e r U n e 

p r e s s e s u r l a q u e l l e o n c o u c h â t e t o n 

i m p r i m a i l a p l a n c h e d e c a r a c t è r e s . 

T o u s c e s t r a v a u x d u r e n t ê t r e e x é 

c u t é s s e c r è t e m e n t e n s e c a c h a n t d e 

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

c ' é t a i t f a i r e œ u v r e m a g i q u e e t d é m o 

n i a q u e , a u q u i n z i è m e s i è c l e , q u e 

d ' é c l a i r e r l ' h o m m e . 

M a l g r é c e s d a n g e r s , l ' œ u v r e d e 

G u t e n b e r g f u t m e n é e à b o n n e f i n . 

E n 1 4 4 6 i l l a i s s a à S t r a s b o u r g u n 

a t e l i e r t y p o g r a p h i q u e o r g a n i s é p u i s 

v c v i n t ' à M a y e n c e p o u r e n f o n d e r u n 

a u t r e . L e s i n v e n t e u r s n ' o n t j a m a i s é t é 

f a v o r i s é s p a r l a f o r t u n e ; G u t e n b e r g , 

m a l g r é s e s t r i o m p h a n t s e s s a i s , é t a i t 

r u i n é : l e s a s s o c i é s d e . s o n œ u v r e , 

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

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

r e l l e s d ' a l l e m a n d e t v o u l u r e n t s ' a p 

p r o p r i e r e x c l u s i v e m e n t l ' i n v e n t i o n 

t y p o g r a p h i q u e . C ' e s t l ' é t e r n e l l e l o i 

d e l ' é g o ï s m e h u m a i n . 

A u m i l i e u d e c e s t r i b u l a t i o n s 

G u t e n b e r g r e n c o n t r a s u r s o n c h e m i n 

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

f o r t u n e e n l ' a i m a n t e t e n l e c h é r i s 

s a n t . L ' é l e c t e u r d e N a s s a u a p p r é c i a 

s o n m é r i t e , l e n o m m a s o n C o n s e i l l e r 

d ' E t a t , e t p r i t p l a i s i r à l e v o i r t r a 

v a i l l e r d a n s s o n i m p r i m e r i e d e 

N a s s a u . 

L a v i e i l l e s s e d e G u t e n b e r g f u t d o n c 

p l u s h e u r e u s e q u e s o n â g e m û r ; i l 

s ' é t e i g n i t p a i s i b l e m e n t à s o i x a n t e -

n e u f a n s , s a t i s f a i t d ' a v o i r é t é u n 

P r o m é t h é e r é u s s i , d ' a v o i r t r o u v é l e 

s e c r e t d e f a i r e d e s h o m m e s l i b r e s e t 

i n t e l l i g e n t s p a r l a t r a n s m i s s i o n t y p o 

g r a p h i q u e d e l a p e n s é e . 

L e s e i z i è m e s i è c l e , g r â c e à G u t e n 

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

e t l i t t é r a i r e ; u n e l e t t r e d e p l o m b -

c o u v e r t e d ' e n c r e e t i m p r i m é e à d e s 

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

d i s s i p e r l e s t é n è b r e s a c c u m u l é e s d u 

m o y e n â g e , f a i r e l a l u m i è r e e n c e 

m o n d e p a r u n fiai lux p l u s e f f i c a c e 

e t p l u s v r a i q u e c e l u i d u J é h o v a h d e 

l a B i b l e , c a r l e n o u v e l h o m m e , - f a i t 

d ' i n t e l l i g e n c e e t d e s e n t i m e n t e s t 

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

l i m o n e t d ' i g n o r a n c e . 

A . BltUNET, 

L E S R A C E S H U M A I N E S 
DU P L A T E A U CENTBAL D E LA FRANCE 

C ' e s t à n o t r e e x c e l l e n t a m i , M . E . 

T a i l l e b o i s , q u e n o u s d e v o n s l a p r é 

c i e u s e c o l l a b o r a t i o n d e M . l e d o c t e u r 

R o u j o u , a u s s i n o u s e m p r e s s o n s - n o u s 

i c i d e l u i e n t é m o i g n e r n o t r e v i v e 

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

d o n n o n s l u i e s t p e i s o n n û l l e m e n t 

a d r e s s é e . 

(Note de la Rédaction.) 

Monsieur et cher collègue, 

J 'avais d'abord pensé à réunir dans un 
seul mémoire tous les matériaux que je 
possède sur les populations du plateau 
central, mais l'étendue du sujet m'oblige 
à diviser cette étude, d 'autant plus que 
j ' aura is à t rai ter d'un grand nombre de 
questions litigieuses, et qui ont besoin 
d'être élucidées. La première partie de 
ce mémoire n'est pas particulièrement 
relative à l 'Auvergne et aux régions 
montagneuses avoismantes, mais elle 
forme une sorte d'introduction à l'étude 
des races de ce pays, étude qui ne peut 
être faite qu'en les comparant à celle des 
autres régions de la France. 

Je vous demanderai, cher monsieur,la 
permission de citer les remarquables 
observations que vous avez eu la bonté 
de me communiquer, elles sont du plus 
grand intérêt. 

Agréez, etc. A. R O C J O U . 

N u l p a y s , p e u t - ê t r e e n F r a n c e , 

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

d e v u e a n t h r o p o l o g i q u e q u e s o n p l a 

t e a u c e n t r a l , n u l é g a l e m e n t n ' e s t 

a u s s i i n c o m p l è t e m e n t c o n n u . C e t t e 

r é g i o n d o i t s o n i m p o r t a n c e a n t h r o 

p o l o g i q u e , s i l o n g t e m p s m é c o n n u e , 

à l a n a t u r e m ê m e d e s o n s o l . e t à 

s a s i t u a t i o n . I l s u f f i t d e j e t e r l e s y e u x 

s u r u n e c a r t e g é o g r a p h i q u e p o u r 

c o m p r e n d r e q u e l e s m o n t a g n e s d ' A u 

v e r g n e o n t d û s e r v i r s u c c e s s i v e m e n t 

d e r e f u g e à t o u t e s l e s r a c e s a n t i q u e s 

q u e d e n o u v e a u x i m m i g r a n t s c h a s 

s a i e n t d e s v a l l é e s d e l a S e i n e , d u 

R h ô n e , d e l a L o i r e , d e l ' A l l i e r , d e 

l a D o r d o g n e e t d e s b e r d s d e l a M é 

d i t e r r a n é e . 

L e s p o p u l a t i o n s v a i n c u e s y t r o u 

v a i e n t m ô m e u n a s i l e p l u s a s s u r é 

q u e d a n s l e s m o n t a g n e s p l u s h a u t e s 

d e s A l p e s e t d e s P y r é n é e s s a n s c e s s e 

t r a v e r s é e s p a r l e s p e u p l a d e s c o n q u é 

r a n t e s . L e s m o n t a g n e s d e l ' A u v e r 

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

L i m o u s i n o n t d o n c d û s e r v i r d ' a s i l e 

a u x p l u s a n c i e n n e s r a c e s d e l ' O c c i 

d e n t , e t i l e n a é t é d e m ê m e d ' u n e 

p a r t i e d e l ' A v e y r o n e t d e l a L o z è r e , 

d u m a s s i f g r a n i t i q u e d u M o r v a n e t 

d e s p a r t i e s l e s p l u s s t é r i l e s d e s m o n 

t a g n e s d ' A r r é e s e t d e s m o n t a g n e s 

N o i r e s d e l a B r e t a g n e . 1 1 s e m b l e c e 

p e n d a n t q u e d a n s p l u s i e u r s p a r t i e s 

d e s C é v e r m e s l e m é l a n g e a é t é p l u s 

g r a n d e t q u e l e s p o p u l a t i o n s A r y e n n e s 

y o n t p é n é t r é e n p l u s g r a n d n o m b r e 

e t à u n e é p o q u e p l u s r e c u l é e , d e l à 

l e g r a n d d é v e l o p p e m e n t d e l a p é 

r i o d e ( 1 ) C é b i c n e , t a n d i s q u ' e n A u 

v e r g n e l ' â g e d e ( 2 ) l a Pierre polie, 
e t l a p é r i o d e d e t r a n s i t i o n d e c e t â g e 

à c e l u i d u Bronze f o u r n i s s e n t d e 

m o i n s b e a u x o b j e t s e t p r é s e n t e n t u n 

(1) Sur ce globe, d'abord en iguition, dont 
la croûte mit des milliards de siècles à 
se refroidir, le développement de la vie 
et de ses organes ne se produisit que peu 
à peu. La Flore et la Faune, après avoir 
commencé par n'exister qu'à l'état molé
culaire, pour ainsi dire, finirent, de-
transformations en transformations, par 
devenir ee que nous les voyons de nos 
jours, y compris l 'Homme, ce type le 
plus complet de l 'animal transformé, 
perfectionné. 

De même que dans l 'ordre archéologi
que, on distingue : l'âge de la pierre 
éclatée de celui de la pierre polie, de 
l'âge du bronze, e t c . ; de même le natu-
ralista et l 'anthropologiste désignent 
chaque étape de transformations de notre 
globe et des races qui l'ont habité par le 
nom des espèces "végétales ou animales 
qui la signalèrent plus particulièrement, 

E. T. 
(2) L'homme, ainsi que le singe de nos 

jours , se servit d'abord des éclats delà 
pierre, tels que le hasard les lui présen
tait, comme inst ruments d'attaque et de 
défense. Son intelligence se développant, 
il donna, plus tard, par le frottement, 
une forme plus appropriée à l'usage 
qu'il en voulait faire, à ces instruments 
primitifs ; et cette seconde étape, dans la 
voie du progrès, est designée sous le 
nom « à'àge de la pierre polie. » 

L'emploi des métaux ne vint que bien 
des siècles plus tard, en commençant par 
les plus fusibles ;- « Y âge de bronze » est 
le terme usité pour désigner cette nou
velle étape et Létat de civilisation qui y 
correspond; l'utilisation du fer ne se 
répandit que longtemps après. E. T. 
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m o i n d r e d é v e l o p p e m e n t d e c i v i l i s a 

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

r a c e s a n c i e n n e s i n d i g è n e s . C ' e s t l a 

m ê m e r a i s o n qui f a i t q u e l a c i v i l i s a 

t i o n y m a r c h e s i l e n t e m e n t e n c o r e d e 

n o s j o u r s , c t s e u l e m e n t s o u s l ' i n f l u e n 

c e d u g r a n d c o u r a n t é t r a n g e r q u i d e 

p u i s d e s s i è c l e s r e m o n t e F a v a l l é e d e 

l ' A l l i e r . . C e s q u e l q u e s c o n s i d é r a t i o n s 

n o u s p e r m e t t e n t d é j à d ' e n t r e v o i r 

q u ' e l l e d o i t ê t r e l a r i c h e s s e d e s j n o n -

t a g n e s d e l ' A u v e r g n e e t d e c e r t a i n e s 

p a r t i e s d u L i m o u s i u e n t y p e s h u m a i n s 

d i f f é r e n t s , e t l ' o b s e r v a t i o n j u s t i f i e 

p l e i n e m e n t c e s i n d u c t i o n s . 

Ç à e t l à , e n e f f e t , a u m i l i e u d e p o 

p u l a t i o n s s u p é r i e u r e s q u i o n t p é n é 

t r é p l u s t a r d , n o u s y r e n c o n t r o n s , 

sporadiquement ( 1 ) , d e s t y p e s h u 

m a i n s d ' u n e e x t r ê m e i n f é r i o r i t é e t 

r e m o n t a n t v r a i s e m b l a b l e m e n t à u n e 

t r è s h a u t e a n t i q u i t é . R i e n n ' e s t i n t é 

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

c e s h o m m e s aux énormes arcades 

sourcilières, aux dents très (2) pro

gnathes, aux longs bras, aux courts 

fémurs, aux gros cheveux droits, 

aux sourcils colossaux, aux yeux 

roulants et farouches, à l'expression 

dure et sauvage, q u ' i l r e n c o n t r e d e 

t e m p s à a u t r e s . R i e n a u s s i n ' e s t p l u s 

i n t é r e s s a n t p o u r l u i q u e c e s i n d i v i 

d u s à face plate et Mongolique, a 

petits yeux bridés, à peau jaunâ

tre, q u ' i l v o i t p l u s s o u v e n t e n c o r e 

d a n s c e s r é g i o n s e t q u i c o n t r a s t e n t 

f o r t e m e n t a v e c l e s t y p e s p l u s f r a n 

c h e m e n t e u r o p é e n s q u ' o n r e n c o n 

t r e à c ô t é d ' e u x . 1 1 n e p e u t d o u 

t e r q u ' i l n ' a i t l à , d e v a n t l u i , l e s s u r 

v i v a n t s d e r a c e s é t e i n t e s , d e r a c e s 

q u a t e r n a i r e s , p e u t ê t r e t e r t i a i r e s , 

s u b m e r g é e s p a r l e s i n v a s i o n s d a n s 

u n e f o u l e d ' a u t r e s r é g i o n s . 

I l y a p l u s : o n r e n c o n t r e p a r f o i s 

d a n s l e d é p a r t e m e n t d u P u y - d e -

D ô m e d e s p a r t i c u l a r i t é s a n a t o m i q u e s 

d e l a p l u s e x t r ê m e r a r e t é d a n s l e 

n o r d e t l ' e s t d e l a F r a n c e , e t q u i 

(1) D 'une façon exceptionnelle. 
(2) C'est-à-dire avançant en avant, 

comme chez le Singe , particulière
ment. 

E. T. 

n o u s r e p o r t e n t t r è s p r o b a b l e m e n t à 

u n e t o u t e a u t r e a n t i q u i t é . I l n ' e s t p a s 

r a r e d e r e n c o n t r e r d a n s l e s h a u t e s 

m o n t a g n e s e t d a n s l e s g o r g e s p r o f o n 

d e s q u i y t r a c e n t d e v a s t e s s i l l o n s * 

d e s f e m m e s t r è s v e l u e s e t b a r b u e s , 

p r e s q u ' a u s s i b a r b u e s q u e l ' h o m m e , 

d e s i n d i v i d u s d o n t l e s inter-maxil-

laires sont encore séparés à la face 

palatine même à l'âge adulte, d ' a u 

t r e s , qui présentent encore la per

foration de la Cavité (î) olécra-

nienne de VHumérus, s i f r é q u e n t e 

à l ' é p o q u e q u a r t e u a i r e e t s i r a r e a u 

j o u r d ' h u i ; d ' a u t r e s e n f i n q u i - m o n 

t r e n t une apophyse particulière 

à la partie antérieure et inférieure 

de VHumérus, a p o p h y s e t r è s i n t é 

r e s s a n t e a u p o i n t d e v u e d e l ' a n a -

t o m i e c o m p a r é e e t d é j à s i g n a l é e 

p o u r d ' a u t r e p a y s p a r O t t o , d a n s s a 

t h è s e : 

« De rarioribus análogas sque-

•» letti humani cwn animalibus ». 

U n m é d e c i n t r è s d i s t i n g u é d e 

C l e r m o n t - F e r r a n d , M . l e d o c t e u r 

G r a u - C l é m e n t a f a i t u n e o b s e r v a t i o n 

b i e n a u t r e m e n t i m p o r t a n t e . 1 1 a 

t r o u v é D E U X F O I S , i c i , les os (2) 

marsupiaux chez des femmes, p a r 

t i c u l a r i t é q u ' i l n ' e s t j a m a i s a r r i v é à 

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

c o n t r e r u n e s e u l e f o i s d a n s l e u r v i e 

d a n s d ' a u t r e s p a y s ! M . l e d o c t e u r 

G r a n d - C l é m e n t a m ê m e p r é s e n t é a u 

Congrès pour l'avancement des 

Sciences t e n u à C l e r m o n t un bassin 

humain muni des os en question, 

e t c e t t e d é c o u v e r t e y a p r o d u i t u n e 

p r o f o n d e s e n s a t i o n . 

O n n e c o n n a i s s a i t , j u s q u e - l à , e n 

a n a t o m i e h u m a i n e ; qu'un seul 

exemple d e c e g e n r e . D e p u i s l o r s , c e 

s a v a n t d i s t i n g u é a t r o u v é u n n o u 

v e a u b a s s i n p r é s e n t a n t c e t t e s i n g u 

l i è r e a n o m a l i e . 

L o r s q u e j e p è s e b i e n t o u t e s c e s 

(1) L'olécrane est l'apophyse de l'ex
trémité numérale du Cubitus. 

(2) Les « os marsupiaux » sont une 
particularité anatomique distinctive de 
cette famille dont le Kanguroo et la Sa
rigue offrent de nos jours le type le 
plus comnlet. 

E. T . 

c h o s e s , j ' e n v i e n s à m e d e m a n d e r s i 

d ' a u t r e s p a r t i c u l a r i t é s animales n o 

s e m o n t r e r a i e n t p a s d e t e m p s à 

a u t r e d a n s c e t t e r é g i o n , e t p l u s s o u 

v e n t q u e d a n s l e r e s t e d e l a F r a n c e -

J ' e n a r r i v e à s u p p o s e r q u e d e s r e 

c h e r c h e s a p p r o f o n d i e s f e r a i e n t o b s e r 

v e r i c i , r a r e m e n t s a n s d o u t e , m a i s 

p l u s s o u v e n t q u e d a n s u n e f o u l e 

d ' a u t r e s r é g i o n s : double matrice 

chez la femme ; chez l'homme le 

gland bilobé et l'organe viril plus 

gruset plus long que chez les JSègres 

et les Ethiopiens. 

Q u a n d j e d i s q u e c e s p a r t i c u l a r i 

t é s d o i v e n t ê t r e p l u s f r é q u e n t e s i c i 

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

n o n - s e u l e m e n t l ' A u v e r g n e e t l e s 

m o n t j g n e s e n v i r o n n a n t e s , m a i s e n 

c o r e u n e p a r t i e d e l ' A v e y r o n e t d e 

l a L o z è r e , a i n s i q u e l e s p o i n t s m o n 

t a g n e u x d u M o r v a n , I a B r e t a g n e . e t c . . . 

d é j à c i t é s . 

U n a u t r e f a i t à r e m a r q u e r , c ' e s t 

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

g r a p h i q u e m e n t s i m i l a i r e s , i l n ' e s t p a s 

r a r e d e t r o u v e r un sixième doigt, 

t a n t a u x m a i n s q u ' a u x p i e d s . A u c u n 

v e r t é b r é s u p é r i e u r n ' a m a i n t e n a n t 

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

p a s t o u j o u r s é t é a i n s i ; e t R i c h a r d 

O w e n a f a i t r e m a r q u e r a v e c r a i s o n 

q u ' à l ' é p o q u e s e c o n d a i r e i l a v a i t 

e x i s t é d e s r e p t i l e s m u n i s d ' u n p l u s 

g r a n d n o m b r e d e d o i g t s . 

L ' e x i s t e n c e d u s i x i è m e d o i g t , i s o 

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

e l l e e n a c q u i e r t b e a u c o u p p a r s u i t e 

d e s o b s e r v a t i o n s d u g r a n d a n a t o -

m i s t e M e c q u e l q u i d i t q u e p r e s q u e 

t o u s l e s i n d i v i d u s q u ' i l a p u d i s s é 

q u e r , « munis de six doigts, avaient 

» les palatins séparés, les deuxven-

» Iricules du cœur communiquant 

» l'utérus double ou le gland de l'or-

•» gane viril bi'obê\ » S i j ' i n s i s t e s u r 

t o u s c e s f a i t s , c ' e s t q u ' i l m e s e m b l e y 

a v o i r l à u n e m i n e a u s s i r i c h e à e x 

p l o i t e r que peu étudiée en France 

p a r t i c u l i è r e m e n t . 

A. R O U J O U , 

J)r ès-sciences. 

(A suivre). 
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L E S É L É P H A N T S 

B r e h m n o u s d i t q u e l ' é l é p h a n t d e 

l ' I n d e e s t m i e u x c o n n u q u e l ' é l é 

p h a n t d ' A f r i q u e ; o n t r o u v e d e s é l é 

p h a n t s d a n s t o u t e s l e s g r a n d e s f o r ê t s 

d e c e s c o n t i n e n t s ; p l u s e l l e s s o n t 

r i c h e s e n e a u , p l u s c e s a n i m a u x y 

s o n t n o m b r e u x . C e p e n d a n t , à C e y l a n 

l e s é l é p h a n t s h a b i t e n t s u r t o u t d a n s 

l e s e n d r o i t s m o n t a g n e u x . N o t r e d e s 

s i n r e p r é s e n t e l e s f o r ê t s d e l ' î l e a n 

g l a i s e , l à o ù l ' é l é p h a n t s a u v a g e v i t 

e n b a n d e s d e 4 0 à 5 0 i n d i v i d u s . 

L ' é l é p h a n t l e p l u s p r u d e n t , m â l e 

o u f e m e l l e , e s t l e m a î t r e d e l a b a n d e ; 

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

t r o u p e a u , d e p a r e r a u x d a n g e r s 

a u x q u e l s i l s e m b l e e x p o s é , e n u n 

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

n a u t é . B r e h m , d u r e s t e , n e f a i t p o u r 

c e q u i c o n c e r n e l e s m œ u r s e t h a b i -

b i t u d e s d e c e p a c h y d e r m e , q u e c i t e r 

T e n n e n t . N o u s n o u s c o n t e n t e r o n s 

a u j o u r d ' h u i , d e d o n n e r l ' a p e r ç u s u i 

v a n t , e m p r u n t é à c e d e r n i e r a u t e u r 

e t à Y Univers illustré, a f i n d ' e x p l i 

q u e r n o t r e g r a v u r e d e l a p r e m i è r e 

p a g e . 

D o u x e t c r a i n t i f s , l e s é l é p h a n t s 

v i v e n t e n p a i x a v e c t o u s l e s a n i 

m a u x q u i l e s e n v i r o n n e n t , e t n o u s 

p o u v o n s a f f i r m e r q u e i e s r i d i c u l e s 

h i s t o i r e s d e c o m b a t s c o n t r e l e s r h i 

n o c é r o s , l e s l i o n s , l e s t i g r e s e t a u t r e s 

c a r n a s s i e r s s o n t d u e s à l ' i m a g i n a 

t i o n f é c o n d e d e n o s r o m a n c i e r s . 

L ' é l é p h a n t - p e u t d e v e n i r t e r r i b l e , 

c o m m e u n f a i t r é c e n t n o u s l e p r o u v e , 

m a i s c e l a n ' a r r i v e q u ' à l a s u i t e d e 

m a u v a i s t r a i t e m e n t s , c a r i l r é f l é c h i t , 

s e r a p p e l l e , e t à u n m o m e n t d o n n é 

f a i t p a y e r c h è r e m e n t p e u t - ê t r e , l a 

p l u s p e t i t e i n j u s t i c e d e l a q u e l l e i l a 

é t é v i c t i m e . P o u r s ' e m p a r e r d e s 

b a n d e s d ' é l é p h a n t s , o n s e s e r t d u 

hraaL 

L e corral, kraal o u kedbab e s t 

l ' e n c e i n t e e n t o u r é e d e p i e u x , l o n g u e 

d ' e n v i r o n 1 0 0 m è t r e s s u r 7 5 m è 

t r e s d a n s l a q u e l l e l e t r o u p e a u c o n 

d u i t p a r s o n g u i d e d o i t e n t r e r p o u s s é 

p a r l e s r a b a t t e u r s q u i s e s o n t é t e n 

d u s d a n s u n c e r c l e d e p l u s i e u r s 

l i e u e s ; i l f a u t a r r i v e r , j o u r p a r j o u r , 

à c h a s s e r , s i p o s s i b l e , p l u s i e u r s t r o u 

p e a u x . L e t r o u p e a u e n t r é a u c o r r a l , 

l e s é l é p h a n t s d o m e s t i q u e s v i e n n e n t 

a i d e r l e s m a h m o u d s o u c o r n a c s à 

a t t a c h e r l e s s u j e t s l e s p l u s v i g o u r e u x . ' 

A p r è s a v o i r p a s s é l a c o r d e a u p i e d 

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

t r o n c d e l ' a r b r e , o n l e m a i n t i e n t l à 

p e n d a n t q u e l q u e s j o u r s a f i n d e l e 

m a t e r . 

L e d é s e s p o i r d e s é l é p h a n t s a u x 

q u e l s o n a a i n s i r a v i l a l i b e r t é e s t 

n a v r a n t . T e n n e n t n o u s l e s r e p r é 

s e n t e , p l e u r a n t , m u g i s s a n t , s e r o u 

l a n t , d é r a c i n a n t l e s a r b r e s ; l e s a n i 

m a u x n o n e n c o r e a t t a c h é s , v i e n n e n t 

a l o r s l e s c a r e s s e r e t l e u r p r o u v e n t 

p ^ r d e s s i g n e s n o n é q u i v o q u e s l e u r 

s e n t i m e n t d e t r i s t e s s e , m a i s n e c h e r 

c h e n t j a m a i s à l e s d é b a r r a s s e r d e 

l e u r s l i e n s . 

L e s é l é p h a n t s d o m e s t i q u e s r e m 

p l i s s e n t d a n s c e g u e t - a p e n s l e r ô l e 

d e t r a î t r e s ; i l s a i d e n t s i p u i s s a m m e n t 

l e s c o r n a c s q u e s a n s e u x o n n e p o u r 

r a i t a v o i r r a i s o n d e c e s a n i m a u x 

q u ' e n l e s b l e s s a n t g r i è v e m e n t . 

Q u e l q u e s j o u r s à p e i n e s u f f i s e n t 

p o u r l e s a p p r i v o i s e r . O n l e u r d o n n e 

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

b u t d e l e s f a i r e d r e s s e r ; l e s h o m m e s 

l e s c a r e s s e n t e t p r é s e n t e n t à l e u r r é 

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

d e t r o m p e , l a p o i n t e d e l e u r s p i q u e s . 

C e t t e t r o m p e a l o r s b l e s s é e n e l e u r 

s e r t p l u s q u ' à s e d é f e n d r e . A u b o u t 

d e t r o i s o u q u a t r e m o i s i l s s u p p o r 

t e n t l e c o r n a c . 

L ' a n i m a l c o u c h é , d i t T e n n e n t , e s t 

b i e n p r è s d e m o u r i r ; o n n e s ' a p e r 

ç o i t d e s a fin q u ' a u x e s s a i m s d e 

m o u c h e s n o i r e s q u i l e r e c o u v r e n t 

p r e s q u e i n s t a n t a n é m e n t . 

R A O U L B . 
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L ' H O T E L D E V I L L E 
DE PARIS 

Le Boccador, architecte italien 
Eut le premier constructeur (maître 
des œuvres de la maçonnerie) de 
l'Hôtel de Ville ; il commença cet 
édifice sous François I e r et l 'exécu
tion de son plan fut terminé sous 
Louis X'11; elle avait donc duré deux 
siècles. Depuis celte époque on eut 
maintes fois l'envie de reconstruire 
l'Hôtel de Ville,eton pensn à le nvH 
Ire de l'autre 
côté du col
lège Mazarin 
sur l'emplace
ment actuel 
de l'Hôtel des 
M o n n a i e s ; 
plus tard on 
voulu l'agran
di r^ ais hélas 
pas d'argent 
pas de pierres 
de taille. La 
première Ré
publique le 
trouva et le 
laissa tel. Le-
comte Fro-
chot, premier 
préfet de la 
Seine, propo
sa de recons
truire l'édilice 
communal au 
Nord de la 
place de Grè
ve, parallèle
ment à la 
Seine, m a i s 
l'empire s'é
croula avant 
cette recons
truction. 
Le roi Louis-

Philippe, surnommé le père des ma
çons, fit exécuter un plan qui 
laissa le monument du Boccador 
intact, et par de nouvelles ad
jonctions forma autour de lui une 
enceinte d'un grand développement, 
et l'isola entièrement en démolis-

f s ^ W Ï * 1 * ^ ^ 

PAVILLON CENTRAL DE L HOTEL DE V I L L E 

( R e p r o d u c t i o n e x a c t e du des s in d e s a r c h i t e c t e s ) 

sant les immeubles qui le tou
chaient. 

Nous voilà donc à la troisième 
transformation de la maison des 
Nautes, les Marchands d'eau de 
Paris. Dans cette maison qu'on appe
lait alors la maison aux Piliers, ces 

honorables bourgois occupaient 
avant l'achat que la ville fit de 
cet immeuble une maison dans la 
vallée de Misère sur le bord de la 
Seine, à l'Ouest du Grand Châtelet. 
Ensuite ils tinrent leurs assemblées 
dans le parloir aux bourgeois, le 
premier local portant un nom étant 
situé entre Je Grand Châtelet et la 
chapelle Saint-Lcufroy, le second de 
l'autre côté de l'eau, en face la cha
pelle St-Séverin à côté du clos des 
Jacobins. 

C'est donc 
après a v o i r 
abandonné le 
parloir aux_ 
bourgeois par 
suite de l'im
portance des 
affaires sou
mises au pré
vôt e t a u x 
échevins que 
la Ville acheta 
pour ses cor-
p o r a t i o n s 
l ' H ô t e l d u 
dauphin, a u 
trement dit la 
m a i s o n a u x 
Piliers, par
ce qu'elle était 
soutenue par 
une suite de 
g r o s s e s co
lonnes? sans 
c h a p i t e a u x . 
Nous avions 
encore, il y a 
quelques an
nées, des mai
sons r a p p e 
lant le p re
mier édifice 
municipahees 
m a i s o n s 

étaient situées en face la halle aux 
cuirs; — elles disparurent lors de 
la démolition qui fit place aux halles 
centrales. 

J E A N F O U R N A G E . 
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D E N T S A R T I F I C I E L L E S 

F R O T H K S E DENTAIRE COMPARKK 

(Suite) 

R e m p l a c e m e n t d e s D e n t s 

Dans les précédents numéros nous 
avons parlé des procédés, remon
tant à la plus haute antiquité, en
core pratiqués de nos jours en ma
tière de prothèse dentaire. 

Si l'emploi de rondelles prove
nant des ossements de gros animaux 
a été abandonné, l'usage de l'ivoire 
d'éléphant, de rhinocéros, d'hippo
potame et de cachalot continue à 
avoir cours, dans une proportion 
très restreinte, il est vrai. 

Sur les modèles obtenus par le 
moukge de la bouche, tantôt on 
sculpte en plein bloc la totalité de 
l 'appareil, tantôt, demandant seule
ment à l'ivoire une base solide, on 
y enchâsse des dents humaines pro
venant des morgues et autres am
phithéâtres de dissection. Dans ce 
cas, un rivet d'or ou de platine tra
versant chaque dent la cloue sur 
l'assise de la pièce. 

Ivoire, et dents humaines sont su
jets à de graves inconvénients, la fé
tidité de l'haleine ehtr 'autres, in
convénients qui ont conduit à cher
cher, par suite à trouver, beaucoup 
mieux; aussi leur emploi maintenu 
seulement pa r l a force des habitudes 
contractées, diminue-t-il chaque jour 
à mesure que la mort fait disparaî
tre clients maniaques et dentistes 
vieillis dans leur routine. 

D'une nuance morte et peu natu
relle alors qu'il sort des mains du 
mécanicien, le dentier d'ivoire de
vient rapidement jaune, pour passer 
aussi vite à un noir verdâtre, en 
môme temps qu'il se ramollit et 
s'infecte au contact des acides de 
la salive. Le culottage d'une pipe 
donne une notion assez exacte, au 
point de vue du coloris, de celui des 
pièces, dites osanores, tout en ivoire 
ou ivoire et dents naturelles. 

Avec les plus grands soins de 

propreté un dentier de ce genre ne 
peut généralement pas durer plus 
de quinze mois sans se transformer 
en foyer d'infection. Quant" aux 
dents humaines entrant dans la fa
brication de ces pièces, elle ne tar
dent pas à se carier avec une rapi
dité d'autant plus grande : 1- Que 
la salive du sujet sera plus acide; 
2 - Que le principe de vie n'est plus 
là pour lutter contre la décomposi
tion qui est la grande loi de la na
ture pour tonte matière organique 
jetée dans un milieu saturé de fer
ments. Donc, soit que les dents na
turelles aient été enchâssées dans 
une base d'ivoire, soit qu'elles se 
trouvent rivées à, un socle de caout
chouc vulcanisé ou de métal, les ré r 
sultats sont les mêmes : altération 

immédiate, carie, haleine nauséa
bonde. 

De là les causes de l 'abandon 
presque général dans lequel, ces 
dernières années, a fini par tomber 
ce genre de travail répugnant àfaire 
et malsain à porter. 

La grande supériorité de la pro
thèse dentaire moderne sur ces pro
cédés anciens consiste précisément : 
1" Dans l'incorruptibilité des ma
tières que l'on doit employer; 
2' Dans la flexibilité. relative des 
bases de caoutchouc vulcanisélQ long 
desquelles viennent s'incruster les 
dents minérales destinées à rem
placer celles qui ont disparu par 
suite d'accidents, d'affections pure
ment buccales de maladies organi
ques ou de vieillesse. 

DENTS MINERALES. Dès le com
mencement de ce siècle, en France, 
on tenta de mettre la céramique à 
contribution pour la fabrication des 
dents artificielles; mais ces pre

miers essais ne furent pas heureux 
et bien des années s'écoulèrent sans 
qu'on obtint autre chose qu'une 
sorte de haricots informes ne pou
vant laisser la moindre illusion à 
ceux qui les voyaient, tant bien que 
mal alignés dans une bouche. De
puis une vingtaine d'années des 
progrès immenses ont été accomplis 
en Amérique, en Angleterre, ainsi 
qu'en France, et, aujourd'hui, l'in
dustrie nous fournit' des dents 
d'émail d'un naturel si parfait, 
comme nuances, que l'œil le mieux 
exercé s'y trompe le plus souvent! 

La fîg. 20 représente les six dents 
de devant, d'une mâchoire supé
rieure, telles que le commerce les 
livre aux dentistes auxquels incombe 
la tâche de leur donner ensuite la 
taille dont nous parlerons plus loin. 

La septième dent, figurée au-des
sous des autres, est renversée à des
sein, pour faire voir ses crampons 
de platine qui permettront soit de 
la fixer dans une base de caout
chouc, soit de la souder contre une 
plaque de m é h l estampée préala
blement sur le modèle de la mâ
choire à remeubler. 

Ces dents minérales, représentent 
actuellement un commerce qui chiffre 
par millions chaque année, sont un 
composé de Quartz, de Kaolin et de 
Feldspath réduits en pâte excessive
ment fine que l'on moule dans des 
matrices de cuivre obtenues d'après 
nature par le modelage d'un immense 
assortiment de bouches humaines 
remarquables comme types de con
formation. 

Elles sont donc, au point de vue 
plastique, la reproduction exacte de 
la nature ; et une décoration puisée 
dans les couleurs minérales permet 
de varier à l'infini toutes les teintes 
imaginables, y compris l'imitation de 
la gencive. 

La dent artificielle ainsi préparée, 
armée de ses deux crampons sans 
lesquels elle serait inutilisable, passe 
par un feu de 1200 degrés environ 
qui lui donne,par la vitrifîcation,toute 
la dureté nécessaire. 
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Un t o u r d e n t a i r e , Fig. 43, d o n t l a 

p o u p é e r e ç o i t à v o l o n t é d e s m e u l e s 

( l e C o r i n d o n d e s t i n é e s à - l a t a i l l e d e s 

d e n t s , e t d e s b r o s s e s d e p o l i s s a g e 

p o u r l e c a o u t c h o u c , l ' o r e t l e p l a t i n e , 

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

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

o p p o s é e à s a p o i n t e d o i t s ' a d a p t e r 

e x a c t e m e n t à l a f o r m e d e l a g e n c i v e 

F i g . 1 3 . 

sur laquelle cette dent "doit repo
ser. 

CAOUTCHOUC VULCANISÉ. Le 
caoutchouc dentaire est préparé en 
tablettes, d'un millimètre d'épaisseur 
dont les nuances varient de façon, à 
se rapprocher le plus possible dea 
tons de la muqueuse buccale.Ramolli 
à une chaleur modérée, il se prête 
parfaitement au modelage nécessaire 
pour imiter toutes les sinuosités de 
la voûte- palatine et du maxillaire 
inférieur ; vulcanisé, c'est-à-dire 
durci par une cuisson à la vapeur, le 
caoutchouc conserve indéfiniment la 
forme qu'on a voulu lui donner et 
reste inattaquable à l'action corro-
sive des acides de la salive. 

Cette vulcanisation s'obtient au 
moyen de la chaudière à vapeur 
représenté Fig. 9. dans laquelle on 
dépaas la pièce artificielle à vulcaniser 

modelé au ^préalable avec le caout
chouc employé à l'état mou. 

Ce vulcanisateur à caoutchouc est 
un appareil des plus simple. Il se 
compose d'une épaisse chaudière de 
cuivre rouge que recouvre une 
lourde calotte 'dj, même mélaLmobile 
à volonté et fermant hermétiquement 
au moyen, d'une anse, d'une vis ar
mée à son sommet de pression qui 
descend perpendiculairement sur le 

L E S U C R E 

D E V I E I L L E S C H E M I S E S 

Fig. 9. 

milieu de la calotte lorsque l'on 

veut chauffer. 

Un demi-litre d 'eau bouillante^ 
versée dans j a machine en njênïe 
temps qu'on y dépose les objets à 
vulcaniser fournit la vapeur néces
saire ; enfla : u n thermomètre qu'on 
laisse monter -entre 160 ej ¿75 d e - ! 

grés, suivant ].a nature du caoutchouc ; 
employé ; une soupape de sûreté 
pour éviter l 'explosion, *in ïobHiet 
de dégagement perm.ettant.de lâcher 
la vapeur quand ïa cuisson *est ter
minée complètent la description de 
ce petit chauffeur gui a une si 
grande importance dans notre pro
thèse denta i re moderne. 

Et main tenant que nous avons 
fait connaissance avec les maté
riaux à emp loyer ainsi qu'avec le 
tour et le vu Icanisattur dentaires, 
nous p o u r r o n s , dans le prochain 
numéro passer ' immédiatement aux 
procédés d'application. 

J Ë J . 1 0 U A K D T A I L L E B O I S , 

Chirurgien-Dentiste. 
(A suivre), 

Il y a quelque temps, un chimiste 
anglais, le professeur Papper, an
nonçait un jour, dans une de ses 
conférences populaires sur la chi
mie, qu'il venait de fabriquer envi
ron 250 grammes de sucre à l 'aide 
de vieilles chemises. 

Je vous laisse à penser si cette 
nouvelle étonna les nombreux au
diteurs qui entouraient l'illustre chi
miste ; on vit même un sourire in-
£*'é4ule se dessiner sur les lèvres de 
î$ piupart des personnes présentes, 
t-e ïari jparut inadmissible,et cepen
dant i i en n'était plus vrai. 

s w « de vieux chilïons,qui n 'é
tait alôi's qu 'une curiosité, se fabri
que aujourd'hui sur une grande 
iécb.elle. y an dernier, une nouvelle 
roanu.faqtu.re allemande, qui actuel-
Jernenctfonctionne très régulièrement, 
a J&vré au commerce plus de 500 
Miogs. ,de sucre fabriqué avec de 
vieilles toiles de lin. 

Cette iabrication est d'ailleurs des 
plus simples , la voici en deux 
irions : On traite d 'abord les chiffons 
par jt'acide sulfurique (S0 3 ,HO) 
qui les transforme en dextrine 
( C 1 2 H l 0 O i 0 ) . Ce nouveau produi t , 
après avoir subi un blanchissage de 
chaux #st soumis de nouveau à l'ac-
tiOû d 'un second bain d'acide sulfu
r ique plus concentré que le premier, 
et, de ce second bain, il sort trans
formé en glucose et peut dès lors 
servir à la fabrication des gelées et 
des confitures. 

Le prix de revient de la glucose 
obtenu par ce procédé est presque 
nul ; au point de vue chimique, elle 
ressemble beaucoup à celle qui ré
sulte du sucre de raisin. 

Il est permis de s'étonner lors
qu'on voit le gouvernement allemand 
laisser travailler en paix les fabri
cants de ce nouveau produit ; dans 
tous les cas, si nos voisins d'outre-
Rhin ne trouvent aucun danger pour 
la santé publique à laisser consom-
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mer du sucre fabriqué avec des chif
fons imprégnés de mille résidus im
purs, il est de notre devoir, à nous, 
de signaler le fait à nos gouvernants 
afin qu 'à leur tour ils surveillent 
l 'entrée des sucres allemands en 
France. A . B U U X E T . 

L E S A R C H I T E C T E S 
D U L ' H O T E L D E V I L L E 

que Messieurs Bailu et Deperthes ont 
dû au concours l 'honneur d'être 
choisis pour édifier ce monument qui 
est appelé à faire l 'admiration de nos 
concitoyens ; ce choix avait été de
vancé par l'opinion publique, il sera 
ratifié, nous n 'en doutons pas, par 
tous ceux qui visiteront cette résur
rection de l'édifice auquel Le Boc-

c a d o r avait laissé son nom. 

M. Ballu, élève de 
Huyot, grand prix de 
Rome, est certaine
ment un architecte du 
plus grand talent; de
puis vingt ans qu'il 
exerce nous comptons 
à son actif les œuvres 
suivantes : 

1" L'église Sainle-
Clotilde ; 

2 - La tour St-Ger-
main l'Auxerrois ; 

3- La réparation de 
la tour Saint-Jacques; 

4 - L'église Saint-
Ambrnise ; 

5- L'église Saint-
Joseph ; 

6 - Et enfin l'Hôtel 
de Ville de Paris. 

Ivi. Deperthes, son 
éminent confrère, ar
chitecte de la ville de 
Brest, inspecteur des 
travaux de Saint-Am-
broise édifia la cathé
drale de Notre-Dame 
d'Auray, une fontaine 
monumentaleàRouen 
et un édifice remar
quable à l 'étranger. 

Dans un prochain article ' nous 
donnerons de plus amples détails 
sur les travaux exécutés pa r ces 
deux hommes de génie. 

M. Solard, inspecteur des récents 
travaux de l'Hôtel de Ville, a été 
pour eux un collaborateur non moins 
actif qu'intelligent. 

Nos lecteurs se rappellent tous 

B A L L U 

B I B L I O G R A P H I E 

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

D I R E C T I O N D E M . F R E J JLY (1). 

L'encyclopédie ch imique dont le 
premier tome vient de paraître chez 
Dunod, comprendra f mviron six fois 
le développement d u tome premier, 

fi) Volume i n - 8 . ; 

quai des Auguslins}. 
55 francs. 

chez Dunod, 49, 
tome I en vente, 

soit douze volumes. Publiés sous la 
direction de M. Fremy, membre de 
l'Institut, professeur à l'Ecole poly* 
technique et directeur du Muséum, 
l'encyclopédie compte parmi ses 
collaborateurs M. Fremy,MM.H. Bec
querel, Berthelot, Bourgeois, Ad. 
Carnot, Gruner, Cloez, Debize, De
ll ray, Ditte, Duclaux, Duquesnef 
Gaudin, Joly, Jungfleisch, Lemohw 

Lodin, Matlasc, Mar-
gottet, Moutier, Vois-
sit, Rolland, Schlay-
denhaufeii , Schloe-
sing, Terquem, Te-
nier, Urbain, Vieille, 
etc., etc. Les noms 
qui précèdent tous 
connus par leurs tra
vaux et découvertes 
montrent clairement 
que cet ouvrage, lors
qu'il sera achevé, sera 
un monument de la 
science chimiquefran-
çaise. 

L'encyclopédie à la 
forme didactique d'un 
ouvrage de chimie ; 
les corps y sont étu
diés dans l'ordre im
posé par leurs carac
tères chimiques. Sons 
ce rapport l'encyclo
pédie s'éloigne com
plètement d'un dic
tionnaire de chimie, 
dans lequel les corps 
sont classés par let
tres alphabétiques. 
M. Fremy tient à cet
te forme didactique. 
Car, dit-il : « No

tre ouvrage n 'a pas seulement 
pour but de faire connaître tous 
les faits de la chimie, mais aussi de 
mettre en évidence les rapports 
que des faits présentent entre eux 
et les conséquences qu'on doit en 
tirer. Nous voulons, en un mot, 
qu 'en lisant notre encyclopédie on 
puisse suivre le développement de 
la science et même ses progrès. > 
Avant de commencer l'étude des 
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c o r p s s i m p l e s , l e s a u t e u r s o n t c r u 

d e v o i r p l a c e r e n t ê t e d e l e u r o u 

v r a g e d e s c o n s i d é r a t i o n s é t e n d u e s 

s u r l ' h i s t o i r e d e l a c h i m i e e t s u r l e s 

r a p p o r t s q u i e x i s t e n t e n t r e l a c h i 

m i e e t p l u s i e u r s a u t r e s s c i e n c e s . C e s 

g é n é r a l i t é s p o r t e n t l e n o m d'Intro
duction à l'étude de la chimie. C e t t e 

i a t r o d u c t i o n c o m p r e n d : « 1" D i s 

c o u r s p r é l i m i n a i r e s u r l e d é v e l o p 

p e m e n t d e l a c h i m i e , 

p a r M . F r e m y ; 2- P r o 

p r i é t é s g é n é r a l e s d e s 

c o r p s , p a r M . V i l l e ; 

3" E q u i l i b r e c h i m i q u e 

p a r M . L e m o i n e ; 4* 

M é c a n i q u e c h i m i q u e , 

f o n d é e s u r l a t h e r m o 

c h i m i e , p a r M . B e r -

I h e l o t ; 5- E l e c l r o c h i -

m i e , p a r M . B e c q u e 

r e l ; 0- R a p p o r t s d e l a 

c h i m i e e t d e l a p h y s i 

q u e ; p a r M . M o u t i e r ; 

T S u r q a c a p i l l a r i t é , 

p a r M . T e r q u e m ; 8 -

S u r l a c r i s t a l l o g r a 

p h i e , p a r M . M a l l a r d ; 

9' L e s l a b o r a t o i r e s , 

p a r M . F r e m y ; 10" 

G é n é r a l l i t é s s u r l e s 

m a n i p u l a t i o n s c h i m i 

q u e s , p a r . M . T e r r e i l . » 

L o r s q u ' o n l i t e e s a r 

t i c l e s , o n r e c o n n a î t 

q u e l a m ê m e q u e s t i o n 

a é t é t r a i t é e q u e l q u e 

f o i s p a r d e s a u t e u r s ^ r j w 

d i f f é r e n t s e t q u e l e s 

c o n c l u s i o n s n e s o n t 

p a s t o u j o u r s l e s m ê 

m e s . « U n p a r e i l - f a i t , 

d i t e n c o r e M . F r e m y , s e p r é s e n t e r a 

s o u v e n t d a n s l ' e n c y c l o p é d i e ; n o u s l e 

c o n s i d é r o n s c o m m e n é c e s s a i r e . » C e 

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

a t l a s d e 81 p l a n c h e s ; c e s p l a n c h e s 

r e p r é s e n t e n t l e s d i f f é r e n t s l a b o r a 

t o i r e s d e P a r i s , d e G r a t z , d e B e r 

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

m e n t s d o n t o n s e s e r t e n c h i m i e ; 

p u i s e n c o u l e u r , I 7 t a b l e a u x d ' a n a -

I v s e . 

C e t o u v r a g e d o i t s e t r o u v e r d a n s 

t o u t e s l e s b i b l i o t h è q u e s d e s i n g é 

n i e u r s , d e s c h i m i s t e s , d e s p h a r m a 

c i e n s , m é d e c i n s , e n u n m o t , d e t o u s 

c e u x q u i s ' o c c u p e n t t a n t s o i t p e u d e 

c h i m i e . 

N o u s c r o y o n s r e n d r e s e r v i c e a n o s 

l e c t e u r s e n l e s e n g a g e a n t p a r t i c u l i è 

r e m e n t à l i r e c e t o u v r a g e a u s s i u t i l e 

q u ' i n t é r e s s a n t U.n Bibliophile. 

m M m m 

- l i 

M. Dl iPERTIIES 

LE B A S A L T E 
S O N A P P L I C A T I O N A L ' A R T K T A 

L ' I N D U S T R I E 

(SICILE) 

P o u r o b t e n i r d e g r o s s e s p i è c e s 

d ' u n e n a t u r e s i m p l e m e n t b a s a l t i 

q u e p a r l e s y s t è m e d u r e f r o i d i s s e 

m e n t p r o g r e s s i f , o n é v i t e r a , d a n s u n 

f o u r o r d i n a i r e , d e f o n d r e d e s m o r 

c e a u x d e p l u s d e 1.000 k i l o g r a m m e s . 

S i l a p i è c e à o b t e n i r d o i t d é p a s s e r c e 

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

s i o n d e p l u s i e u r s f o u r s ; . — l e m o u 

l a g e s ' o p è r e d a n s l e s m ê m e s c o n 

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

L e basalte a c e t t e p a r t i c u l a r i t é 

i n t é r e s s a n t e q u e s o n r e f r o i d i s s e 

m e n t l e n t n e p r o d u i t s u r l u i q u ' u n e 

c o n t r a c t i o n i n s i g n i f i a n t e ; — c ' e s t 

a i n s i q u ' e n A n g l e t e r r e , s u r v i n g t -

s i x m o r c e a u x d e b a 

s a l t e f o n d u s p o u r l a 

c o n s t r u c t i o n d ' u n e 

v o û t e d e 7 7 m è t r e s d e 

l o n g u e u r , i l n e s ' e s t 

t r o u v é , l o r s d e l a m i s e 

e n p l a c e d e s p i e r r e s 

r a p p o r t é e s à s e c , l e s 

u n e s c o n t r e l e s a u 

t r e s , q u ' u n e d i f f é r e n c e 

d ' u n c e n t i m è t r e p a r 

d é f a u t . 

O n o b t i e n t g é n é r a 

l e m e n t d u basalte , 
p a r l e p r e m i e r d e s 

p r o c é d é s i n d i q u é s , d e s 

p i l o n s , m o r t i e r s , e n 

c l u m e s à l ' u s a g e d e s 

b a t t e u r s d ' o r , a i n s i q u e 

d e s p a v é s e t b o r d u r e s 

d e t r o t t o i r s ; — m a i s 

i l r é s u l t e d e c e q u i 

p r é c è d e , q u e l ' o n 

p o u r r a i t a i n s i c o n s 

t r u i r e j u s q u ' à d e s 

m a i s o n s e t d e s é d i 

f i c e s d o n t l a d u r é e 

e t l a s o l i d i t é d é l i e 

r a i e n t l ' a c t i o n d e s a n 

n é e s , d e s s i è c l e s m ê 

m e , p u i s q u e c ' e s t d u 

basalte d ' E t h i o p i e q u e l e s E g y p t i e n s 

t i r a i e n t l e u r s s t a t u e s , l e s o r n e m e n t s d e 

l e u r s t e m p l e s s a c r é s , a u t e m p s o ù l e 

s e n t i m e n t d e l a d i v i n i t é c h e r c h a i t à 

s e c o n s o l i d e r t o u s l e s j o u r s d a v a n 

t a g e . S i n o s a ï e a x , s u r l e c h a m p n é -

f i s t e d ' A z i n c o u r t , a v a i e n t p u o p 

p o s e r a u x p i e r r i o r s a n g l a i s u n e 

a r t i l l e r i e d e basalte, q u i s a i t c e q u e 

s e r a i t a u j o u r d ' h u i l a f a c e d u m o n d e ? 

L e c h a m p d e s s u p p o s i t i o n s e s t a u s s i 
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l a r g e q u e l e s c r o y a n c e s ; — u n 

m y s t è r e d e p l u s o u d e m o i n s n ' i m 

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

g a t i o n d e l e c o m p r e n d r e ! 

ft * 

E n s e c o n d l i e u , a v o n s - n o u s d i t , 

p a r l e r e f r o i d i s s e m e n t r a p i d e d ' u n e 

p e t i t e q u a n t i t é d e basalte e n f u s i o n , 

o n o b t i e n t u n e s u b s t a n c e - v i t r e u s e . 

C ' e s t a i n s i q u ' o n f a b r i q u e d e s f e u i l l e s 

p o u v a n t a v o i r j u s q u ' à 30 m è t r e s d e 

l o n g s u r 1 m . 5 0 d e l a r g e e t d e 1 à 

6 c e n t i m è t r e s d ' é p a i s s e u r . 

L e s f e u i l l e s l e s p l u s é p a i s s e s , p e u 

v e n t ê t r e , à t r è s b o n m a r c h é , ^ p o 

l i e s m é c a n i q u e m e n t e t g r a v é e s à 

l ' a c i d e h y d r o f l u o r i q u e . O n e n f a i t 

a l o r s d e s d e s s u s e t d e s c h a m 

b r a n l e s d e c h e m i n é e s , d e s p a n 

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

t o i r s , c o n s o l e s , t a b l e s , s o c l e s d e 

p e n d u l e - s , p r e s s e - p a p i e r s , e t c . . S i 

l ' o n m é l a n g e s u r t o u t à l a m a t i è r e 

e n f u s i o n t o u t e s l e s s u b s t a n c e s e m 

p l o y é e s e n v e r r e r i e p o u r - c o l o r e r 

l e s v e r r e s e t l e s é m a u x , i l e n r é s u l t e 

à v o l o n t é , s o i t d e s t e i n t e s u n i e s , s o i t 

d e s m a r b r u r e s s e m b l a b l e s à d e s 

v e r r e s c o l o r é s ; — l e m a r b r e e s t 

s u r p a s s é d e b e a u c o u p e n s o l i d i t é 

c o m m e e n a p p a r e n c e . 

L e s f e u i l l e s l e s p l u s m i n c e s s o n t 

r é s e r v é e s à l a c o u v e r t u r e d e s b â t i 

m e n t s , e t r e m p l a c e n t a v e c a v a n t a g e 

c e t t e p e s a n t e t o i t u r e d e b r i q u e s q u i 

n é c e s s i t e t a n t d e c h a r p e n t e , e t n ' e s t 

p a s d e b e a u c o u p a u s s i é c o n o m i q u e . 

L a c o u v e r t u r e d e basalte l ' e m p o r t e 

m ê m e s u r l ' a r d o i s e ; — p o u r u n 

m è t r e c a r r é d e t o i t u r e , i l f a u d r a i t 

4 2 a r d o i s e s d u p o i d s d e 1 7 k i l o 

g r a m m e s , t a n d i s q u e 2 0 f e u i l l e s 

b a s a l t i q u e s d e 6 m i l l i m è t r e s d ' é 

p a i s s e u r s u f f i s e n t . C e s 2 0 f e u i l l e s , 

q u i n é c e s s i t e n t m o i n s d e c h e v r o n s 

e t d e c l o u s , p è s e n t 1 4 k i l o g r a m m e s . 

S i e l l e s s o n t u n i e s ; — 1 5 k i l o g r . s i 

e l l e s s o n t g a u f ï r é e s . 

A B i r m i n g h a m , u n e c o u v e r t u r e 

d e c e g e n r e , d e 4 0 m è t r e s d e l o n g 

s u r 2 0 d e l a r g e , a s u b i s a n s a l t é r a 

t i o n l e s v a r i a t i o n s c l i m a t é v i q u e s d e 

n o m b r e u s e s e t l o n g u e s a n n é e s . 

* 

P a r l e t r o i s i è m e p r o c o d é d e l a d é v i -

t r i f i c a t i o n j o i n t à c e q u e n o u s a v o n s 

d i t d e l a f a c i l i t é d e v a r i e r l e s c o u 

l e u r s e t r e f l e t s d u basalte, o n o b t i e n t 

d e s s t a t u e s , c o r n i c h e s , p i l a s t r e s , 

m a r c h e s d ' e s c a l i e r s , d a l l e s e t g o u t 

t i è r e s , t o u t à l a f o i s d u r a b l e s e t d e 

b e l l e q u a l i t é , p o u v a n t p r é s e n t e r , p a r 

1 / e f f e t d u p i o u l a g e , J e s r e l i e f s l e s p l u s 

d é l i c a t s . 

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

d u i t e d e s e a u x e t d u g a z , d e s t u y a u x 

d ' u n e é p a i s s e u r d e d e u x c e n t i m è 

t r e s , d ' u n p o i d s d e n e u f k i l o g r a m 

m e s p a r m è t r e c o u r a n t , l e s q u e l s r é 

s i s t e n t a v e c a v a n t a g e à u n e p r e s s i o n 

d e 1 7 a t m o s p h è r e s . 

L e i a s a ^ e f o n d u s ' e m p l o i e e n c o r e , 

s o i t à J a c o n s t r u c t i o n d e s c h a m b r e s 

s e r v a n t à l a f a b r i c a t i o n d u c h l o r u r e 

d e c h a u x ( h y p o c h l o r i t e d e c h a u x ) ; s o i t 

a u m o u l a g e d e s t o u r i l l e s e t b o n b o n 

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

f u r i q u e , m u r i a t i q u e et n i t r i q u e . 

C e t t e v e r t u d e r é s i s t a n c e à i ' & c t i o n 

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

é g a l e m e n t c o m m e p i e r r e d e t o u c h e . 

\Jn d e s h o m m e s q u i o n t l e p l u s 

c o n t r i b u é à f a i r e c o n n a î t r e l e s e f f e t s 

v a r i é s d e l a f u s i o n d u basalte, e s t u n 

a n g l a i s , M . S t a n l e y , v e r s 1 8 5 7 ; — 

r n a i s , d e p u i s c e t t e é p o q u e , l a S c i e n c e 

I* m a r c h é , c o m m e l ' I n d u s t r i e . 

E l l e s p r o g r e s s e n t e n c o r e l ' u n e e t 

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

l e basalte n e s o i t a p p e l é à j o u e r q u e l 

q u e j o u r u n r ô l e d e p l u s e n p l u s 

g r a n d d a n s l ' a c t i f d e n o s r i c h e s s e s 

n a t i o n a l e s . 

R F N É A S S E . 

U X E N O U V E L L E V I D A N G E U S E 
(Suite) 

Construction de lajosse. — L a 
v i d a n g e u s e a u t o m a t i q u e p e u t ê t r e 

c o n s t r u i t e e n t o u t e s o r t e d e m a t é 

r i a u x : m a ç o n n e r i e e n p i e r r e s o u e n 

b r i q u e s , b é t o n a g g l o m é r é , b o i s , t ô l e 

o u a u t r e s m é t a u x . 

. ' L e b o n f o n c t i o n n e m e n t d e l a v i 

d a n g e u s e n é c e s s i t e u n e c o m p l è t e 

é t a n c h é i t é , e t l ' i m p é n é t r a b i l i t é l a 

p l u s g r a n d e a u x l i q u i d e s o u à l ' a i r . 

C e t t e c o n d i t i o n r e m p l i e ; , l a v i d a n 

g e u s e d e v i e n t c o m p l è t e m e n t i n o 

d o r e , e t p a r l à m ê m e e l l e p e u t ê t r e 

é t a b l i e p a r t o u t , à l ' e x t é r i e u r o u à 

l ' i n t é r i e u r 4 e l ' h a b i t a t i o n ; a u - d e s 

s o u s , a u n i v e a u o u a u - d e s s u s d u s o l , 

d a n s l a c a v e o u d a n s u n e p i è c e q u e l 

c o n q u e e t m ê m e l e p l u s s o u v e n t d a n s 

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

v i d a n g e e l l e - m ê m e i n c e s s a m m e n t , 

s o n v o l u m e p o u r r a ê t r e r é d u i t d a n s 

d e s p r o p o r t i o n s c o n s i d é r a b l e s : u n e 

c a p a c i t é d ' u n m è t r e c u b e s u f f i r a a m 

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

s o n d e £ 0 à 2 5 h a b i t a n t s . 

S i l a , v i d a n g e u s e n ' e s t p a s e n b o i s 

o u e n f e r ^ e l l e e s t c o n s t r u i t e e n b r i 

q u e s ox\- e n m a ç o n n e r i e a v e c u n e 

c o u v e r t u r e o u v o û t e e n d a l l e s , p i e r 

r e s p u _ h r i q u e s b i e n j o i n t e s , b i e n 

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

a c c è s à l ' a i r e x t é r i e u r . L a f o n t e , l a 

t e r r e c u i t e , l e c i m e n t p e u v e n t ê t r e 

e m p l o y a s p o u r l e t u y a u d e c h u t e 

v e r t i c a l q u i p é n è t r e d a n s l a f o s s e e t 

l e t u y a u c o u d é d e d é c h a r g e q u i e n 

s o r t . t\ est n é c e s s a i r e q u e c e s t u y a u x 

s o i e n t p a r f a i t e m e n t s c e l l é s . 

Fonctionnement de la vidangeuse.. 
— - L a f o s s e A é t a n t c o n s t r u i t e o u 

i n s t a l l é e d a n s l e l i e u v o u l u , n o u s l a 

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

t u y a u x d e v i d a n g e , d e c h u t e , p l o n 

g e a n t d e q u e l q u e s c e n t i m è t r e s d a n s 

c e t t e e a u . L a f e r m e t u r e h y d r a u 

l i q u e e s t a l o r s c o m p l è t e , a u c u n e 

é m a n a t i o n n e p e u t a v o i r l i e u , a u c u n 

g a z n e p e u t s o r t i r . 

A i n s i r e m p l i e d ' e a u , l a v i d a n g e u s e 

e s t p r ê t e à f o n c t i o n n e r . S ' i l e n t r e 

d a n s l a f o s s e u n l i t r e d e m a t i è r e f é 

c a l e , i l e n s o r t i r a u n l i t r e d ' e a u q u i 

n e s e r a q u e d e l ' e a u p u r e . 

G. N O T E R H E L . 

(A suivre). 

Le Gérant: BOUDARD. 
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LVSEXSIBILISATEUR DUCHESSE 

Extraction des dents sans douleur, con
servation ot guérison des dents par l'auri-
fication à LORDORA.SEG. 

Poae de dents et dentiers (brevetés,) lais
sant le palaia libre, n'altérant ni le sens du 
goût, ni la prononciation, 43 , r u e de La

te. 

L E D O C T E U R C H O F F E 

Offre gratuitement à tous поз lecteurs la 7 r a c 

édition de son Traité de Médecine prat i
que, dans l eque l il expose sa ny'ithode consa
crée par 10 années de succès d a n s les hôpitaux 
pour la guérison des maladies chroniques 
de tous les organes, et des hernies, hé-
morhoïdes, goutte, phthisie, as thme,can
cer, obésité, maladies de vessie et de 
matrice, etc. Adresser les demandes, quai S 1 

Michel, 27, Paris. 

Nous avons le plaisir de s igna ler à l 'atten
tion de nos lecteurs une nouve l l e préparation, 
connue sous le nom de Régénérateur du Doc
teur Lièbaut et n o u s s o m m e s persuadés 
qu'elle est appelée à un bri l lant avenir . Com
posé d'un heureux m é l a n g e de p lantes dont 
la vertu est connue depuis l o n g t e m p s , ce R é 
générateur est non s e u l e m e n t u n dépurat i f 
précieux, mais encore u n a n t i - s i p h y l i t i q u e 
souverain, au moins pour ce qui concerne 
la aiphylis primaire e t secondaire , car on n'a 
pas à craindre ici de guér ir u n mal par un 
autre mal, c'est-à-dire de guérir la s ipûyl i s en 
provoquant des maladies mercurio l los avec 
toutes leurs su i tes . 

Sous tous les rapporta, ce n o u v e a u produ i t 
est à la hauteur de la sc ience moderne ; dans 
»a préparation, on a t e n u compte des a n c i e n 
ne! bonnes théories, aussi b i en que des n o u 
velles découvertes, e t le Régénérateur du 
D r Liébaut doit être cons idéré comme une 
richesse do plus dans notre trésor médical-. 

I r ^ ™ ur.e bout. GASTRALGIES, DYSPEPSIES, GRAVELll 

Pour tout ce qui concerne la pu
blicité dans les Journaux populaires, 
s'adresser h M. d e C i i a u é t o u r , 
régisseur, rue Montmartre, 99 (Cour 
des Messageries). 

SPECTACLES DE LA SEMAINE 
8 OjO P A L A I S - R O Y A L . — La Brebis Egarée. 
8 û[0 V A U D E V I L L E . — L e Pressoir. 
8 0[0 G Y M N A S E . — Mme CaYerlet. 
8 OiO P O R T K - S T - M A R T I N . — Le Bossu. 
8 1\2 C H A T E L E T . — Mille et une Nuits . 
7 l\2 F O L I E S - D R A M A T I Q U E S . — la Mascotte 
8 0[0 A M B I G U . — Les Cerises. 
7 3[4 N A T I O N S . —• Lazare le pâtre. 
8 1T4 C O M É D I E - P A R I S I E N N E . — U n homme 

de glace. — 115, rue Pigalle. 
8 OiO C L U N Y . — C'est la Loi. 
8 l\2 A T H É N É E . — Lequel. — Le Train de 

9 heures 15. 
8 1|2 CTRQIIE D 'ÉTÉ .—Exerc i ces équestres 
8 0|0 F O L I E S B E R G È R E . — Tous les soirs. 
8 1]2 H I P P O D R O M E . — Tous les soirs, 

jeudis, dimanches, et fêtes à 3 h. 
M U S É E G R É V I N . — Passage Joufi'roy, bou

levard Montmartre, 10. 
8 0[0 CONCERT D E S C H A M P S - E L Y S É E S . (Der

rière le palais de l 'Industrie.) — 
Solistes, orchestres et chœurs. 
Abri en cas do pluie. 

F U S I L S A N G L A I S 

Effet du CBOKEBORE a n g l a i s s u r u n l i èvre à 50" 
Armes sérieitses et garantieSj 

venduos a u x m ê m e s pr ix qu'à L o n d r e s . 

A . GUINARD S? C e 

8, A V E N U E D E L'OPÉRA., 8 

(En face de la rue de VEchelle) 

Ut KHÉRALE ÉHJSEOENT BECONSTITuiJTÏ 
Chlorurée todique, bi-carbonatée, arsenical* 

{28 millig. d'arséniate dt loude par Util) 
On dtttu Terra a. t r o i s v e r r e s p a r Jour avant o n 

p e n d a n t l e s r e p a s . 
R é g é n è r e l e s e n f a n t s d é b i l e s e t l e s p e r s o n n e » 

affaibl ies . Anémie, Lvmphatisme, Affections de la 
peau et des voies respiratoires, Fièvres intermit
tentes. E m p l o i u s u e l e n b o i s s o n et e n g a r g a r l s m e s 
c o n t r e l e s Bronchites et Angines ; e n b o i s s o n et l o 
t i o n s p o u r l e s dartres légères, gerçures et rougeurs. 

COLSiMCBETTES en PAPIER MOULE] 
Et en Papier recouvert de toile Linge élégant, solide, commode pour tous 

PRIX nu RI.AHCHISSAGK 
Papier tomert 

de Tulle 
2"" QUAUITK 

li donz. 90 e. 
« i 51r. 

ii . 9fr. 
Par ls poste, 20 e. en sus par douzaine. 

Envoi franco par chemin de fer en France à partir de 25 fr. 
Envoi gra tu i t Bt f c ° du splendïde Catalogue i l l u s t r é 

M" GRAY. E. MET A f/°, S", 43, h" des Capucines, Paris 

PARFUMERIE DE 11 JEOE MÈRE | 
1 1 1 1 67, rue de Provence, Paris 

7J\i 
'V Fait disparaît /- t^'Vr Fait disparaître les rougeurs et les | 

i f \ rugosités delà peau.Le j)ot,3fr. 

Liqueur normale concentrée de Goudron de Norwégo 
Pour préparer instantanémErt EAU, VINS, BIÈRE & TISANES de Gnudroi 
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L'affaire ég3 r pttenne, n o u s l 'avons 
déjà dit , n'est point la cause princi 
pale de la baisse; elle n'a môme, 
dans la réac t ion a c t u e l l e , qu'un rô le 
secondaire . Ces faits et les dépréc ia 
t i ons des cours n'ont aucune c o r r é 
la t ion en tre euxj pas plus que la 
lourdeur de la Bourse ne correspond 
à la s i tuat ion de notre p a y s . 

Le mal remonte p l u s haut et, 
chaque jour o n es t ime m i e u x l ' é t en 
due du mal reçu en j a n v i e r . Il faut 
vo ir se trans former , se fus ionner ou 
disparaître u n certa in nombre de 
soc i é t é s , mal e n g a g é e s o u tard v e 
nues p o u r profiter des dépoui l l e s 
o p i m e s dont e l l es v e n a i e n t prendra 
part . 

E n second l i eu , il faut que l e s So
c ié tés de crédi t s 'a l l ègent et vendent-
dans l e s prix doux l e s va leurs do 
leurs por te f eu i l l e s II n e suffit pas , 
pour pouvo ir c o n t i n u e r la sér ie des 
d iv idendes , d'avoir remplacé , par de 
m a u v a i s e s valeurs , l 'argent de l ' é 
pargne , i l faut encore avoir écou lé 
assez de papier pour n e pas voir ses 
bénéfices représentés par des feu i l l e s 
s èches . C'est là une dure véri té , mais 
c'est la v é r i t é . 

Mais ce n'est pas t o u t . U n an de 
baisse ne forme pas la contrepart ie 
de d ix années de hausse . Il arrive u n 

m o m e n t où il faut que l 'équil ibre Be 
fa^so en tre le revenu du p lacement 
et la valeur vraie da loyer de l'ar
gent . L'épargne, quoi qu'on en dise, 
t ient au bon v ieux t a u x do 5 0[0. 

Que les Ang la i s ou les Hol landais , 
na t ions commerçante s , p u i s s e n t 
abaisser le TUUX de l 'argent, c \ st 

poss ib le mais n 'oubl ions pas que la 
France est uu pays agr ico le par ex
ce l l ence et que son épargne est par
t i cu l i èrement la r é s u l t a n t e d'un dur 
labeur . C'est pour avoir m é c o n n u 
cet te véri té qu'on s'est la i ssé al ler à 
une o p l i m i s m e exagéré pour about ir 
à un spectac le l a m e n t a b l e d'un ag io 
tage effréné. 

P o u r n o u s ré sumer , i l y a e n c o r e 
b e a u c o u p de va l eurs qui ne sont pas 
à leur prix,"i l faut qu'e l les recu lent 
d a v a n t a g e . N o s rentes seu les , vous 
le voyez p a r l e s c o t e s , profitent de 
chaque éclaircie; n e v a l e n t - e l l e s pas 
aujourd'hui ce qu'e l les va la ient il y 
a u n an ? 

Le res te , ou à peu prè?, doit recu
ler e n c o r e , N Û T cet te année 1882 être 
e m p l o y é e t o u t e e n t i è r e à l iqu ider l e 
passé , i l n'y aurai t pas de t e m p s da 
perdu e t n o u s e s t i m o n s m ê m e qu'on 
aura fait une e x c e l l e n t e b e s o g n e . 

P . T H T J R W A N Q E R E T C a . 
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A N T O I N E B R E G U E T 

Nous avons pensé qu'il était con
venable de laisser la parole à ceux 
qui, l'ayant bien connu, ont pu ap
précier le grand savant que nous ve
nons de perdre. Aussi, nous empres
sons-nous cle reproduire les no lices 
que hiRevue Scientifique ct\a Revue. 
Littéraire consacrent à la mémoire 
de leur directeur, complétées par le 
discours qui les suit ; il n'y a rien à 
ajouter; c'est coque nous faisons,en 
assurant ici ceux qui pleurent sa 
mort que nous sommes des plus sen
sibles à leur douleur, car nous con
sidérons cette perte soudaine comme 
un véritable deuil scientifique. 

Yoici, d'ailleurs, Tarticle ému de la 

Revue Scientifique : 

Antoine Breguet, l 'un des direc
teurs de la Revue Scientifique, est 
mort brusquement dans la matinée 
du 8 juillet. 

Nous ne ferons que répéter ce que 
chacun pensait à la funèbre cérémo
nie de lundi : 

La mort d'Antoine Breguet est un 
désastre irréparable. 

Nous ne parlerons pas de ses qua
lités d 'homme, de sa bienveillance, 
de sa gaieté, de son enjouement 
plein de grâce, de ses manières dis
tinguées et spirituelles, de sa fran
chise et de sa d'ouceur. Jamais un tel 
souvenir ne sera effacé de la mé
moire de ses amis, de ceux qui ont 
eu le bonheur de le connaître, et qui 
ont maintenant la cruelle douleur 
de n'avoir plus, de tout ce passé, 
qu 'un souvenir. 

Ce jeune homme charmant était 
un savant distingué. Nul ne peut se 
rendre compte des services qu'il 
devait rendre à la science et à l'in
dustrie. Comme son père, comme 
son grand-père, comme son bisaïeul, 
il avait, par un rare privilège, le goût 
des recherches scientiûques et des 
applications pratiques. En même 
temps qu'il perfectionnait la con
struction des machines Gramme, il a 

réussi, le premier, à en donner la 
théorie mathématique dans un mé
moire remarquable. 

Au moment où Graham Bell décou-
i vrait letéléphone,puislephotophone, 

Antoine Breguet s'occupait, à Paris, 
I de la construction des téléphones. 

Il a même imaginé un nouvel appa-
, reil,dont le principe est, extrêmement 
| intéressant, et il apporté à la cons-
I truction de l 'instrument de Bell des 
• perfectionnements importants. 

L'activité d'Antoine Breguet était 
prodigieuse. Hélas! il aurait dû 
modérer cette ardeur. Mais il ne 
savait pas' se donner à demi. C'est 
lui qui a organisé et dirigé cette bril
lante exposition d'électricité, de la
quelle il aurait pu dire — sans men
songe — qu'elle était son œuvre et 
sa chose. 

Le temps qu'il consacrait à la 
Revue Scientifique était son bon 
temps, comme il avait coutume de 
dire, et il apportait à cette occupa
tion le même esprit d'initiative, le 
mêmebonsens qu'à ses autres études. 
Combien d'articles excellents ont été 
inspirés et provoqués par lui t Que 
de remarques judicieuses et d'amé
liorations utiles n'a-t-il pas su intro
duire dans la rédaction de notre 
Revue\ 

Et voilà que tout ce talent, toute 
cette activité, toute cette science, 
toute cette grâce, ont été brutale
ment anéantis 1 

« La mort, disait récemment M. 
J Renan dans un éloquent discours, je 
j la trouve odieuse, haïssable, insen-
j sée, quand elle étend sa main froi-
j dément aveugle sur la vertu et sur 
; le génie.. . » N'est-ce pas le cas au

jourd 'hui de répéter ces sombres 
paroles,quand nous voyons unjeune 
homme tomber martyr de la science 
et du travail ? 

Nous y ajoutons l'appréciation suivante 
de la lïavue Littéraire : 

Nous avons eu la douleur de 
perdre, samedi dernier, M. Antoine 
Breguet, l 'un des deux directeurs de 
la Revue Scientifique. 

[ A tous les dons de la naturelesplus 
aimables, et les plus sympathiques, 
Antoine Breguet joignait les plus 
brillantes aptitudes scientifiques et 

[ une vive ardeur au travail. Si jeune 
! qu'il fût ,—il n'avait que trente-deux 

ans ! — il a marqué sa trace, dans la 
| théorie et dans l'industrie nouvelles 

de l'électricité appliquée. 

Ceux qui ont admiré, l'an dernier, 
les merveilles du Congrès d'électri
cité, en reporteront en grande partie 
l 'honneur à Antoine Breguet, qui en 
fut l 'organisateur le plus actif. Mais 
l 'honneur ne va pas sans la peine, et 

| c'est sans doute aux fatigues exces-
j sives qu'impose une pareille tâche — 
j et dont le public ne se doute guère 

quand il jouit du résultat — qu'il 
faut expliquer la maladie de cœur 
qui l'a enlevé à sa famille, à ses amis, 
et au monde savant. 

Portant un nom rendu célèbre de 
| père en fils depuis plusieurs généra-
; lions, lié d'une parenté étroite avec 

MM. Ludovic Naliog et Berthelot (de 
1 Institut),père de trois petits enfants, 
il était comme enveloppé d'illustra
tions et de bonheur. Jamais peut-être 

J on ne vi tréunhautant qu'en ce jeune 
I homme, tout ce qui fait le prix, le 

charme, la valeur et la noblesse delà 
vie. 

! lit tout cela a été fauché dans sa 
fleur, non seulement de si belles 

\ espérances, la désolation d une fa
mille si digne de la considération 
publique, le chagrin profond des 

1 amis, un triste et mélancolique sou-
j venir chez tous ceux qui ont connu 

Antoine Breguet ou qui seulement 
ont entendu parler de lui mais aussi 
— ajoutons-le — la marque durable 
des travaux du jeune savant. 

Voici le discours prononcé par 
M. J. Sciama, membre du conseil 
d'administration de la maison Bre
guet. 

• Messieurs, 

Le conseil d'administration de la mai
son Breguet ne saurait laisser fermer 
cette tombe si prématurément, si brus
quement ouverte, sans témoigner publi
quement de sa profonde douleur. C'est 
en son nom que je viens rendre hom
mage aux qualités éminentes du colla-
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borateur que. nous perdons, exprimer à 
sa .'amilie en pleurs la part légitime que 
nous prenons à son affliction sans me
sure. 

D'autres pourront vous dire ce qu'il 
y avait de charme dans l'esprit, dans le 
cœur d'Antoine Breguet ; quelles exqui
ses relations il savait établir avec qui
conque l'approchait; d'autres pourront 
vous dire avec quelle ardeur il dépen
sait au service de la science en général, 
et de la science électrique en part icu
lier, les heureuses facultés dont il était 
doué, les connaissances multiples qu'il 
avait acquises par un travail sans relâ
che ; je me bornerai, quan t a moi, à vous 
parler du directeur de la maison Bre
guet. 

Je serai bref. — Un homme comme 
Antoine Breguet se définit d'un seul 
trait : droit dans son esprit et dans son 
cœur, il voyait nécessairement juste et 
loin, et communiquait facilement aux 
autres ses convictions. — Joignez à ces 
précieuses qualités une grande aménité 
de formes, — ce qui estplus rare, — une 
grande maturité d'esprit, exempte de 
toute gravité pédante, at vous vous ren
drez compte de la valeur d'Antoine Bre
guet comme directeur de la place pré
pondérante qu'il occupait, à jus te t i tre, 
dans le conseil d'administration de la 
maison Breguet. — Digne hérit ier d'un 
nom difficile à porter par l'éclat dont 
font lait resplendir un père, un grand-
père, un bisaïeul illustres, il avait réussi, 
bien qu'encore très jeune, à ajouter à la 
gloire familiale, en creusant, des pre
miers, le sillon si fécond, des applica
tions variées de l'électricité aux besoins 
industriels et sociaux. 

C'est pour donner à ses t r avaux toute 
l'ampleur qu'ils comportaient qu'il avait 
récemment appalé à sou aide le concours 
de capitaux amis, trop heureux de se 
confier à sa direction si probe, si intelli
gente... Des ateliers s'élèvent,en ce mo
ment, rue Didot, sur des plans par lui 
arrêtés, qui, exclusivement consacrés à 
l'industrie électrique, seront à la fois le 
plus beau temple ouvert à cette nouvelle 
industrie et le legs impérissable d*un 
esprit consacré tout entier à son déve
loppement. — Sur le fronton de ce mo
nument nous inscrirons, à côté des 
noms de : 

Abraham Breguet, 
Antoine Breguet, 
Louis Breguet, 

celui d'Antoine Breguet, dernier rejeton 
de cette race illustre, mort très jeune de 
sa trop grande ardeur au succès de l'œu
vre à laquelle il s'était consacré. 

Car, messieurs, nous devons le re
connaître, Antoine Breguet a. succombé 
à un excès de travail . — Heureux de 
propager les découvertes déjà nombreu
ses de la science électrique, il s'était ab
sorbé pendant toute l'année dernière 
dans l'organisation de l'exposition d'élec
tricité dont chacun se rappelle le succès ; 
mais, en même temps, la marche de sa 
maison réclamait des soins, imposait un 
travail régulier. — C'est en se surme
nant sans pitié qu'Antoine Breguet a fait 
face à ces exigences multiples. Dès la 
fermeture do l'exposition, des indispo

sitions successives, qui devaient aboutir 
sans discontinuité à une issue fatale, 
n'ont laissé aucun douta sur la cause 
première de ses maux et ont fait d'An
toine Breguet une des victimes de la 
science et du travail . 

La perte est grande, messieurs, pour 
la science, pour l 'industrie, pour la mai
son Breguet dont j e suis ici l 'organe; 
mais quelle n'est-elle pas pour cette 
jeune famille, dont Antoine Breguet était 
le chef adoré ! Quelle n'est-elle pas pour 
son père et sa mère atteints dans les 
fibres les plus profondes de leurs affec
tions !... De semblables douleurs ne com
portent aucune consolation ; le temps 
seul peut en at ténuer l 'amertume. Qu'il 
:ious soit seulement permis de mêler ici 
nos larmes à celles de ses parents éplorés. 

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 
Mer intérieure. — Nous lisons 

dans le journal, Paris : 
La grande commission de 45 

membres, instituée pour examiner 
le projet de création d'une mer in
térieure dans le Sahara tunisien et 
algérien, a tenu, ce matin, sa der
nière séance, au ministère des af
faires étrangères, sous la présidence 
de M. de Freycinet. 

La commission a d'abord entendu 
M. le commandant Roudaire, qui a 
combattu avec la plus grande éner
gie les conclusions des trois sous-
commissions que nous avons précé
demment fait connaître. 

M. Roudaire s'est attaché surtout 
à réfuter les calculs auxquels s'est 
livrée la première sous-commission, 
chargée d'examiner le projet au 
point de vue des moyens d'exécu
tion. 

C'est surtout, on le sait, sur l'éta
blissement du prix de revient, que 
porte le désaccord entre la com
mission et M. Roudaire. 

Celui-ci persiste à fixer à 50 cen
times le coût du mètre cube de ter
rassement, au lieu de 1 fr. établi 
par la commission. 

Il néglige en outre, la dépense 
nécessitée par l 'enlèvement du dé
pôt que l'action des eaux du canal 
d'accès produirait dans les chotts, 
dépôt dont le cube s'élèverait à cinq 
millions de mètres, ainsi que le ser

vice des intérêts qu'il faudrait servir 
aux actionnaires pendant la période 
de remplissage des chotts, période 
qui ne serait pas inférieure à 15 an
nées. 

Dans ces conditions, la dépense 
totale ue saurait être évaluée à 
moins de 700 millions. 

La commission s'est ralliée à la 
proposition suivante qui lui a été 
soumise par M. Rousseau, sous-se
crétaire d'Etat aux travaux publics. 

» La commission, tout en rendant 
hommage aux intéressants travaux 
de M. Roudaire, ainsi qu'à la persé
vérance et au courage qu'il a dé
ployés dansles difficiles éludes qu'il 
a poursuivies au cours de ces der
nières années dans le sud de l'Algérie 
et de la Tunisie ; 

« Considérant que la dépense d'é
tablissement de la mer intérieure 
paraît hors de proportion avec les 
résultats qu'on en peut espérer, est 
d'avis qu'il n'y a pas lieu, pour le 
gouvernement français, d'encoura
ger celle entreprise. » 

Cette proposition a étévotée à une 
grande majorité. 

Avant de lever la séance, M. de 
Freycinet a remercié les membres 
de la commission du zèle et de l 'ac
tivité qu'ils ont montrés au cours de 
leurs travaux. 

Aérostation météorologique. — 
La commission d'architecture et des 
beaux-arts du Conseil municipal 
vient d'émettre un avis tendant à al
louer une subvention de 1.000 fr. à 
« l'Académie d'aérostation météoro
logique » pour l'exécution d'un levé 
topographique de Paris, au moyen 
de photographies prises dans des 
ballons captifs. 

Les photographies seraient obte
nues en appliquant les procédés ima
ginés par M. Triboulet, et qui consis
tent à se servir d 'un jeu de plaques-
préparées au gélatino-bromure et 
correspondant au foyer de lentilles 
panoramiques,dont la mise au point 
a été calculée par avance, d'après la 
hauteur à laquelle on opère. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On sait que les plaques au gé
latino-bromure sont d'une telle 
sensibilité qu'elles permettent de 
prendre des vues presqu'instan-
tanées, et que M. le professeur 
Marey s'en est servi pour photo
graphier les oiseaux au vol. 

E L E C T R I C I T E 

L A L U M I È R E E D I S O N 

Le système d'éclairage à l'é
lectricité créé par Edison a pour 
but de se substituer au système, 
actuellement en usage, d'éclai
rage par le gaz. Il se compose 
de lampes à incandescence, d'un 
procédé de canalisation, de 
machines dynamo-électriques, et de 
différents accessoirs. 

La lampe (fig. l ) s e compose d'un 

(f ig- u 

filament de bambou carbonisé 
porté à l ' incandescence par le 
passage d'un courant électrique. 
Ce filament est placé à Tinté-
rieur d'un globe de verre ayant 
la forme et la grosseur d'une 
poire ordinaire et dans lequel 
on a fait le vide. Le petit ap
pendice qui surmonte le globe 
est la fermeture de l'orifice par 
lequel on a effectué le vide. Le 
col de la lampe est hermétique-

ment] fermé au moyen d'une sorte 
ï de bouchon en verre soudé avec 

lui, qui fait saillie à l'intérieur de 
la lampe. Le bouchon est formé 
d'un tube fermé à l 'une de ses 
extrémités (celle qui pénètre dans 
la lampe) et muni d'un bourrelet à 
l 'autre. C'est sur ce bourrelet que 
vient se souder la paroi circulaire de 
la lampe. Le tout fermé du bouchon 
est traversé par deux fils de platine 

isolés l'un de l'autre et emprisonnés 
dans la masse du verre au moment 
de la fermeture du tube. La traver
sée du verre est un des points déli
cats de la lampe. 

Les changements de température 
tendent à faire jouer les fils et à pra
tiquer des passages à l 'air; aussi 
emploie-t-on des fils de platine qui 
se dilatent comme le verre. Le fila
ment de charbon est fixé aux fils de 
platine au moyen d'un dépôt galva
nique de cuivre. Pour éviter que la 

f«g. 3) 

température ne s'élève trop à 
l 'endroit des soudures, ce qui 
pourrait amener la fusion du 
cuivre, le charbon présente à ses 
extrémités un élargissement 
dont le but est de diminuer en 
ces points, la résistance au cou
rant. Les fils de platine sont re
liés à des armatures en cuivre 
scellés dans du plâtre; la lampe 
ainsi achevée est prêle à fonc-
tionner.^La lumière qu'elle dé
gage est complètement fixe et 
sa couleur ne varie pas. Quand 
une lampe est hors de service, 
(ce qui arrive au bout de G ou 
8 mois) il suffit de la dévisser et 

J i y? d'en replacer une neuve dans la 
douille qui lui sert de support et 
où se trouve un ingénieux com

mutateur p é m e t t a n t d'éteindre ou 
d'allumer la lampe à volonté. 

La simplicité d'attache des lampes 
permet de les employer sous toutes 
les formes en usage pour le gaz. On 
peut donc les disposer sur des appli
ques, sur des chandeliers porta
tifs (fig. 2 ) ou sur des lustres. 

En outre, les lampes à incandes
cence se prêtent beaucoup mieux 
à l 'ornementation que le gaz ou les 
bougies, car elles brûlent dans tous 
les sens. La lumière y est aussi 
mieux utilisée puisqu'on peut la diri
ger au moyen de réflecteurs sur tels 
points que l'on voudra. 

C'est une qualité précieuse pour 
éclairer le travail des ouvriers. Dans 
les lustres on pourra mettre la lampe 
la tête en bas, toute la lumière sera 
réfléchie sur le sol sans projeter 
aucune ombre. 

A la récente exposition d'électri-
cité,les deux salons d'Edison étaient 
éclairés par deux lustres de Baccarat 
de 80 becs chacun par 16 suspen
sions et par des appliques de tous 
genres. Les lustres sont munis d'un 
commutateur général jouant le rôle 
de robinets de gaz à grande section, 
et permettant d'allumer oud'éteindre 
foutes les lampes à la fois. 

Cela n 'empêche pas chaque bec 
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d'être pourvu de son petit commuta
teur particulier.On peut de la môme 
manière installer tout un groupe de 
lampes dans un atelier et d'en réa
liser avec la plus grande facilité L'al
lumage et l'extinction instantanés. 

Les commutateurs se placent sur 
les deux fils principaux de l 'apparte-
r. ent,le long desquels viennent se ra-
mifierles filspluspetitsdes appareils 
dispersés.On voit par le dessin (fig.3) 
qui accompagne cet, article, qu'il est 
facile de les fixer à Faide de vis 
contre une cloison ou un mur quel
conque. I's comprennent trois cônes 
se manœuvrant simultanément à la 
main au moyen de la ma
nette à deux branches re
présentée sur la figure. 
De cette façon le courant 
est interrompu en trois 
points au lieu d'un et l'é
tincelle qui tendra à se 
produire sera trois fois 
plus petite que s'il n'y 
avait qu'un seul cône com
me dans les commutateurs 
à un bec. 

Pour satisfaire à certaines exi
gences spéciales comme celles des 
théâtres, par exemple, où il est néces
saire de pouvoir affaiblir ou augmen
ter à volonté l'intensité d'un groupe 
de becs, Edison emploie un rhéos
tat qu'il adjoint au commutateur. Ce 
rhéostat permet de régler à volonté 
l'intensité de la lumière. Edison a 
imaginé encore une disposition per
mettant l'emploi de la lampe à 
genouillière (fig. 4),dont l'usage est 
si répandu dans les bureaux, dans 
les ateliers, partout où la lumière a 
besoin de se plier aux exigences du 
travail, 

(A suivre). F . MONHA. 

parHœckel comme un retourpatho-
logique,vcrs des formes extrêmement 
anciennes. Certes il y a là un ensem
ble considérable de faits extrême
ment intéresants et bien dignes de 
nos méditations et de nos recherches 
les plus assidues. Les familles infé
rieures sporadiques et clair semées 
au milieu de races plus récentes, 
dont il a déjà été question à plu
sieurs reprises, montrent souvent 
un lel degré de dégradation qu'on 
ne peut guère supposer qu'elles 
soient dans l'état normal d'une race 
primitive ; mais bien que très peu 
élevées naturellement dans l'échelle 

LES RACES HUMAINES 
DU PLATEAU CENTRAL DE. LA FRANCE 

Le Goitre, lui même, si fréquent 
dans nos régions et qui est positive
ment pathologique, est interprété 

des races humaines,elles ont encore 
subi par diverses causes une très 
notable dégradation. Cet état d e 
choies, pousséà l 'extrême,conduit à 
l'idiotisme ou a une féroce stupidité-
Quoi qu'il en soit il faut rechercher 
ces familles si précieuses pour le 
savant, sur les points les plus inac-
cessibles,dansles gorgeslesplus pro
fondes et les plus malsaines, dans les 
terres les plus stériIes,parfois aussi au 
milieu dés landes et desgrands ma
récages. Rien souvent, cependant,on 
trouvera à côté d'elles des popula
tions bien p'us élevées reléguées 
dans ces régions pa r les hasards d e 
la guerre ou par d'autres causes. 

Cette étude si importante, il n'est 
que temps de l 'entreprendre, car 
partout, les familles, inférieures dis
paraissent par suite du mélange plus 
aisé de nos jours, par suite, aussi,de 
cette grande loi naturelle qui con
damne impitoyablement à disparaître 
toute race inférieure qui se trouve 
e n contact avec l e véritable blanc ; 

que cela ait lieu en Amérique ou en 
Europe, peu importe à la nature. 

On peut calculer le temps, et i 
n'est pas éloigné, où les anthropolo-
gistes chercheront vainement ces 
hommes préhistoriques, que nous 
pouvons encore contempler comme 
des fossiles égarés parmi les vivants. 
Ce qui se passe sous nos yeux nous 
le montre clairement. 

Par la grande vallée de la Lima-
gnearrive sans cesse, et peu à peu, 
une race d'hommes plus hauts de 
stature, plus actifs, plus entrepre
nants, plus intelligents, aussi, qui 
réussissent bien partout, et qui, en 

quelques années,ont rendu 
méconnaissables les popu
lations des environs des 
grandes villes.Ce sont des 
Français du Nord ou de 
l'Est, même aussi des Alle
mands qui arrivent partout 
où il y a des fabriques, des 
feieries mécaniques, des 
moulins, etc., qui se fixent 
dans le pays, et y laissent 

généralement une descen
dance plus ou moins nombreuse. 

Si cette marche envahissante de 
la véritable race blanche peut gêner 
l'anthropologiste dans ses études,elle 
est un véritable bienfait pour le 
pays. Ces nouveaux colons viennent 
renforcer les anciennes populations 
aryennes et de même origine, trop 
peu nombreuses ou trop mélangées 
d'éléments indigènes pour marcher 
rapidement vers le progrès. Cette 
lente migration qui s'effectue sans 
cesse, et maintenant plus rapide
ment que jamais,aur'a une influence 
colossale sur l'Auvergne et la tirera 
avant peu de son état d'immobilité. 

On n 'en est plus au temps où on 
se figurait que tous les habitants 
de l'Auvergne descendaient de la 
noble nation des Arvernes, et les 
antbropologistes sérieux ont perdu 
pour toujours cette illusion. Les 
Gaulois Arvernes, comme tous les 
conquérants,étaient en petit nombre; 
ils dominaient des serfs pour le 
moins aussi nombreux et apparte-
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riaient à des races plus anciennes. 
De plus les véritables Arvernes, qui 
étaient comme tous les vrais Gaulois 
de l 'époque des guerriers, ont dû 
beaucoup souffrir de leur héroïque 
lutte contre les Romains. Il n'est 
donc pas étonnant que les villages 
soient rares ou l 'anlhropologistepeut 
encore contempler, presque à l'état 
de pureté, les descendants de celle 
noble et magnifique race. Ces figu
res intelligentes, ouvertes, sympa
thiques, reposent sa vue attristée 
par les visages sombres, mornes, 
durs, des populations plus ou moins 
liguriennes qu'il rencontre souvent, 
il faut bien en convenir pour être 
sincère que cela coûte ou non à no
tre chauvinisme local. 

On a donné le nom de Celtes a 
toute cette masse de métis croisés et 
recroisés qui constituent le fond de 
la population actuelle,mais je doute 
qu'on ait fait, en cela, une chose 
utile. Il n'est peut-être pas, dans 
toute l'Furope,ivo[s l 'anthropologis-
tes qui finissent par tomber d'accord 
sur les Celtes en question bien diffé
rents de ceux de l'Histoire ; à ce 
point que les uns les font blonds,les 
autres noirs, les uns grands et les 
autres petits Pour nous la popula
tion de l'Auvergne est constituée 
par une masse de métis comme celle 
du reste de la France ; seulement 
dans tel village le sang Aryen do
mine ; dans tel autre les races indi
gènes ont conservé la prépondé
rance numérique et influé plus forte
ment sur le type dans le mélange ; 
et, sur quelque points assez rares, 
des types très primitifs se sont par
faitement conservés à l'état spora-
dlque. 

Voilà la vérité sur le sujet, et pour 
ne pas faire du roman, il faut re
noncer d'une manière absolue à 
faire des habitants de l'Auvergne 
une race à part et bien tranchée ab
solument différente des autres popu
lations françaises, comme quelques 
personnes semblent disposées à le 
croire. 

Les populations de l'Auvergne 

présentent trop d'affinités avec celles 
des différentes parties de la France 
pour pouvoir en parler avant d'a
voir traité de ces dernières, ce que 
nous ferons aussi brièvement mais 
aussi complètement qu'ils nous sera 
possible. 

Avant de nous engager dans cette 
direction, faisons remarquer que le 
plateau central est intéressant à étu
dier non seulement au point de vue 
anthropologique proprement dit, 
mais encore sous le rapport des 
mœurs, des coutumes, des tradi
tions et des croyances. Il l'est peut-
être même au point de vue du lan
gage, car, çà et là, dans le patois 
roman et d'origine latine, on re
trouve quelques mots qui ne sont 
pas latins ni même aryens. 

Mais ce sont de vieilles locutions 
en train de s'effacer, et qui ne per
sistent plus guère que dans quel
ques antiques chansons ou dans le 
langage des enfants. 

Je consacreraipeut-être plus tard, 
une notice particulière à ces ques
tions: pour le moment,revenons aux 
races humaines de la France, sans 
nous préoccuper des sous-races lo
cales et des variétés de villages, qui 
sont, cependan,ttrès intéressantes à 
d'autres points de vue. 

Ces questions extrêmement impor
tantes ayant été "obscurcies, comme 
à plaisir, il nous semble indispensa
ble d'envisager le sujet sous plu
sieurs aspects pour porter la con
viction d'une manière plus certaine 
dans les esprits. 

Nous tiendrons donc compte : 
1- Du côté historique de la ques

tion ; 
2' Du côtépaUontologique ; 
3 1 Du côté archéologique. 
Nous parlerons ensuite des races 

actuellement vivantes et nous en 
ferons une diagnose aussi brève que 
possible. 

Si nous consultions les anciens 
historiens, il nous serait facile de 
multiplier ici jusqu'à satiété, les ci
tations, mais la chose est si connue 
que cela n'est pas nécessaire. Nous 

voyons que les Gaulois étaient de 
grands hommes blonds, aux yeux 
bleus, à la peau très blanche et 
d'une impétuosité extrême, dans les 
combats. C'est ainsi que les plus 
anciens écrivains nous représentent 
déjà les Gaulois; c'est ainsi que nous 
les décrit Ammien Marcellin à une 
époque bien plus rapprochée de 
nous (de 320 à 390.) 

Les historiens latins donnent à 
ces hommes les noms de Gaulois 
ou de Celtes d'une manière indif
férente. Les Grecs paraissent préfé
rer les mots de Celtes et de Galates; 
les Latins celui de Gaulois. Les an-
ciens,surtout à l 'époque oùles Gaulois 
étaient bien connus, les distinguent 
très soigneusement des Germains, 
également blonds ; d'où il faut con
clure que les Celtes ou Gaulois 
étaient une race blonde particulière, 
et les Germains une autre ; mais 
toutes les deux Aryennes d'origine. 
Plus tard, il fut question d'une Gaule 
Belgique fil d'une autre Celtique, ceci 
a fait penser qu'il y «vait deux 
races Gauloises ; une Gaëllique et 
une Kymrique. On a même été jus
qu'à soutenir que les Gaëls étaient 
bruns, et les Kymris blonds. 

A. R O U J Û I ; . 

D o c t e u r ès-sc lences . 

(A suivre). 

LE MONOPOLE 

DES INHUMATIONS 
et les Crieurs d'enterrement sous 

l'ancien régime. 

Le monopole des inhumations, 
attribué aux fabriques des églises et 
aux consistoires protestants ou isra-
élites par le fameux décret du 13 
prairial an XII a donné lieu à bien 
des critiques. On sait que ce privi
lège n'a pas été improductif pour la 
spéculation, et l'on se souvient en
core du scandale que produisit la 
publication des Mystères des pom
pes funèbres.Tout le monde convient 
qu'il est temps de couper court aux 
abus odieux auxquels l'exploitation 
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d'un pareil privilège devait néces
sairement donner lieu. 

Sans aucun doute le Premier Con
sul commit une lourde faute lors
qu'il se laissa arracher,par les fabri-
ques,une pareille concession.Maisce 
qu'il est curieux de constater, c'est 
que dans ces circonstances comme 
dans beaucoup d'autres, où ses 
visées ambitieuses et personnelles 
lui inspirèrent des mesures impoli
tiques, qu'il pu t regretter plus tard, 
Bonaparte ne fit que revenir aux 
traditions de l'ancien régime. 

Sous l'ancien régime, en effet, les 
curés étaient de droit cha rgés - de 
l'inhumation de toutes les person
nes décédées dans l 'étendue de leurs 
paroisses. L'exercice de ce droit 
donna lieu, comme on peut aisément 
se l'imaginer, à une infinité de rè
glements, de décisions contradic
toires et de contestations entre les 
curés et les couvents, entre les cou
vents et les fabriques, entre les fa
briques et les entrepreneurs des 
pompes funèbres,, 

Ainsi, en Normandie, les curés 
étaient en possession du droit d'en
trer dans l'église des religieux jus
qu'à l'endroit où l 'on pose ordinai
rement le catafalque et d'y chanter 
le De profundis et le Libéra. C'est 
ce qui fut jugé en faveur du curé de 
Saint-Jean de Caen. 

Le synode de Chartres de 1520 
recommande aux curés d'avertir 
souvent leurs paroissiens de ne point 
faire de dépenses superflues pour 
les pompes funèbres, parce que la 
magnificBnce.dans ces cérémonies,se 
fait plus ordinairement pour flatter 
la vanité des parents que pour le 
soulagement de l'âme du défunt. Les 
canons défendaient aux ecclésiasti
ques de négliger la sépulture des 
pauvres et leur enjoignaient d'inhu
mer gratuitement et honnêtement 
ceux qui ne laissaient pas de bien 
pour la dépense de leur sépulture. 
Charles IX défendit même,en 1560, 
qu'aucune chose fût exigée pour 
l'administration de la sépulture et 
autres choses spirituelles. Cepen

d a n t ^ Parlement de Paris fut obli
gé, le 18 avril 1562, de rendre un 
arrêt servant de règlement pour la 
fabrique de Saint-Germain l'Auxeri 
rois, ordonnant « que sans aucune 
distinction ni acception de la pau
vreté, richesse ou qualité des pe r 
sonnes trépassées, la croix serait 
portée haute et élevée et que les 
corps seraient tous indistinctement 
portés à l'église par la grande porte, 
que les chanoines y assistassent ou 
non. » 

Le partage des droits plus ou 
, moins considérables, suivant le de

gré de pompe des convois, donna 
lieu à des procès nombreux entre 
les intéressés. Les cierges se parta
geaient suivant des proportions di
verses, d 'une part, entre les prêtres 
et les enfants de chœur qui as
sistaient à l'inhumation, d'autre 
part, entre les curés et la fabrique. 
Quant aux marques de dignité expo
sées sur le cercueil, les parents du 
défunt et le curé se les disputèrent 
plus d'une fois. Ainsi, à la mort de 
M. Henri de Ligondais, seigneur de 
Combes, au mois de mars 1757, on 
mit son épée sur son cercueil. Le 
curé de Nouzerines (Creuse), nom
mé Deboudachier, dans l'église du
quel avait eu lieu rinhumation,s 'ein-
para de cette épée garnie d u n e poi
gnée d'argent, et la vendit pour la 
somme de 48 livres. La dame de 
Baint, veuve de M. du Ligondais, ré
clama l'épée de son mari. Une sen
tence du bailliage d'Issoudun rejeta 
cette demande; mais, en appel, par 
arrêt du 11 août 1764, le curé de 
Nouzerines fut condamné à restituer 
cette épée estimée 150 livres. 

La dépouille des curés était re
vendiquée par les archidiacres ou 
les doyens ruraux. Dans le diocèse 
de Paris, l 'archidiacre avait droit de 
prendre au décès de chaque curé 
son lit garni, sa soutane, sa ceinture, 
son surplis, son aumusse, son bré
viaire, son bonnet carré et son che
val ou mulet, s'il en avait un, plus 
un droit de 3 livres avec les cires et 
les oblations pour droit de sépulture. 

Les crieurs-jurés pour les enter
rements, ont été établis par une or
donnance de Charles VI, du mois 
de février 1415. Cette ordonnance 
défendait à tous autres qu'à, eux « de 
s'entremettre en la ville de Paris,de 
querre robe,manteaux et chaperons 
pour obsèques et funérailles. » Par 
une déclaration du mois de juillet 
1633, ils furent confirmés dans la 
possession et jouissance de fournir 
les draps, serges, velours,tentures, et 
autres choses dont on a coutume 
d'user aux obsèques et funérailles.» 

Une autre ordonnance royale de 
1672 « défend à tous marchands de 
drapsjtapis'siers, fripiers et aulres,dc 
s'immiscer en ladite fonction ni de 
louer ni fournir, dans la ville de Pa
ris, aucuns draps, serges, satins, ve
lours, robes et autres choses ser
vant aux obsèques et funérailles, à 
peine de conlisoation, « Los parents 
n'étaient même autorisés à se servir 
de leurs draps et serges pour tendre 
aux obsèques que de la femme ou 
des enfants seulement. 

Louis D U V A L , 

! A suivre). Archiviste,. 

Le grand Télescope • de Paris 

La construction d'un télescope 
plus puissant que tous les autres ins
truments semblables,existant jusqu'à 
ce jour, est un événement, car il 
promet u n ô série de découvertes q u i 
intéressent, non seulement les sa
vants, mais aussi le public. A ce t i t r e , 

le nouveau télescope de l'Observa
t o i r e de P a r i s mérite u n e mention 
particulière, parce qu'il dépasse de 
loin t o u s ses devanciers et q u ' i l per
mettra d'explorer maint recoin de 
l'espace où l 'œi larmé de l'astronome 
n'avait pu pénétrer encore. 

Les plus grands instruments dé
co genre qui existaient, étaient la 
lunette d'IIei'schell et celle de Lord 
Rosse en Angleterre. Depuis leurs 
construction l'optique a fait de 
grands progrés, et un opticien fran-
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çaiSj, M . F o u c a u l t , e s t p a r v e n u à 

c o n s t r u i r e d e s t é l e s c o p e s p l u s p u i s 

s a n t s t o u t e n a y a n t d e s d i m e n s i o n s 

m o i n d r e s . 

M . L e v e r r i e r c o n ç u t l e d e s s e i n d e 

p r o f i t e r d e c e s d é c o u v e r t e s , e t d e l e s 

a p p l i q u e r à u n i n s t r u m e n t d e g r a n d e u r 

c o n s i d é r a b l e , a f i n d e m e t t r e l ' O b s e r 

v a t o i r e d e P a r i s e n p o s s e s s i o n d ' u n 

t é l e s c o p e s a n s é g a l . E n 1 8 6 5 ; l o 

C o r p s l é g i s l a t i f v o t a 

u n c r é d i t à c e t e f 

f e t ; o n s e m i t a u s 

s i t ô t à l ' œ u v r e e t 

c e n ' e s t q u ' e n 1 8 7 6 

q u e l ' œ u v r e f u t t e r 

m i n é e . 

N o t r e g r a v u r e 

m o n t r e l e t é l e s c o 

p e c o m p l è t e m e n t 

a c h e v é . L e t u b e a 

7 m è t r e s 3 0 d e l o n 

g u e u r e t u n p o i d s 

d e 2 . 4 0 0 k i l o g r a m 

m e s . A c e p o i d s i l 

f a u t e n c o r e a j o u t e r 

8 0 0 k i l o g r a m m e s 

q u e p è s e l e g r a n d 

m i r o i r , a i n s i q u e 

c e l u i d e l ' a x e e n 

f o n t e e t a u t r e s a c 

c e s s o i r e s , d e m a 

n i è r e q u e l ' i n s t r u 

m e n t p è s e à p e u 

p r è s 1 0 . 0 0 0 k i l o 

g r a m m e s . 

C e p o i d s e s t 

é n o r m e s i l ' o n s o n 

g e q u e c e t t e l o u r 

d e m a c h i n e d o i t s e 

m o u v o i r f a c i l e m e n t 

v e r s t o u s l e s p o i n t s 

d e l ' h o r i z o n , s o u s p e i n e d e n e 

p a s r é p o n d r e à s a d e s t i n a t i o n . C e 

p e n d a n t , p a r d e s p r o d i g e s d e m é c a 

n i q u e , o n e s t p a r v e n u n o n s e u l e 

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

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

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

l a p l u s g r a n d e p r é c i s i o n . 

L e t é l e s c o p e d o i t s a c r é a t i o n à M . 

L e v e r r i e r , q u i y a c o n s a c r é l e s d i x 

d e r n i è r e s a n n é e s de ?a v i e . D ' a u t r e s 

hommes de talent et des s p é c i a l i s t e s 

y o n t t r a v a i l l é , e n t r e a u t r e s M M . F o u 

c a u l t , E i k e n s , W o l f , M a r t i n , C e c i 

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

l ' o n a e u à s u r m o n t e r . 

L e n o u v e a u t é l e s c o p e d e P a r i s e s t 

g a r d é d a n s u n a b r i r o u l a n t q u i s e 

m e u t s u r r a i l s . L ' e s c a l i e r e s t i n d é 

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

v e u t f a i r e d e s o b s e r v a t i o n s , l ' a b r i 

r o u l a n t , o u v e r t d ' u n c ô t é , e s t r e c u l é , 

Le g r a n d t é l e s c o p e d e P a r i s 

e t l ' i n s t r u m e n t s e t r o u v e h c i e l o u 

v e r t . A l o r s o n a m è n e d ' u n a u t r e 

c ô t é l ' e s c a l i e r q u i p e u t c i r c u l e r t o u t 

a u t o u r d u t é l e s c o p e . 

U N N I D R A V A G É 

Q u e l l e d é s o l a t i o n ! P a u v r e m è r e ! 

P a u v r e s p e t i t s ! — Cette s c è n e l a m e n 

t a b l e a - t - e l l e é t é fidèlement r e n d u e 

p a r l e c r a y o n d e l ' a r t i s t e ? L e d é s e s 

p o i r d e c e l t e m è r e d e f a m i l l e e s t - i l 

a s s e z n a v r a n t ? S e s a i l e s é t e n d u e s v o n t 

b a t t r e s e s flancs ; s o n b e c o u v e r t 

f a i t e n t e n d r e u n s o n g u t t u r a l ; s o n 

œ i l e f f r a y é n ' e n p e u t c r o i r e c e q u i 

l u i a p p a r a î t ê t r e u n e r é a l i t é . I l s s o n t 

d o n c m o r t s m e s p a u v r e s p e t i t s ! O u i , 

m è r e , i l s s o n t m o r t s , f r a p p é s p a r l e 

c i e l ; l a f o u d r e a s c i é l a b r a n c h e s u r 

l a q u e l l e t a a v a i s é t a b l i l ' a v e n i r d e t a 

r a c e ; l a c o m m o t i o n 

é l e c t r i q u e a t u é l e s 

p e t i t s , e t s i t u n ' a 

v a i s p a s é t é , t o i -

m ê m e , s u r p r i s e e n 

q u ê t e d e n o u r r i 

t u r e p o u r t a n o m 

b r e u s e f a m i l l e , c o m -

m e c e s o i s i l l o n s , t u 

s e r a i s m o r t e a u s s i . 

T o n a i l e m e s e m 

b l e d i r e q u e t u r e 

g r e t t e s c e c o n t r e 

t e m p s . 

A r r a c h o n s - l e s à 

c e t t e f u n è b r e c o n 

t e m p l a t i o n ; l e s n é -

c r o p b o r e s v o n t , 

d a n s q u e l q u e s i n s 

t a n t s , f a i r e l e u r d e 

v o i r , e t l a l i g n é e 

r e p o s e r a e n p a i x 

s o u s q u e l q u e f r a i s 

g a z o n . 

L e p r i n t e m p s 

p r o c h a i n t e r é u n i r a 

à u n n o u v e a u b o u 

v r e u i l ; p l u s s a g e , 

c e l t e f o i s , t u e x p o 

s e r a s m o i n s h a u t 

t o n n i d e t t u s a u 

r a s , i n s t r u i t e p a r 

l ' e x p é r i e n c e , l ' a t t a c h e r d e f a ç o n à l e 

g a r a n t i r c o n t r e u n e s e c o u s s e n o u 

v e l l e . 

C ' e s t - à - d i r e , a i n s i q u e n o u s l e r a 

c o n t e B a e s s l e r , u n r o u g e - g o r g e d o n t 

l e n i d a v a i t é t é d é t r u i t à l a p r é c é 

d e n t e c o u v é e c h o i s i t l e n i d d ' u n p o u i l -

l o t , d o n t c e d e r n i e r e n é t a i t l e c o n s 

t r u c t e u r ; s a n s d o u t e q u e n o i r e r o u 

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

d i o c r e c o n f i a n c e d a n s s o n t a l e n t 

d ' a r c h i t e c t e > l e r o u g e - g o r g e e t l e 
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p o u i l l o t p o n d i r e n t c h a c u n s i x œ u f s 

e t a l t e r n a t i v e m e n t c o u v è r e n t , s a n s 

l ' o m b r e d ' u n e d i s c u s s i o n ; l a p e t i t e 

f a m i l l e s ' é l e v a d e c e t t e m a n i è r e , e t 

n o s d o u z e o i s i l l o n s , a i n s i é l e v é s à l a 

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

v a n t l e u r s p a r e n t s , u n h y m n e à l a 

n a t u r e , q u i a v a i t p e r m i s a u x o i s e a u x 

d e s ' e n t e n d r e , 

q u a n d t a n t d ' h o m 

m e s s e q u e r e l l e n t 

à p r o p o s d e c h o i x 

b e a u c o u p m o i n s 

g r a v e s q u ' u n e c o u 

v é e , e n p a r e i l l e c o n 

d i t i o n . 

v e r s d e M e r c u r e a v e c u n e a p p r o x i 

m a t i o n d e u n e m i n u t e . 

Juil. LeY. de Mero. Lev. du Sol. Différence 

16 3 a . mat. 4 h. 15 m. mat. 1 h. 15 m. 
18 2 h. 53 m. mat. 4 h. 15 m. mat. 1 h. 15 m. 
19 2 h. 52 m. mat. 4 h. 18 m. mat. 1 h. 26 m. 
22 2 h. 50 m. mat. 4 h. 22 m. mat. 1 h. 32 m. 
24 2 if. 51 m. mat. 4 1). 2 } m. mat. 1 h. 33 m. 
?<? 2 h. 54 m roat. 4 h. 2 ] m. mat, } 1>. 33 m, 

R e c e v e z , j e v o u s p r i e , M o n s i e u r , 

a v e c m e s r e m e r c î m e n t s a n t i c i p é s , 

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

p l u s d i s t i n g u é e . 

E u g è n e V i m o n t . 
Professeur au Collège d'Argentan. 

R a o u l B. 

h ' 

4 
r 

A C T U A L I T É S 

S C I E N T I F I Q U E S 

» * 

fi . '*) 
• " l a y 

N o u s s o m m e s h e u 

reux d ' insérer l a l e t 

tre su ivante . 

C h e r M o n s i e u r , 

D a n s l ' u n d e s 

n u m é r o s d e m a i d e 

l a Science Popu-

/ f t i r e / v o t r e c o l l a b o 

r a t e u r p o u r l ' a s 

t r o n o m i e p a r l a n t 

d e M e r c u r e , a d i t 

q u ' i l n ' a p e r c e v a i t 

c e t t e p l a n è t e q u ' a 

v e c l e t é l e s c o p e , 

t e l l e m e n t e l l e é t a i t 

d i f f i c i l e à v o i r à 

l ' œ i l n u . O r , d e 

p u i s l e 1 9 m a i j u s 

q u ' a u 3 j u i n , j ' a i 

v u , à l ' œ i l n u , M e r 

c u r e onze f o i s : 

l e s 1 9 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 

2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 

2 9 m a i e t 3 j u i n . 

J ' a i e u l ' o c c a s i o n 

e n m a i ( v o i r l e 

rr 4 d e l'Astronomie, r e v u e d e M . 

F l a m m a r i o n , p . 1 5 2 à 1 5 5 ) d e f a i r e 

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

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

J ' e s p è r e ê t r e à m ê m e , à l ' a i d e d u 

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

M e r c u r e p l u s i e u r s f o i s l o r s d e s a 

p r o c h a i n e é l o n g a t i o n , l e m a t i n , a v a n t 

l e l e v e r d u s o l e i L J ' a i c a l c u l é l e s l e -

U n n i d r a v a g é . 

28 2 h. 58 m. mat. 4 h 29 m. mat. 1 h. 31 m. 
30 3 h. 5 m. mat. 4 h. 3 2m. mat. 1 h. 27 m. 

Août 
1" 3 h. 14 m. mat. 4 lr 34 m. mat. 1 h. 20 m. 

C ' e s t d o n c d a n s l a p é r i o d e d u 1 9 

a u 3 0 j u i l l e t q u e l ' o n p o u r r a , s i l e 

t e m p s e s t f a v o r a b l e , v o i r M e r c u r e à 

l ' œ i l n u . J e c o m p t e b e a u c o u p l ' a p e r 

c e v o i r s e p t o u h u i t f o i s d a n s c e c a s . 

Comment Murs et la 
Terre pourront 
communiquer en
semble {!) 

M . C a m i l l e F l a m 

m a r i o n , l e s a v a n t 

v u l g a r i s a t e u r , n o u s 

a f a i t v o i r , l o r s d e 

s a b e l l e c o n f é r e n c e 

a u t h é â t r e d ' A r 

g e n t a n , q u e l a p l a 

n è t e M a r s é t a i t h a 

b i t é e p a r d e s ê t r e s 

i n t e l l i g e n t s : l e s c a -

n a u x r e c t i l i g n e s q u i 

r e l i e n t l e s m e r s d e 

n o t r e v o i s i n e s o n t 

l à p o u r n o u s l ' a f 

firmer. 

1 1 n e n o u s r e s t e 

p l u s q u ' à n o u s 

m e t t r e e n r a p p o r t 

a v e c c e s h a b i t a n t s . 

L a q u e s t i o n , q u o i 

q u e p r é s e n t a n t d e 

g r a n d e s d i f f i c u l t é s , 

n ' e s t p a s i n s o l u b l e . 

V o i c i , d ' a p r è s l ' i l 

l u s t r e a u t e u r d e 

Y AsironomiePopu-

laire, c o m m e n t l a 

c h o s e p o u r r a s e r é a 

l i s e r : 

M a r s s e r a e n o p p o s i t i o n a v e c l a 

t e r r e v e r s l e m i l i e u d e f é v r i e r 

1 8 8 4 . S u p p o s o n s q u e l e 1 e r j a n 

v i e r 1 8 8 4 , l e s a s t r o n o m e s d e l a 

T e r r e s e r é u n i s s e n t e n u n e r é g i o n 

f a v o r a b l e e t c o n s t r u i s e n t u n v a s t e 

t r i a n g l e é q u i l a t é r a l d e 60 l i e u e s d e 

(i) Journal de l'Orne du 14 juillet 1888. 
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côté, établissent sur tout son péri-
mètre des feux très intenses et main
tiennent ces feux pendant plusieurs 
jours. Qu'arrivera-t-il? Les astrono
mes de Mars jouissant d'une civilisa
tion très avancée — leurs canaux le 
démontrent suffisamment, — ayant 
des instruments d'optique perfec
tionnés, remarqueront forcément le 
triangle existant sur la terre. En ef
fet, en admettant qu'ils aient des té
lescopes grossissant 2,000 fois, ils 
verront la terve à 14,000 îieues et 
chaque côté du triangle équilaléral 
sera observé sous un angle de près 
de 15 minutes, environ le demi-dia
mètre du soleil. L'expérience est 
donc fort possible. 

Les astronomes de Mars pourront 
alors faire un autre triangle ayant 
des dimensions analogues au trian
gle terrestre, car la géométrie pré
s e n t là, comme partout, les mômes 
avantages d'unité et de simplicité, 
cette science ayant néccssairementles 
même propriétés dans tout l'Univers. 

Les astronomes de la Terre ayant' 
aperçu le triangle martial, pourront 
construire, avant le 1 E R février, un 
carré ayant encore 60 lieues de côté. 
Chaque côté sera vu alors de Mars 
sous un angle de 18 minutes, puis
que la distance des planètes ne s r r a 
plus alors que de 23 millions de 
lieues. Les habitants de Mars ayant 
été témoins du changement survenu 
sur notre globe, pourront former à 
leur tour un autre carré visible pour 
nous, avec des télescopes d'égale 
force. 

Nous pourrons décrire ensuite 
une troisième figure géométrique, 
un cercle, par exemple; et si Ton 
peut observer un autre cercle sur 
Mars, la question de la communica
tion aura été résolue. 

Or, qui pourra empêcher, d'ici un 
siècle, la création d'instruments 
d'optique plus puissants que ceux 
dont nous avons par lé ! C'est alors 
que nous aurons réellement avec nos 
voisins des rapports qui ne pourront 
jamais qu'être fort agréables pour 
tous ! 

L'astronomie, si longtemps dé
daignée, occupera enfin le premier 
rang dans le cœur des- hommes, et 
elle se montrera ce qu'elle est, la 
plus magnifique et la plus grandiose 
de toutes les sciences. Ses détrac
teurs seront forcés de s'avouer vain
cus et de convenir qu'elle avait droit 
à l'admiration des humains. 

Nous avons le ferme espoir, la 
conviction profonde que, dans un 
avenir relativement peu éloigné, 
nous pourrons entrer également en 
relations périodiques avec les habi
tants de la Lune, de Vénus et même 
de Mercure. 

Quant aux autres planètes telles 
que Jupiter, Saturne, Uranus et Nep
tune, il ne faut pas y songer, car 
elles se trouvent à cle trop grandes 
distances de nous : pour elles la 
Terre n'est qu 'un simple point noir 
qui se projette sur le Soleil au mo
ment des oppositions et encore ne 
peut on l'apercevoir qu'à l'aide de 
fortes lunettes. 

(EUGÈNE VlMONT.) 

LA SCIENCE P O P U L A I R E , est une 

tribune ouverte à tous les systèmes 
et à toutes les théories scientifiques, 
fille les enregistre, sans prendre 
parti, pour ou contre, chaque art i 
cle n'engageant que son auteur 
seul. 

Telle est la réponse que notre 
journal fait, une fois pour toutes, 
aux lecteurs, qui, dans leurs corres
pondances, nous demandent si nous 
sommes l'organe de telle ou telle ; 

école. | 
Note de la Rédaction. 

••-

L E S G É N I E S D E L A SCIENCE 

(Suite) 

ARCHIMEDE 

Archimede, (287-212 avant J.-C.) 
est un des x>lus grands géomètres de 
l'antiquité. Nous pourrions ajouter 

que c'est le seul des anciens qui 
nous ait laissé des ouvrages plus que 
remarquables sur la mécanique et 
l 'hydrostatique. 

Il faudrait des volumes entiers 
pour raconter la vie et les travaux 
de ce grand génie ; malheureuse
ment, la place qui nous est octroyée 
nous force à ne donner que quel
ques citations. 

Parmi les inventions d'Archimède 
nous citerons en première ligne les 
moufles, combinaison de poulies qui 
permet d'élever de lourds fardeaux; 
la vis sans fin ct,enfln, la vis creuse, 
au moyen de laquelle l'eau monte 
par son propre poids. 

De plus, la découverte de ces fa
meux, miroirs ardents qui, paraît-il, 
incendièrent. la flotte romaine, et 
l'invention de certaines machines 
d'une puissance phénoménale, dont 
on fit usage contre Marcellus pen
dant le siège de Syracuse sont encore 
dues au génie d'Archimède. 

Personne n'ignore la découverte 
de ce principe d'hydrostatique que 
le grand physicien formula en ces 
termes : 

Un corps pilongé dans un fluide 
perd une partie de son poids égale 
au poids du volume qu'il déplace. 

La solution de ce problème per
mit à Archimède de découvrir la 
fraude commise par un orfèvre qui 
avait allié une certaine quantité de 

I cuivre à une couronne en or pur, 
d'un poids déterminé que lui avait 
commandé le roi Hiéron. 

La solution de ce problème causa, 
dit-on, à Archimède une joie si 
grande qu'il sortit de son bain dans 
un costume plus que léger.etse mit 
à parcourir les rues de Syracuse en 
criant comme un fou : Eurékal eu
rêka^, (j'ai trouvé! j ' a i trouvé!) 

Nous pensons que cette anecdote 
n'est pas autre chose qu'une de ces 
exagérations dont certains auteurs 

i croient devoir agrémenter l'histoire 
des savants. Archimède, à la vérité, 
portait très loin la préoccupation 
dont les esprits livrés à la réflexion 
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profonde ont, pour ainsi dire, le 

monopole; mais il y a un abîme en

tre les distractions d'un savant et les 

extravagances d'un fou. 

Est-il besoin de rappeler aux lec

teurs de la Science Populaire les 

circonstances qui coûtèrent la vie à 

Archimède? 

Lorsque les Romains s 'emparèrent 

de Syracuse, Marcellus donna des 

des ordres pour que l'illustre physi

cien fût épargné; mais Archimèdc 

qui, au moment où un soldat l 'ap

pelait, était absorbé dans ses médi

tations mathématiques, n'entendit 

pas la voix du Romain et tomba sous 

les coups de ce forcené au milieu 

des ruines fumantes de Syracuse, 

après avoir accompli, pour sauver 

cette cité, des prodiges de génie. 

Un tel souvenir n'est-il pas suffi

sant pour nous inspirer l 'amour de 

la patrie,celui de l 'humanité entière 

et un souverain mépris pour la 

torce brutale ? 

D'après Plutarque, Archimèdc pri

sait beaucoup plus ses découvertes 

géométriques que ses découvertes 

mécaniques, car il n'écrivit jamais 

rien sur ces dernières. 

C'est M. Peyrard, qui,en 1808, eut 

l'honneur de traduire les œuvres de 

l'immortel géomètre. Parmi celles-ci 

nous cite ions :1e traité de La mesure 

du cercle, où il exprime par 22(7 le 

rapport de la circonférence au dia

mètre; le traité de la Sphère tit celui 

du Cylindre. 

Le rapport 3i2 du volume du cy

lindre equilateral à celui de la sphère 

inscrite étant une découverte à la

quelle Archimède attachait un grand 

prix, ses concitoyens lui élevèrent 

une colonne cylindrique sur laquelle 

était inscrit le rapport 3p2. 

La postérité n'est pas toujours 

reconnaissante : Les Syracusains per

dirent; en peu de temps, le souvenir 

de ce modeste tombeau, mais Cice

rón, au moment où il était consul en 

îcile, (03 ans avant; J.-C.) eut la 

Joire de le découvrir non loin de 

a ville de Syracuse. 
A. B T I U X K T . 

STATUTS 
D E L A 

S O C I É T É S C I E N T I F I Q U E 
F L A M M A R I O N 

à Argentan (Orne) 

Article premier.— Il s'est formé,à Ar
gentan, une Société sous le nom de So
ciété scientifique, Flammarion, ayant 
pour but d'encourager et propager l'éti de 
des sciences astronomiques, . physiques 
et naturelles. 

Art. 2. — La durée de la Société est 
illimitée. La Société se compose de tous 
les membres fondateurs et de ceux qui 
ont adhéré ou qui adhéreront â l 'avenir 
aux présents s ta tuts . 

Art. 3. — La cotisation annuelle due 
par chaque sociétaire est fixée à 10 fr., 
payables par avance le 1 " juillet de cha
que année. 

Les professeurs du collège et Ls ins
ti tuteurs de l 'arrondissement qui en fe
ront la demande, seront admis sans co
tisation. 

Tout sociétaire qui désirera se re t i rer 
de la Société pourra le l'aire en préve
nant le Comité, dont il va être parlé, 
avant le 1 " avri l , sous peine de payer 
l'année suivante. 

Exception cependant est faite en fa
veur des militaires et fonctionnaires, 
qui ne devront payer que l'année en 
cours au moment de leur départ. 

Art . 4. — La Société sera administrée 
par un comité de cinq membres, élu pour 
trois ans, à la majorité absolue des suf
frages, par l'assemblée générale des so
ciétaires. 

Ce Comité désignera parmi ses mem
bres : 

un Président, 
un Vice-Président, 
un Secrétaire-Trésorier. 

L'assemblée générale désignera en 
outre deux censeurs qui ne feront pas 
partie du Comité. 

Dans ces dernières élections, après un 
scrutin, la majorité simple sera suffi
sante. 

Les membres du Comité et les cen
seurs sont indéfiniment rééligibles. 

Art. 5. — La Société insti tuera un ob
servatoire particulier pour L 'instruction 
DE SES membres ET L'étude populaire du 
ciel, ainsi QU'UNE bibliothèque scientift-
QUE. 

LE Comité désignera TOUS LES trois ans 
le Directeur de L 'Observatoire et des 
t ravaux scientifiques. 

Le Directeur DE L'Observatoire devra, 
le 7 DE chaque mois, déposer le tableau 
complet des principales observations à 
faire dans le cours DU mois suivant et 
dresser en même temps des cartes céles
tes pour faciliter ces observations. 

Art. 6. — La Société se réunira cha
que année en assemblée générale dans 
la dernière quinzaine de juin . 

Dans cette réunion, elle entendra le 
rapport qui lui- sera fait par le Secré
taire-Trésorier,- sur l'emploi des fonds 
de la Société. La comptabilité devra être 
vérifiée préalablement par les censeurs. 

Elle pourvoira au remplacement des 

membres du comité ou des censeurs 
manquants par décès ou par démission. 
Toutefois, pendant le cours de l'année, 
dans l 'un de ces cas, le Comité sera tenu 
d'y pourvoir provisoirement. 

Elle pourra, d'une manière purement 
honorifique, décerner le:; t i tres de Pré
sident d'honneur et de secrétaire hono
raire. 

Le sous-préfet et le maire d'Argentan 
sont,de droit,Présidents D 'honneur de LA 
Société. 

Art. 7. — Les réunions de l'assemblée 
générale et du Comité auront lieu sur la 
convocation du Président OU, en son AB
sence, sur celle du Vice-Président. 

Art. 8 . — IL suffira pour valider les 
délibérations du Comité de la présence 
de trois de ses membres. 

Art, 9. — Les délibérations de l'AS
semblée générale sont valables quel que 
soit le nombre des membres présents à 
la séance ; mais quoiqu'il arr ive, IL de
vra toujours être de quinze au moins. 

Art. 10. — Dans les délibérations du 
Comité et de l'Assemblée générale, en 
en cas de partage, la voix du Président 
sera prépondérante. 

Art. 11. — Le Comité fait lui-même 
les acquisitions reconnues par lui né
cessaires, ainsi que les t ravaux utiles 
dont il a la direction et prend en général 
toutes mesures d'administration. 

Art . 12. — Le Comité sera chargé de 
solliciter et de recueillir les allocations 
du gouvernement, du département et de 
LA ville, ainsi que des particuliers et, en 
général,de recevoir toutes offrandes. 

Art 13. — Les docteurs et professeurs 
des différents établissements scolaires 
de l 'arrondissement pourront conduire, 
toutes les fois qu'ils le reconnaîtront 
utile, leurs élèves à l'observatoire et À la 
bibliothèque de la Société, moyennant 
une cotisation annuelle de deux francs 
par chaque élève. 

Les élèves des écoles gratuites de la 
ville sont dispensés de cette cotisation. 

Toute commune voulant faire profiter 
les enfants de ses écoles gratuites de 
cette immunité, devra voter une cotisa
tion annuelle de dix francs. 

Dans tous les cas, LE* maîtres devront 
toujours avertir LE directeur de l'OBSER
vatoire cinq jours AU moins à L'avance. 

ART. 14. — Pour l'exécution des PRÉ
cédentes dispositions, élection DE DOMI
CILE EST FAITE À ARGENTAN, À l'HÔTEL DE 
VILLE. 

CES STATUTS ONT ÉTÉ VOTÉS, PAR L'ASSEM
BLÉE GÉNÉRALE DES SOCIÉTAIRES, LE 18 JUIN 
1883, ET APPROUVÉS PAR L'AUTORITÉ SUPÉ
RIEURE. 

Les MEMBRES du COMITÉ SONT ! 
MM. Fossey, juge, président; 
Aumont, juge d'instruction, Vice-

Président ; 
Blot, conseiller municipal ; 
Songeux, pharmacien de l r e classe. 
Vimont, professeur, directeur de l'Ob

servatoire et des t ravaux scientifiques ; 
Et les censeurs : MM. Chédeville, pro

priétaire; Laine, Eugène, ancien prési
dent du Tribunal de commerce. 

Les personnes qui désirent faire PAR
tie de la Société scientifique Flamma
rion sont priées d'envoyer leur adhésion 
à l'UN des membres DU Comité. 
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D E N T S A R T I F I C I E L L E S 

P R O T H È S E DENTAIRE COMPARÉE 

(Suite) 

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

La première opération à faire, en 
matière de Prothèse dentaire, est 
la préparation de la bouche qu'il 
s'agit de restaurer. 

Les dents absolument branlantes, 
les racines couchées sur la gencive 
ou corrompues sont immé
diatement enlevées, tandis 
qu'au contraire on con
serve soigneusement tout 
ce qui présente quelque 
solidité et des chances 
réelles de guérison. 

Les racines suffisamment 
saines et solides dépassant 
le niveau des gencives doi
vent être délicatement 
coupées avec des pinces 
spéciales, (fig. 14), puis 
limées au ras de la mu
queuse, contrairement à ce 
que font certains dentistes 
qui, par des extractions 
inoppor tunes , déforment 
les gencives tout en impo
sant au patient des souf
frances inutiles qu'on a 
loujours le devoir de lui 
éviter. 

Si une main adroite, lé
gère et expérimentée est nécessaire 
pour obtenir ces différents résultats 
préparatoires, un siège spécial, per
mettant à l 'opérateur de disposer 
son sujet de la façon la plus com
mode, ne l'est pas moins. De nom
breux Fauteuils d'opération ont été 
créés depuis quelques années. Un 
siège mobile, se haussant à volonté, 
et susceptible de se renverser en 
arrière tout en maintenant la tête 
du client solidement en place, tels 
sont les caractères principaux de ces 
appareils qui facilitent singulière
ment la tâche du dentiste. 

La (Tig. 8) , donne une idée de ce 

genre de mécanisme qui inspire si 
souvent une terreur bien mal fondée 
à ceux qui y prennent place pour 
la première fois. 

X 'D'ailleurs, aujourd'hui, différents 
procédés d'atténuation et même de 
suppression absolue de la douleur, 
appliqués à la chirurgie dentaire, 
permettent aux moins courageux 
d'aborder sans appréhensions les 
petites épreuves préliminaires, plus 
asacantes que douloureuses.qui con-
Slilucn' l" préparation île la bouche. 

F L ? 

F I G . 8 

Quand nous traiterons d e l à Thé
rapeutique et de la Chirurgie den
taires, nous étudierons tout spécia
lement et théoriquement, les diffé
rents agents anesthésiques, dits 
insensibilisateurs, à effet local ou 
général, employés suivant les cas. 
Dans le présent article consacré à 
la prothèse, nous ne toucherons que 
superficiellement au plus connu et 
au plus pratique de tous, le Gaz 
protoxgde d'azote, dont nous allons, 
succinctement, et au point de vue 
pratique seuIement,pour le moment, 
décrire la production.le mode d'ad
ministration et les effets. 

La (fig. 18) représente le maté-
tériel de production du protoxyde 
d'azote, ou gaz hilarant, découvert 
par Lavoisier, appliqué à la chirur
gie dentaire depuis une vingtaine 
d'années et dont l'emploi pour la 
grande chirurgie, depuis peu, aélé 
particulièrement étudié en France 
par M. Paul Kert, dans son labora
toire de la Sorbonne. 

Un ballon de verre, qu'il est plus 
sage d'entourer d'une toile métalli
que, est rempli à moitié d'azotate 

d'ammoniaque. Un feu 
doux et réglé fait entrer, 
au bout d'une heure, ce 
sel en fusion, et aussitôt 
commence le dégagement 
du gaz qui passe successi-
ment dans trois flacons la
veurs à demi remplis • le 
premier d'acide su [fur-iqup, 
le deuxième d'eau saturée 
de sulfate de fer, le troi
sième d'eau contenant de 
la potasse caustique en 
dissolution; liquides qui 
débarrassent le Gaz insen-
sibilisateur de toutes ses 
impuretés dont l'introduc
tion dans les poumons pro
duirait des ravages sé
rieux. 

Des flacons laveurs, le 
protoxyde d'azote passe 
dans un gazomètre, (tig. 19) 
que rien ne distingue de 

tous les gazomètres connus,petils ou 
grands. 

Ainsi emmagasiné, se conservant 
indéfiniment sur un bain conte
nant un peu de chaux en dissolu-
tion,le protoxgde d'azote s'adminis
tre au moyen d'une embouchure 
mise en communication avec les 
voies respiratoires au moyen d'un 
tuyau de caoutchouc qui la relie au 
récipient dont l'encombrant volume 
peut ainsi être relégué hors du ca
binet d'opération. 

Allongé sur le fauteuil, dans une 
position presque horizontale, débar
rassé de tout ce qui peut entraver 

9<!MSt!Slfe8s!-r 
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la respiration : cra
vate, faux-col, corset, 
le sujet, qui doit être 
à jeun, se couvre la 
louche et le nez de 
l'appareil représenté 
(fîg. 49), puis aspire 
et expire vigoureuse
ment. 

Isolé de l'air exté
rieur, les poumons 
saturés de l'agent in- L_ 
sensibilisateur.àpeine ~ 
en a-t-il absorbé de 
vingt à quarante li
tres, (dose moyenne), que le 
client, tout en conservant la per
ception de ce qui se passe et 
celle du toucher, pe rd la faculté 
de sentir la douleur et se trouve 
même généralementplongédans 
un état de bien être particulier. 

A ce moment propice que lui 
révèlent l'état du pouls,les batte
ments du cœur, la respiration du 
protoxydé, l 'opérateur lui enlève 
le masque—embouchure,et,avec 
rapidité — car la sensibilité re
vient vile ! — il effectue les opé
rations pour lesquelles l'insensi
bilisation avait été demandée. 

Ajoutons que, sans danger 
quand il est appliqué d'une fa
çon consciente, Y insensibilisa
teur, auquel chaque dentiste a 
généreusement ajouté son nom, 
est d'un emploi qui peut occa
sionner les plus graves acci
dents et même la mort aux per
sonnes qui se trouvent dans les 
conditions suivantes : 1- l'esto
mac embarrassé, 2- enceintes, 
3- sujettes aux congestions, à 
l'apoplexie, 4 - qui ont une ma
ladie de cœur, des voies respi
ratoires ou de poitrine dévelop
pée. 

Aux imprudences commises 
par des dentistes avides, igno
rants ou légers, il faut imputer 
seulementlesquelques accidents, 
fort rares du reste, en France, 
p i ont résulté de l'emploi 

Fig. 19 

du protoxydé d'azote 
comme insensibilisa
teur. 

C A S Retournons main
tenant à notre patient, 
revenu de l'espèce 
d ' e n g o u r d i s s e m e n t 
agréable dans lequel 
il a été plongé,durant 
l'espace de deux ou 
trois minules,et ayant 
peine à en croire ses 
yeux à la vue de la 
transformation opérée 
sur ses maxillaires 

déblayés des détritus dentaires 
dont l 'enlèvement était indis
pensable pour procéder à la 
prise de mesure. 

E D O U A R D T A I L L E B O I S , 

Chirurgien-Dentiste. 
(A suivre). 

I n s t r u m e n t e m p l o y é p a r F a u c h a r d 

U N E N O U V E L L E 

V I D A N G E U S E 

( S U I T E ) 

Après un certain temps de 
fonctionnement, quand la ma
tière fécale sera entrée en quan
tité suffisante, le liquide de 
sorlie commencera à se montrer 
trouble et de couleur un peu 
brune, pas trop foncée. Quel que 
soit le temps du fonctionnement 
de la vidangeuse, le liquide sera 
toujours le même, à condition 
cependant qu'on laisse pénétrer 
les urines, et de temps en temps 
les eaux ménagères et pluviales. 

Il se fait, paraît-il, au sein de 
la vidangeuse, un travail de fer
mentation qui dissout les ma
tières fécales les plus solides et 
divise les corps étrangers en 
grains ou filaments si tenus, 
qu'on les voit à peine flotter 
dans le liquide trouble, sans que 
celui-ci forme de dépôt ou du 
moins de dépôt adhérent aux 
parois des vases ou des tubes 
par lesquels il s'écoule. 
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N o u s t r o u v o n s d a n s « Les Mon
des » l e c o m p t e r e n d u d ' e x p é r i e n c e s 

t r è s c u r i e u s e s f a i t e s s u r l a vidan
geuse automatique M o u r a s . U n e d e 

c e s v i d a n g e u s e s a v a i t é t é c o n s t r u i t e 

e n v e r r e , a f m d e p e r m e t t r e l e s o b s e r 

v a t i o n s j o u r n a l i è r e s d e s p h é n o m è n e s 

q u i s e p r o d u i s a i e n t . 

1 " I l n ' e n t r a i t d a n s l a v i d a n g e u s e 

q u e d e l ' u r i n e , d e s m a t i è r e s f é c a l e s 

e t t r è s p e u d ' e a u ; à p e i n e u n v e r r e 

p a r j o u r . I n t r o d u i t e s l e 2 9 a o û t 1 8 8 1 , 

l e s d é j e c t i o n s s o l i d e s é t a i e n t c o m 

p l è t e m e n t d i s s o u t e s l e 1 6 s e p t e m b r e , 

à l ' e x c e p t i o n d e s m a t i è r e s n o n d i g é 

r é e s p a r l ' e s t o m a c . L e s c o r p s l é g e r s , 

t e l s q u e l e s d é b r i s d e c u i s i n e e t l e s 

p a p i e r s , s u r n a g e n t q u e l q u e t e m p s 

p u i s d e s c e n d e n t a u f o n d p o u r y a t 

t e n d r e l e u r d é c o m p o s i t i o n o u d i s s o 

l u t i o n . 

2 ' U n l i t r e d e l i q u i d e r e ç u à s a 

s o r t i e , n e c o n t e n a n t g u è r e q u e d e 

l ' u r i n e e t d e s m a t i è r e s f é c a l e s , n ' e x 

h a l a i t q u ' u n e t r è s f a i b l e o d e u r . U n 

l i t r e d e c e l i q u i d e , d i l u é d a n s 1 0 0 

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

3 - L e s e x p é r i m e n t a t e u r s o n t d r e s s é 

s u r l e c o u v e r c l e d e l a v i d a n g e u s e u n 

t u b e d e 2 c e n t i m è t r e s d e d i a m è t r e . 

C e t u b e t r a v e r s e l e c o u v e r c l e s a n s 

p é n é t r e r d a n s l e l i q u i d e . A l ' e x t r é 

m i t é e x t é r i e u r e d e c e t u b e o n a a d a p t é 

u n e v e s s i e . l \ o n s e u l e m e n t c e t t e v e s 

s i e n e s e g o n f l e p a s , m a i s e n c o r e e l l e 

s ' a p l a t i t d a v a n t a g e ; l a f o s s e n e p r o 

d u i t d o n c a u c u n d é g a g e m e n t d e 

g a z , a u c u n e p r e s s i o n ; s i d e s g a z e x i s 

t e n t d a n s l a v i d a n g e , i l s s o n t i m m é 

d i a t e m e n t e t e n t i è r e m e n t d i s s o u s 

d a n s l e l i q u i d e . 

4 ' L e s e x p é r i m e n t a t e u r s d o n n è 

r e n t a c c è s à l ' a i r d a n s l ' i n t é r i e u r d e 

l a v i d a n g e u s e . A u m o m e n t d o l ' o u 

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

m a u v a i s e o d e u r , m a i s a u f u r e t à 

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

o n v i t a p p a r a î t r e d e s b r i l l e s d e g a z 

i n f e c t q u i d e v i n r e n t d e p l u s e n p l u s 

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

b o u c h é e , l a v e s s i e f u t r e m p l i e a u 

t i e r s p a r c e g a z i n f e c t . L a f e r m e t u r e 

h e r m é t i q u e e s t d o n c l a c o n d i t i o n i n 

d i s p e n s a b l e , n é c e s s a i r e e t s u f f i s a n t e 

d e l a d i s s o l u t i o n , d e l a l i q u é f a c t i o n 

d e s m a t i è r e s f é c a l e s e t d u b o n f o n c 

t i o n n e m e n t d e l a v i d a n g e u s e . 

L ' a d o p t i o n d e c e t t e v i d a n g e u s e 

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

s i i n f e c t , s i m a l s a i n d e v i d a n g e u r ; 

l ' é t a t s a n i t a i r e g é n é r a l s e r a i t a m é 

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

l e s é m a n a t i o n s f é t i d e s o n t u n e a c 

t i o n c o n c o m i t a n t e n ' e x i s t e r a i e n t 

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

c e t t e v i d a n g e u s e s o i t a d o p t é e . S e u 

l e m e n t n o t r e a d m i n i s t r a t i o n a i i n t e l 

l i g e n t e ( ! ) e s t t e l l e m e n t a u p o u v o i r 

d e d a m e r o u t i n e q u ' i l e s t p r o b a b l e 

q u e l ' é t r a n g e r a u r a a v a n t n o u s d e s 

a p p a r e i l s v i d a n g e u r s p e r m e t t a n t d e 

n e p l u s ê t r e i n f e c t é p a r l e s m a t i è r e s 

f é c a l e s . E s p é r o n s , c e p e n d a n t , q u e l e 

t r è s c é l è b r e (7 ) e t t r è s p u i s s a n t d i 

r e c t e u r d e s e a u x e t é g o u t s d e P a r i s 

v a s ' o c c u p e r d e c e t t e q u e s t i o n e t n é 

g l i g e r u n p e u ( u n e f o i s n ' e s t p a s c o u 

t u m e ) s e s i n t é r ê t s p o u r p r e n d r e s o i n 

d e l a s a n t é d e s e s a d m i n i s t r é s . 

G. NOTERDEL. 

(à suivre). 

L E N I C K E L 

A u j o u r d ' h u i q u ' i l e s t q u e s t i o n d e 

f a b r i q u e r d e s m o n n a i e s à b a s e d e 

n i c k e l , i l n e s e r a p e u t - ê t r e p a s i n u 

t i l e d e d i r e q u e l q u e s m o t s s u r c e 

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

q u e l q u e s - u n e s d e s e s p r o p r i é t é s 

p r i n c i p a l e s . 

C o n n u d e s C h i n o i s d e p u i s u n e 

h a u t e a n t i q u i t é , l e n i c k e l f u t i s o l é e t 

d é c r i t - p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 

E u r o p e p a r C r o n s t e d t , e n 1 7 5 1 . O n 

p e u t d i r e q u e c e c o r p s e s t s u r l a 

l i m i t e e x t r ê m e d e s p r o d u i t s u t i l e s . 

S o n e m p l o i n e d a t e m ê m e q u e d ' u n e 

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

a u j o u r d ' h u i r e l a t i v e m e n t r e s t r e i n t . 

L e n i c k e l e s t b l a n c , d u c t i l e , e t d ' u n e 

a s s e z g r a n d e d u r e t é ; i l p e u t s ' a l l i e r 

a v e c u n e f o r t e p r o p o r t i o n d e c u i v r e 

s a n s p e r d r e p o u r c e l a s a c o u l e u r . 

A u s s i , e n A l l e m a g n e , a - t - o n i m a g i n é 

d e t i r e r p a r t i d e c e t t e p r o p r i é t é p o u r 

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

c h a r g é s d e n i c k e l e t p o u v a n t a i n s i 

r e m p l a c e r l ' a r g e n t e r i e . C e s a l l i a g e s , 

c o n n u s s o u s l e n o m d'argent de 
Berlin, d e Maillecluorfiir,., c o m m e n 

c e n t à s e f a i r e u n e p l a c e a s s e z r é g u 

l i è r e d a n s l e c o m m e r c e . I l s r é s i s t e n t 

d ' a i l l e u r s a s s e z b i e n a u x d i v e r s e s 

c i r c o n s t a n c e s q u i s e r e n c o n t r e n t 

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

i l s s o n t , s o u s t o u s l e s r a p p o r t s , i n f é 

r i e u r s à l ' a r g e n t e t d ' u n p r i x r e l a t i 

v e m e n t t r o p é l e v é p o u r a v o i r j a m a i s 

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

v e r t s o u a u t r e s o b j e t s d e p l a q u é . L e 

n i c k e l s e t r o u v e d a n s u n g r a n d 

n o m b r e d e m i n é r a u x , m a i s a u c u n d e 

c e s m i n é r a u x n ' e s t c o m m u n . 

O n l e r e n c o n t r e o r d i n a i r e m e n t 

d a n s l e s m i n e s d e c o b a l t , m é t a l a v e c 

l e q u e l i l a b e a u c o u p d ' a n a l o g i e . O n 

l ' e x t r a i t e n c h a u f f a n t d a n s u n c r e u -

s e t b r a s q ^ é u n m é l a n g e d e c a r b o n a t e 

d e s o u d e e t d ' u n s e l d e n i c k e l ; s a 

f u s i o n e s t a s s e z d i f f i c i l e . C o m m e l e 

c o b a l t , i l e s t i n a l t é r a b l e à l ' a i r e t 

a t t i r a b l e à l ' a i m a n t . l p l O O d e n i c k e l 

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

A u m o y e n d e l a g a l v a n o p l a s t i e o n 

r e c o u v r e l e s m é t a u x d ' u n e c o u c h e 

d e n i c k e l , q u i l e s r e n d i n o x y d a b l e s . 

E n B e l g i q u e i l e x i s t e d e s m o n n a i e s à 

b a s e d e n i c k e l . E n f i n n o u s a j o u t e 

r o n s q u ' i l e s t s o l u b l e d a n s l e s a c i d e s 

a z o t i q u e , s u l f u r i q u e e t c h l o r i d r i q u e 

a v e c l e s q u e l s i l f o r m e d e s s e l s . 

U n e p a r t i c u l a r i t é a s s e z r e m a r 

q u a b l e , c ' e s t q u e l e n i c k e l s e t r o u v e 

c o n s t a m m e n t a v e c l e f e r d a n s l e s 

p i e r r e s q u i t o m b e n t d u c i e l . N o u s 

p o u v o n s d o n c d é d u i r e d e c e f a i t q u e 

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

m o n d e s q u e l e n ô t r e . S u r n o t r e p l a 

n è t e , o n l e t r o u v e p o i n t à l ' é t a t 

m é t a l l i q u e ; i l e s t t o u j o u r s c o m b i n é 

a v e c q u e l q u e c o r p s q u i m a s q u e s e s 

p r o p r i é t é s , p r i n c i p a l e m e n t a v e c l e 

f e r e t a v e c l ' a r s e n i c . 

A . B R U X E T . 

Le Gérant : B O U D A R D . 

P a n s . — Typ. L. LARGU1ER, 11, r u e du Delta. 
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OTSIBILIS1TEUR D U C I Ï E S X E 

EXTRACTION DES ÀE&TA GANS, (JOULEUR, C O N 

SERVATION ET FRUÉRISON DES DENTS PAR L'AURI-

FICATION À L O N D U I I A S E O . 

Pose de dents et dentiers S A N S P L A Q U E S 
(BREVETÉS,) LAISSANT IT» PARIAIS LIBRE, N'ALTÉ

RANT NI LE SENS DU GOÛT, NI LA PRONONCIATION, 

45, RAE DE LAFAYOTLE, 

L S D O C T E U R C H O F F É 

OFFRE G R A T U I T E M E N T À TOUS NOS LECTEURS LA 7'"* 
ÉDITION DE SON T R A I T É D E M É D E C I N E P R A T I 
QUE, DANS LEQUEL IL EXPOS» SA MÉTHODE CONSA
CRÉE PAR 1 0 AIMÉES DE SUUEÈS DANS LES HÔPITAUX 
POUR LA GUÉRIAON DES M A L A D I E S C H R O N I Q U E S 
DE TOUS LES O R G A N E S , ET DES H E R N I E S , H É -
MORHOÏDES, G O U T T E , P H T I I I S I E , A S T H M E , C A N 
CER, O B É S I T É , M A L A D I E S D E V E S S I E ET DE 
MATRICE, ETC. ADRESSER LES DEMANDES, QUAI S* 
MICHEL, 21, PARIS. 

RE„D™ » » B O . I GASTRALGIES, DYSPEPSIES, CBJSVF.LL) 
AN REPAS ^ O R . T R R , ^ M ^ ^ ^ ^ M ^ — ^ ^ ^ ^ M ^ T 

Pour tout ce qui concerne la pu
blicité dans les Journaux populaires, 
s'adresser à M. D E C H A T J F F O T J R , 

régisseur, rue Montmartre, 9V (Cour 
des Messageries). 

LIN B U E S L-B A N N E AU 

\ N S E N S 1 B I I . I S « Î W ^ J 

fada])?*0] 

Coqueluches 
fada])?*0] Bronchites 

Insomnies 
PAKIS, 22 & 1!?, KUS _DÎIOUOT 

2 0 R E C O M P E N S E S DONT 5 M É D A I L L E S D'OR 

BIEN SUPÉRIEUR À TOUS LES PRODUITS SIMILAIRES. 

SOUVERAIN CONTRE LES INDIGESTIONS, 
MAUX D'ESTOMAC, DO CŒUR, DE NERFA, DE TÈTE; 

EXCELLENT AUSSI POUR LA TOILETTE ET LES DENTS. 

F A B R I Q U E À L Y O N , COURS D'HERBOUVILLE, 9 
M A X S O X r à P A R I S , r u e R i v b e r , 4 1 . 

DANS LES PRINCIPALES MAISONS DE PHARMACIE^ 
DROGUERÍA, PARFUMERIE e t EPICERIES UNES. 

SE MÉFIER DES IMITATIONS 

F U S I L S A N G L A I S 

EFFET du OHOKKBORB ANGLAIS SUR un LIÀVRE ft. bû? 

ARMAS SÉRIEUSES ET garanties, 
vendues AUX ÂIÔNIEA PRIX EPTÂ LIONDRES. 

A . G U I N A R D $ O 
8, AVBNX'E D E L ' O P É R A , 8 

(En face de la rue de l'Echelle) 

LA B 0 U R B 0 U L E 

U I IIMÉRILI ÉIIHMSEHT Ï E C O I S T I T Ï I M Chloruré* MODIQUE, bi-CARBONATÊE, artmicala 
(2F NILLIF. d'ariénlate de fonde par LITN) 

U n D E M I • • r r a st t r o t s v e r r e » p a r j o u r « T A N T OU 
p e n d a n t l e s r e p a s . 

RÉGÉNÈRE LES ENFANTS DÉBILES ET LES PERSONNES 
AFFAIBLIES. Anémie, Lympkatisme, Affections de la peau et lies voies respiratoires, Fièvres intermittentes. EMPLOI USUEL EN BOISSON ET EN GARGARISMES 
CONTRE LES Bronchites ET Angines; EN BOISSON ET LO
TIONS POUR LES dartres légères,gerçures et rougeurs. 

CULS s M A N C H E T T E S EN PAPIER MOULÉ 
ET EN PAPIER RECOUVERT DE TOILE 

LINGE ÉLÉGANT, BOLIDE, COMMODE POUR TOEM 

KKI.T DM BL^NC m SĤ OJ» 

PAPIER CONFORT 

DE TOILE 
T̂R,̂ J'[JL| 2*" QUALITÉ 

™ < . 5FR. 

il I 9ÏR. 

PAR LA POSTE, 21) C. EO SUS PAR RJOTHUSE. 

ENVOI FRANCO PAR CHEMIN DE FOR EN FRANCE À PARTIR DE 2 5 FR. 

E N V O I gratu i t ET fco DO APUARIIDE Catalogue ILLUSTRÉ 

•1°" G11AY. H M E Y A C " , K'JÏ, LID DES CAPUCINES, PARIS 

RIMIITRRIÏMIIN~TNRW—TTTÎI TMIMUTRTRTTMRWT^MWw^IMMIMAÊ^ÊMRMIMÊIÊ^, 

5 . 5 0 FJL, 

1 0 IR. 

^ Ï Ï ^ F , PARFUMERIE DE LL JETJSB MÈRE | 

67, rue de Provence, Paris 
| C R È M E A D O U C I S S A N T E 

^•R,R& R;NT DISPARAÎTRE LES ROUGEURS ET LES J 
\ RUGOSITÉS DE LI PEAU. LE POT, 3 FR. 

Censii V ,. 
TAIT 

ON OFFRE GRATIS « D'ÉLEVER LES Enfants » DU DÏ B K U C H A R D . 1 

LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE DE QOU.IRON DE NORWÉGE 
POUR PRÉPARER INSTANTAPSMFLRL EAU, VINS, BIÈFLF & TISANES DA GOUURSA 

FY« EMOON SIÍÍÍTÍ POUT SA CANVAINCPË DE êa suSèncrité CONTRE : 

AFFECTIONS CHRONIQUES DA LA POITRINE, DES BRONCHES ET DE LA VESSIE 
ÉC0QU1EKTS RESELLAS, LALADIEG ÉPLDÉNUJTLTS. 

¡2 IR.—PARÍS, ÇUK DE RUUHÇH, I O G , TH №» ^BARMACIES, 

PHÉCIEUJ POUR LES MALADES ET MÉNAGE 

5 MÉDAILLES D'OR. 4 GRANDS DIPLÔMES D'HONNEUR. 

\ R Y /^I T 3 le facsimile de 

EN ECÎGKE BLKCR 

SE VENI CHEZ U S ÉPICIER? ET PHARMACIENS 

B9K 

^ C O O L D K M E N T I I 

Í¡F«R«6 TIN. ÍTJJMM ti 

A L C O O L D E M E N T H E E A U D E M É L I S S E 

D E S B É N É D I C T I N S 

B L I : L M B U 4 1 Ë M E F L I C A I I P 

El ix i r exquis , d iges t i f souvera in 

Le m e i l l e u r des dent i fr ices 

Indispensable pour la to i l e t t e 

P R O D U I T S O U V E R A I N C O N T R E ' 

Apoplex ie , paralys ie , vapeurs 

E b l o u i s s e m e n t s , migra ine , mal de mer, etc . , e tc . 

D I S T I L L E R I E D E L A I S É N É D I C T I N E T I C L ' A B B A Y E D E I 7 É C A I I I P 

M A I S O N A P A R I S : 76, B O U L E V A R D H A U S S M A N N 
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SPÉCIALITÉ DE MACHINES A VAPEUR ~ FIXES ET LOCOMOBILES 
; M A C H I N E H O R I Z O N T A L E 

LOCOMOBILE OU SUR PATINS 
CHAUDIÈRE À FLAMME DIRECTE 

DE 8 À G O CHEVAUX 

M A C H I N E V E R T I C A L E DE I A 2 0 C H E V A U X 

TOUTES 

ces 

MACHINES SONT PRÊTES 

À LIVRER 

E n v o 

f r a n c o 

d e s 

PROSPECTUS 

d é t a i l l é s 

M A C H I N E H O R I Z O N T A L E FC 

LOCOMOBILE OU SUR PATINS 
CHAUDIÈRE À RETOUR DE FLAMME, o. 

DE 6 À 6 0 CHEVAUX 

M A . S O N J . H E R M A N N - L A G H A P E L L E 

J . B O U L E T E T G I E , S U C C E S S E U R S , I N G É N I E U R S - M É C A N I C I E N S 

1 4 4 , F A U B O U R G P O I S S O N N I È R E , P A R I SI 

P O U R T M P R Î M R R I O ( - « É I H E , LATTL O M C U H APPT^RL TIAAAGR, 
DE 1 À 4 , 0 0 0 E X E M P L A I R E S , E C R I T U R E , P L A N S , D E S S I N A , K U S I T R . U A , ETC. 

TRACÉS SUR PAPIER C O M M E À L'ORDINAIRE.—PRIX SELON FORMAT.— 8 GRANDEURS. 

I M P R I M E R I E À C A R A C T È R E S 
CONTENUE D A N S U N E JOLIE BOÎTE À C A S S E S . — 5 8 0 LETTRES, CHIFFRES; ACCESSOIRES ET INSTRUCTION / H 

E X P É R I E N C E S P U B L I Q U E S C H E Z L E S E U L I N V E N T E U R 

P A U L , A B A T . I26, RUE D'ABQUKIR (PORTE ST-DENÎS) PARIS 
BNNOTI DES PROSPECTUS ET SPÉCIMENS CONTRE JS C. POUR L'AFFRANCHISSEMENT. 

E X P É D I T I O N * CONTRE R E M B O U R S E M E N T O N M A N D A T - P O S T E JOINT A LA D E M A N D E 

Кш>ШР«0&0 BATÍOUILE 

DE 1 6 , 6 0 0 FR. 

HÍDAILLID'OR.ETC 

A P E R I T I F «SC F O R T I F I A N T 

PROCURA AU SANG LES GLOBULES ROUGQS QUI EN FONT 

LA RICHESSE ET LA FORCE. 
C R O I S S A N C E S D I F F I C I L E S , 

S A N G P A U V R E , A N É M I E , 

I T A R P H A T I S M E , S C R O F U L E S , E T C . 

PARIS. 13 ft 19. RUB OROÜOT, ET L E 3 PHARMACIES 

B U L L E T I N FINANCIER D U 1 7 J U I L L E T 1 8 8 2 

B A N Q U E E T C O M M I S S I O N , 5 , R U E F E Y D E A D I P A R I S 

P . T H U R W A N G E R & C , E 

L E S É V É N E M E N T S SE PRÉCIPITENT EN 

E G Y P T E . ALEXANDRIE A ÉTÉ B O M B A N L É , . 

INCENDIÉ ET O C C U P É PAR LES A N G L A I S . 

O N 110 S'EN É M E U T PAS B E A U C O U P À LA 

B O U R S E ET NOTRE MARCHÉ EST PEUT-ÊTRE 

PLUS FERME E N A P P A R E N C E , M A I S C'EST 

TOUT. 

L E B TRANSACTIONS SONT TOUJOURS 

AUSSI NULLES. L E PETIT M O N D E FINAN

CIER N E SE DÉPARTIRA PAS DE SON ATTI

TUDE EXPECTANTE AVANT OCTOBRE O U 

N O V E M B R E , À M O I N S D'INCIDENTS INAT

TENDUS OU L'INTERVENTION ÉNERGIQUE 

DE LA HAUTE B A N Q U E Q U I , DE SON CÔTÉ, 

E N CE M O M E N T , SE CONTENTE DE M A I N 

TENIR LES COURS. 

L E S R E N S E I G N E M E N T S G É N É R A U X NE 

SONT PAS COULEUR DE ROSE ; LE LESSIVA

GE DU MARCHA SE FAIT TOUT D O U C E M E N T . 

L A RUINA DES PETITES SOCIÉTÉS DE C R É 

DIT OU DE B A N Q U E EST ABSOLUE, C O M 

PLÈTE. T O U T E S LES FUSIONS QUE L'ON 

TENTE SONT I M P U I S S A N T E S À BOUCHER 

LES TROUS, À COMBLER LES VIDES DE LA 

CAISSE ; DE PLUS, LA PLUPART DES AFFAI

RES QUE SOUTIENNENT CEA ÉTABLISSE

M E N T S SE TROUVENT C O M P R O M I S E S , FAUTE 

D'ALIMENTATION ET DE C A P I T A U X . M I N E S 

CHARBONNAGES, T R A M W A Y S , C O M P A 

GNIES D'ASSURANCES NIENT À LA DÉRIVE. 

T O U T E S CES AFFAIRES P E U V E N T NE PAS 

ÊTRE M A U V A I S E S ; N O N . M A I S , C O M M E 

TOUTCB LEA ŒUVRES NAISSANTES OU E N 

TREPRISES ONT B E S O I N D'ÊTRE SOUTENUES 

PAR LE CAPITAL, ET CELUI-CI S'EST TOUT À 

C O U P DÉROBÉ. 

L E S SOCIÉTÉS- DONNENT TROP À P E N 

SER, À CRAINDRE. L A Sonièlè Nouvelle 

EST TÙRNBÉE À 2 5 0 ; LE Crédit Général 

Français Â 4 4 0 ; LA Banque Nationale 
À 3 7 5 ; LA Banque des Prêts À Й 1 5 ; 
ET, DAUS UN ORDRE SUPÉRIEUR, NOUS 

RELEVONS LE Crédit Mobilier A U - D E S 

SOUS DE 5 0 0 ET LE Crédit Lymnais 

DESCENDU À 6 5 0 FRANCS. 

L E PUBLIC SE D E M A N D E AVEC QUEL

QUE INQUIÉTUDE : <T J U S Q U ' O Ù D E S C E N 

D R O N S - N O U S ? OÙ LA BAISSE AURA-T-ELLE 

TROUVÉ SON T U F ? Т> 

A CÔTÉ ET EN REVANCHE, NOUS P O U 
VONS METTRE EN REGARD LE Crédit Fort • 
слет À 4 4 3 5 , LA Banque lie Paris À 

1 1 0 5 , le Comptoir d'Escompte à 1 0 4 5 , 
LA Société Générale À 6 1 5 . 

T O U T E S LES SOCIÉTÉS SONT ATTEINTES 

DANS LEURS COURS, SUR L'ENSEIGNE, 

M A I S TOUTES NE SONT PAS MALADES, ET 

TOUTES LES-CAUSES NE SONT PAS À SEC. 

H E U R E U S E M E N T . 

L E P E U D'ACTIVITÉ ET TOUTE LA FORCE 

DE RÉSISTANCE DU M A R C H É SE SONT AC

CUMULÉES AUTOUR DES Rentes Fran

çaises. C E SONT DE* TÊTES DE COLONNES 

QU'IL FAUT SAVOIR FAIRE RESPECTER ET 

MAINTENIR ; TOUT LE MARCHÉ S'EN IRAIT 

À VEAU-L'EAU, SI LA B O U R S E NE CONSER

VAIT РАЗ U N E B O N N E P H Y S I O N O M I E AU 
M O I N S APPARENTE SUR NOS R E N T E S . 
Q U A N D NOUS AURONS U N E REPRISE, NOS 
RENTES DOIVENT DONNER LE SIGNAL. M A I S 
QUAND ? 

P . T H U R W A N Q E R E T O . 

A U C O M P T A N T 

B O U R S E R U I V J U I L L E T 

FONDS PUBLICS 

3 OJO 

3 ЩЙ amorüssable 

I OlO 

4 IJÄ 0)0 

5 0[0 

Banque de France 
— de Paris 

Compioir d'Escompte 
Crédit Funeier 

— Lyonnais 
— Mobilier 

Dépôts et compi, courants. 
Société Générale 
Banque d'Escompte 

Est algérien 
Est 
LYON 
MIDI 
Nord 
ORLÉANS 
Ouest 
Omnibus 
Gaz (Cie Parisienne). . 
TRANSJTLANTIQUE 
Messageries Maritimes. 
Voitures à l'aris 

Panama 
Suez (actions) 

— Délégations 
— SOCIÉTÉ CIVILE 

Télégraphe 
4 (1/0 autrichien. 
Egypte unifié 
Italien 5 0i0 
HONGROIS 
Turc 5 0(0 
Banque ottomane 
Lembard 
Banque I.B..P. Pa>s-Autricb 
Mobilier cstiagnol Jouissance 
Chemins autric iens 
Sara gosse 
N.-O. autrichien 
Nord d'Espagne1-

Andalous 
FONCIER AUTRICHIEN 

61 80 

101 . . 

110 50 

115 SO 

S5<¡5 . . 
TILL: .. 
1040 . . 
USO . . 

680 . . 
Ì80 . . 

1 
615 
560 

13 75 

B75 . . 
745 . 

1645 . . 
1240 . . 
TONO •• 
1305 . . 

798 . . 
1460 . . 
1610 . . 
500 . . 
735 . . 
810 25 

5 « . . 
2 6 6 0 . . 
LIOO . . 
Г1100 . . 

565 . . 

273 . . 
88 95 
99 7S 
11 25 

733 78 
4115 . . 
476 . . 
420 . . 
720 . . 
4JB . . 
425 . . 
560 . . 
600 . . 
:90 . . 

SEINE ET VILLE 
DSFABTKMEKT ПК Г.I. SKINS 

1855-GO 3 0 ] 0 . . .' 
65 4 O[0 
69 3 0|0 
71 3 0|0 

QUARTA 
75 4 0|0 
76 4 0[0 

Bons de liquidation 
Ville de Marseille 

VTLTURS FRANÇAISES 
OBLIGATIONS 

Foncières 500 4 0[O. 
— 100 4 0|0. 
— 5(10 3 0|(l 

79 3 0[0 350 p 
79 3 OlO t p 

Communales 300 4 GjO... 
_ 79 3 0|0 355 p . . . 
— 79 3 0[0 t. p 

Alais an Rhone 
Bòne-Gucima 
Est algérien 
Est 3 (IJO 
Lyon fusion 3 0|0 

— 66 3 0[0 
v ie io Emmanuel 
Midi 3 0(0 
No 3 0|0 
Orléans 3 0)0 
Ouest 3 0|0 
TRAMWAYS NORD 

— Sud 
Omnibus 5 0|0 
Voitures 5 OlO 

FONDS ÉTRANGERS 

angla'5 consolidés li 0 [ 0 . . . 
Etats-Unis 4 1)2 0[0 

— 4 0/0 
Autriche 5 0[0 argent 
Domaniales 66 
Espagne Etx 3t0io 

— I ntèi ieur 
Russe 5 ORO 1862« 

— — 70 
Oblig. 4 0]0 l8t'.7 

— — 69 
— - 80 

Dette tunisien 
Bons de coupons 87 BO.. 

— № . . 
Ville do Naples S 0j;0 

SQ8 . . 
522 . . 
403 . . 
386 50 
114 . . 
512 30 
512 . . 
520 . . 
365 . . 

505 . . 
1P6 •• 
540 . . 
430 . . 
438 . . 
505 . . 
435 . . 
438 . . 
îm .. 
ЗЫ . . 
S2S . . 
370 . . 
368 . . 
369 . . 
355 .• 
370 . . 
371 . . 
368 . . 
368 . . 

512 5<l 
blb . . 

99 7j8 

Я I A . . 
27 U« 
Í5 Ц1 

110 75 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA SCIENCE POPULAIRE 
21 J U I L L E T 1882 

J O U R N A L H E B D O M A D A I R E ILLUSTRÉ 3 " A N N É E 

N a 1 2 8 . - Prix 15 centimes A B O N N E M E N T S BUREAUX : 99, RUE MONTMARTRE (COUR DES MESSAGERIES) 
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L E 

D O C T E U R C O U D E R E A U 

Toute une vie de labeur, de dé
vouement, d'apostolat vient de se 
terminer prématurément, et l'una
nimité des regrets exprimés par la 
grande Presse Parisienne peut don
ner une idée de la -sympathie dont 
le docteur Coudereau était entouré 
jusque dans le camp de ses adver
saires. 

Charles-Auguste Coudereau fut 
un de ces militants infatigables, 
crées pour la lutte, que l'on retrouve 
partout sur la brèche. 

La Politique, la Science et ses 
devoirs professionnels,pratiqués avec 
le plus large désintéressement, par
tagèrent cette trop courte existence 
que remplirent la passion du bien, 
la recherche de la vérité, le dévoue
ment aux. faibles opprimés et 
l 'amour filial. 

Les journaux ont raconté l 'œuvre 
politique de Coudereau, le républi
cain ardent, convaincu, sans ambi
tion, qui refusa toujours de se lais
ser présenter pour un mandat élec
tif quelconque. 

Dans notre Revue, qui s'impose 
de ne jamais sortir du domaine 
scientifique, nous n'apprécierons 
pas ce côté de la carrière parcourue 
par notre regretté concitoyen et ami. 
Disons seulement, succinctement, à 
titre de renseignements biographi
ques, que Coudereau était l 'un des 
chefs de ce groupe dont le pro
gramme a pour bases : l'Autonomie 
communale dans tout ce qu'elle a de 
compatible avec l'Unité nationale, la 
diffusion de l 'Enseignement, la Ré
forme complète de l'Impôt et le 
Mandai impératif avec sanction. 

Au moment où agonisait l 'Empire, 
contre lequel il luttait depuis quinze 
ans,le Fondateur de la Libre-Pensée 
fularrêté,préventivcmenl,àlasuitede 
l'affaire Eudes, son ancien élève, 
chez lequel se trouvait une photo-
tographie du Docteur resté absolu
ment étranger, d'ailleurs, à celte 
aventure. 

Chirurgien-Major dans les batail
lons de Marche pendant le Siège, 
Coudereau, devenu p lus ta rd ,un des 
promoteurs de la Ligue des Droits 
de Paris, fut, à ce titre, arrêté de 
nouveau le 18 juin 1871 puis jeté 
dans les geôles de Versailles d'où 
une tardive ordonnance de non-lieu 
ne le lit sortir que six mois après. 

Mais, c'est comme savant et com
me philosophe que Coudereau ap
partient à la Science Populaire, et 
c'est sous cet aspect seul qu'il nous 
incombe de l'analyser ici. 

La Libre-Pensée fut fondée par 
lui, en 1866, de ses économies péni
blement gagnées; dans cette Revue 
hebdomadaire, qui devint bientôt le 
point de départ d'un grand nombre 
de publications similaires et d'asso
ciations animées du même esprit, il 
eut, pour collaborateurs, ses amis 
Asseline, Albert Regnard, puis le 
docteur Letourneau. 

Supprimée judiciairement, La Li
bre-Pensée fut aussitôt remplacée 
par La Pensée-Nouvelle, en même 
temps que son fondateur collaborait 
de la façon la plus active à Y Ency
clopédie Générale, véritable monu
ment scientifique dont, malheureu-
raent, l'Invasion arrêta la publica
tion. 

Le Centenaire de Voltaire compta 
Coudereau parmi ses plus ardents 
instigateurs, et la Bibliothèque des 
Sciences Contemporaines, continua
tion de l'Encyclopédie Générale, fut 
fondée par lui, en même temps qu'il 
s'associait à l 'œuvre de la Bibliothè
que Matérialiste. 

La Société d'Anthropologie qui, . 
depuis 1865, comptait Coudereau 
parmi ses membres les plus consi
dérables par sa science, le nombre 
et l 'importance de ses communica
tions, s'estfait représenter officielle
ment à ses funérailles civiles aux
quelles assistaient,en grandnombre , 
les sommités de la Politique de la 
Science, du Journalisme, et des dé-
putations de toutes les loges maçon
niques. 

Au cimetière Montparnasse, sur 

cette tombe béante, devant quinze 
cents auditeurs qui avaient voulu ac
compagner jusqu'au bout le char 
funèbre,le Docteur Thulier, délégué 
de la Société d'Anthropologie, a ré
sumé la vie scientifique du Fonda
teur de la Société d'Autopsie dont 
André Lefèvre retraça l'œuvre phi
losophique et les luttes politiques. 

Le troisième après ses amis Asse
line et Assézal, Coudereau, qui vient 
de léguer son cerveau aux études 
anthropologistes, parmi d'innom
brables travaux, eu laisse un certain 
nombre qui méritent une mention 
particulière. 

Ses Etudes sur les Sociétés rudi-
tnenta:res de l'humanité ; sur les 
Sociétés chez les animaux, sur l'in
fluence des Beligions et la Religio
sité, aur la classification des bruits 
articulés; sur l'Alimentation des 
Enfants ; sur l'Ablation totale de 
l'Utérus, par la vulve, dans le cas 
de cancer utérin ; son Projet d'une 
Fondation Municipale pour l'Ele
vage normal de la première enfance 
avaient justement mérité à leur au
teur l'estime des penseurs, des mo
ralistes et des savants. Nous les ana
lyserons plus tard. 

La Science est une, et il est dif
ficile de s'adonner sérieusement à 
une branche sans se trouver en
traîné à les aborder toutes; aussi, 
Coudereau fut-il encore membre 

fondateur de la Société d'Archéolo
gie et d'/lisfoire Parisienne, ainsi 
que de la Société de Numismatique. 

Membre, puis vice-président de 
la Commission des Logements insa
lubres, il y défendit opiniâtrementla 
cause de l'hygiène et de la santé 
publiques, contre laquelle, particu
lièrement à Paris, se liguent conti
nuellement l 'ignorance et une cu
pidité insatiable. 

La transformation, absolument 
illégale, des cours intérieures, des
tinées à donner aux locataires de 
l'air et de la lumière,cn laboratoires 
de charcuterie, de triperie, de res
taurateurs, et autres foyers pestilen
tiels qui contribuent, dans une si 
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g r a n d e p r o p o r t i o n , à a u g m e n t e r l a 

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

u n a d v e r s a i r e r é s o l u e t i n e x o r a b l e . 

G r â c e à l u i , l e C o n s e i l M u n i c i p a l d e 

P a r i s p u t e n f i n r e n d r e u n c e r t a i n 

n o m b r e d e v o t e s d ' a s s a i n i s s e m e n t 

d e v e n u s e x é c u t o i r e s , p a r a r r ê t s d e s 

C o n s e i l s d e P r é f e c t u r e e t d ' E t a t , 

a r r ê t s q u i s o n t d e s t i n é s à f a i r e a u 

t o r i t é d a n s c e t t e j u r i s p r u d e n c e s p é 

c i a l e . 

P a r a l l è l e m e n t à t a n t d ' œ u v r e s 

d'intérêt général, e n t r e p r i s e s p a r 

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

o u c o l l a b o r a t e u r , l e D o c t e u r C o u 

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

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

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

p l u s s o u v e n t d e s a b o u r s e . 

N a t u r e d ' é l i t e , t o u t e d e d é v o u e 

m e n t , d e g r a n d e u r d ' â m e , d ' a b n é g a -

t i o n , s a v a n t a u s s i p r o f o n d q u e m o 

d e s t e , s ' i g n o r a n t l u i - m ê m e C o u d e 

r e a u e s t m o r t p a u v r e l a i s s a n t d a n s 

l e d é s e s p o i r s a v i e i l l e m è r e , â g é e d e 

7 0 a n s , d o n t i l é t a i t l e s o u t i e n . 

I l é t a i t n é à C h a r o s t , ( C h e r ) , l e 

2 8 j u i n 1 8 3 2 . 

B a c h e l i e r è s - s c i e n c e s e t è s - l e t t r e s 

à 1 7 a n s , a p r è s a v o i r f a i t s e s p r e m i è r e s 

é t u d e s à R o m o r a n t i n , . p u i s à B o u r 

g e s , C o u d e r e a u v i n t à P a r i s , c o m m e 

é t u d i a n t e n P h a r m a c i e . A n c i e n i n 

t e r n e d e s H ô p i t a u x , i l s ' é t a b l i t à 

C h o i s y - l e - R o i , o ù l e s P r u s s i e n s r u i 

n è r e n t d e f o n d e n c o m b l e s o n é t a 

b l i s s e m e n t . 

D o c t e u r . e n m é d e c i n e d e p u i s 

1 8 6 7 , C o u d e r e a u s e f i x a d è s l o r s 

à P a r i s , o ù , l e 1 9 c o u r a n t , à o n z e 

h e u r e s d u m a t i n , i l e x p i r a i t d e s 

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

p r é c é d e n t , e t q u i a v a i t d é t e r m i n é 

u n e p é r i t o n i t e c o m p l i q u é e d e l é s i o n s 

d e s i n t e s t i n s . 

E m p ê c h é s d ' a s s i s t e r à s e s f u n é 

r a i l l e s , a i n s i q u ' i l s e n a v a i e n t e u 

l ' i n t e n t i o n , l a p l u p a r t d e s C o n s e i l l e r s 

m u n i c i p a u x d e P a r i s o n t s i g n é 

l ' a d r e s s e s u i v a n t e q u e l ' u n d ' e u x e s t 

v e n u l i r e s u r l a t o m b e : 

VENDREDI, CE 21 JUILLET 1882. 
4 HEURES DU SOIR. 

LES NOMBREUX AMIS QUE LE DOCTEUR 
COUDEREAU COMPTAIT AU CONSEIL MANI-

CIPAL ONT ÊU LE VIF REGRET DE NE POU
VOIR ASSISTER À, SES OBSÈQUES, AYANT ÉTÉ 
RETENUS À LA SÉANCE PAR DES QUESTIONS 
D'UNE EXTRÊME GRAVITÉ. 

ILS ENVOIENT À LA FAMILLE - DE CET 
HOMME DÉVOUÉ, DE CE RÉPUBLICAIN 
ÉPROUVÉ QUI a TANT FAIT POUR NOTRE 
CAUSE, LES TÉMOIGNAGES DE LEUR PRO
FONDE SYMPATHIE. 

(Su ivent UHG c inquanta ine do s ignatures ) . 

E. TÀILLEBOIS. 

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 
Le gros Paul.— N o u s l i s o n s ' d a n s 

l e Monde : « L e n o u v e a u b o u r d o n 

d e l a C a t h é d r a l e d e S t - P a u l d e L o n 

d r e s v i e n t d ' a r r i v e r d a n s c e t t e v i l l e 

a p r è s u n é m o u v a n t v o y a g e . F o n d u e 

à L o n g h l a r o u g h , d a n s l e c o m t é d e 

L u c c s t e r , c e t t e é n o r m e c l o c h e , q u i 

p è s e p r è s d e 1 7 t o n n e s , a p a r c o u r u , 

s u r u n e v o i t u r e e n b o i s t r a î n é e p a r 

u n e l o c o m o t i v e , u n e d i s t a n c e d ' e n v i 

r o n 4 0 l i e u e s . 

E l l e é t a i t e s c o r t é e d ' u n e t r o u p e d e 

s e r g e n t s e t d e c o n s t a b l e s a f i n d ' e m 

p ê c h e r l e s c u r i e u x d ' y t r a c e r d e s 

i n s c r i p t i o n s . 

U n a c c i d e n t e s t a r r i v é p e n d a n t l e 

t r a j e t ; p r è s d e F e n n y S b r a t f o r d l e s 

r o u e s s e s o n t e n f o n c é e s p r o f o n d é 

m e n t d a n s l e s o l , e t i l a f a l l u t r o i s 

j o u r s d e t r a v a i l p o u r l e s d é g a g e r . 

C ' e s t a u s o m m e t d e l a t o u r d e 

l ' h o r l o g e q u e d o i t ê t r e h i s s é e t a 

n o u v e l l e c l o c h e . D e n o m b r e u s e s 

m a c h i n e s e t d e s t a b l e s d o n t s e 

s e r v e n t l e s a r t i l l e u r s r o y a u x p o u r 

s o u l e v e r l e u r s c a n o n s l e s p l u s l o u r d s 

o n t é t é p r ê t é e s p o u r c e t t e o p é r a t i o n 

a s s e z c o m p l i q u é e . 

L e g r o s b o u r d o n d e S t - P a u l , t o u t 

e n c u i v r e e t e n é t a i n , s ' e n t e n d r a à 

u n e d i s t a n c e d e 2 0 l i e u e s . O u t r e s a 

f o n c t i o n q u o t i d i e n n e , c o n s i s t a n t à 

f r a p p e r l e s h e u r e s , i l a n n o n c e r a l a 

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

d e l a f a m i l l e r o y a l e , d e l ' é v ê q u e d e 

L o n d r e s , d u d o y e n d e l a c a t h é d r a l e 

e t d u l o r d m a i r e . 

Téléphone à Nancy. — L a Science 

Populaire p a r l a i t d e r n i è r e m e n t d e 

l ' é l e c l r o p h o n e M a i c h e ; d e s e x p é 

r i e n c e s o n t é t é f a i t e s d e r n i è r e m e n t 

( 5 j u i l l e t ) e n t r e l a g a r e d e N a n c y e t 

l e s e r v i c e c e n t r a l d e l a C o m p a g n i e 

d e l ' E s t à P a r i s . 

L a d i s t a n c e e s t d è 3 5 3 k i l o m è t r e s , 

c ' e s t j u s q u ' i c i , c r o y o n s - n o u s , l a p l u s 

l o n g u e d i s t a n c e q u i a i t é t é f r a n c h i e 

p a r l e s a p p a r e i l s c o n n u s s u r u n f i l 

t é l é g r a p h i q u e o r d i n a i r e . 

C e q u i a s u r t o u t a t t i r é n o t r e a t 

t e n t i o n , c ' e s t l ' é l e c l r o p h o n e d e M . 

L o u i s M a i c h e ; c ' e s t a v e c c e s e u l a p 

p a r e i l q u e l a c o n v e r s a t i o n é c h a n 

g é e e n t r e P a r i s e t N a n c y a p u ê t r e 

p a r f a i t e m e n t e n t e n d u e . 

L a v a l e u r d e c e s r é s u l t a t s n ' é c h a p 

p e r a à p e r s o n n e , s u r t o u t e n p r é s e n c e 

d e l ' i n t e n t i o n d u m i n i s t è r e d e s p o s 

t e s e t t é l é g r a p h e s d ' é t a b l i r d e s r é 

s e a u x t é l é p h o n i q u e s d a n s l e s v i l l e s 

d e p r o v i n c e . 

Paralysie saturnine par contact. 

— U n h o m m e d e 2 8 a n s , t r è s r o 

b u s t e e t q u i t o u j o u r s j o u i s s a i t d ' u n e 

s a n t é e x c e l l e n t e , t r a n s p o r t a i t d e s 

t o n n e a u x d e c é r u s c , l o r s q u ' u n j o u r 

u n d e c e s t o n n e a u x s e d é f o n ç a a u 

m o m e n t o ù i l l e c h a r g e a i t , l a i s s a n t 

é c h a p p e r s o n c o n t e n u . I l v o u l u t e n 

s a u v e r l e p l u s p o s s i b l e , c a r l a c é r u s e 

e s t u n p r o d u i t r e l a t i v e m e n t c h e r ; 

s a i s i s s a n t a l o r s d e l a m a i n d r o i t e l e 

t o n n e a u r e t o u r n é s u r l e f o n d q u i 

r e s t a i t , i l s e s e r v i t d e l a m a i n g a u c h e 

c o m m e d ' u n e c u i l l è r e , f a u t e d ' a u t r e 

i n s t r u m e n t . 

L a m a i n e t l ' a v a n t - b r a s s e t r o u 

v è r e n t d o n c b i e n t ô t t o u t e n d u i t s d e 

c é r u s e . I l n e s ' e n i n q u i é t a p a s a u t r e 

m e n t , e t n é g l i g e a d e s e l a v e r . C e p e n 

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

m i l l e m e n t s d a n s l e s d o i g t s , e t l e 

l e n d e m a i n m a t i n i l s ' a p e r ç u t q u ' i l 

n e p o u v a i t n i r e l e v e r l e p o i g n e t 

n i o u v r i r c o m p l è t e m e n t l e s d o i g t s 

d e l a m a i n g a u c h e . A i n s i s a n s 

a v o i r r i e n é p r o u v é j u s q u e l à , p a 

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

d ' i n t o x i c a t i o n s a t u r n i n e , n ' a y a n t j a 

m a i s e u d e c o l i q u e s d e p l o m b , n e 

p r é s e n t a n t p a s d e l i s è r e p l o m b i q u e 

s u r l e b o r d d e s g e n c i v e s , s a n s p r é 

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

v a p a r a l y s é d e s e x t e n s e u r s d u m e m -
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b r e s e u l q u i s ' é t a i t t r o u v é e n c o n 

t a c t u n p e u p r o l o n g é a v e c l a c é r u s e . 

L ' e m p o i s o n n e m e n t a é t é l o c a l , à c e 

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

d a n s l e s a t u r n i s m e o r d i n a i r e . 

N o s l e c t e u r s p e u v e n t v o i r p a r c e 

q u i p r é c è d e c o m b i e n l e s s e l s d e 

p l o m b s o n t d a n g e r e u x . I l e n e s t d e 

m ê m e d e l ' u s a g e d e s t u y a u x d e 

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

b l e ; c e t u s a g e e s t m ê m e b e a u c o u p 

p l u s d a n g e r e u x c a r , t o u s , n o u s a b s o r 

b o n s d e l ' e a u q u i a t r a v e r s é d e s 

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

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

m ê m e , l a s o u r c e d e b e a u c o u p d e m a 

l a d i e s . D e s o r d o n n a n c e s d e p o l i c e 

r é g i s s e n t l a p r é p a r a t i o n d e l à c é r u s e 

e t l ' e m p l o i d u p l o m b c o m m e é t a m a -

g e e t c o m m e v e r n i s ; p o u r q u o i n ' y e n 

a - t - i l p a s q u i p r o h i b e n t l e s t u y a u x d e 

p l o m b ? 

L e d o c t e u r D e n i s D u m o n t e t l a 

p i l o c a r p i n e s o n t e n c o r e à l ' o r d r e d u 

j o u r . L a c o m m u n i c a t i o n q u e f i t c e 

s a v a n t d a n s l a s é a n c e d u 1 3 j u i n e n 

a p r o v o q u é u n e a u t r e d e l a p a r t d e 

M . B o u l e y . C e l u i - c i a r a p p e l é u n c a s 

o b s e r v é p a r M . D a r t i g u e s , m é d e c i n , 

à P u j o l s . U n c o m m e r ç a n t d e c e t t e 

l o c a l i t é a y a n t é t é m o r d u p a r u n c h i e n 

e n r a g é , e n j u i l l e t 1 8 8 0 , M . D a r t i 

g u e s l u i a d m i n i s t r a t o u t e s l e s 1 0 m i 

n u t e s u n e p o t i o n c o m p o s é e d ' u n 

d e m i - m i l l i g r a m m e d ' a r s é n i a t e d e 

s t r y c h n i n e , d ' u n e m ê m e d o s e d ' h y o s -

c y a m i n e e t e n f i n d ' u n c e n t i g r a m m e 

d e b r o m u r e d e c a m p h r e ; u n e d e m i -

h e u r e a p r è s , o n p r a t i q u a d e s p i q û 

r e s d e s o u s - n i t r a t e d e p i l o c a r p i n e . 

L e m a l a d e f u t e n s u i t e e n f e r m é j u s 

q u ' a u c o u d a n s u n e b o î t e c h a u f f é e 

a v e c d e s b o u g i e s e t u n e l a m p e à 

a l c o o l . L e t r a i t e m e n t , r e n o u v e l é 

d ' h e u r e e n h e u r e , l a g u é r i s o n f u t 

o b t e n u e a u b o u t d e c i n q j o u r s : l e p a -

t i e n t a v a i t s u b i 6 0 p i q û r e s d e p i l o 

c a r p i n e . 

M . B o u l e y s ' e s t é l e v é e n s u i t e c o n 

t r e l a v a l e u r q u ' o n a t t r i b u e à l a p i 

l o c a r p i n e : e l l e n ' a g i t a u c u n e m e n t , 

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

s u l t a i s d a n s l a d i p h t é r i e , d a n s l ' é -

c l a m p s i e p u e r p é r a l e , d a n s l e m a l d e 

B r i g h t e t e n f i n d a n s l a r a g e m ê m e . 

U n m a l a d e q u i f u t t r a i t é p a r l a 

p i l o c a r p i n e , p a r l e - H o a n g h a n e t e n 

fin p a r l ' é l e c t r i s a t i o n d e l a r é g i o n 

b u l b a i r e m o u r u t a p r è s a t r i p l e t r a i 

t e m e n t ( n o u s n ' e n d o u t o n s p a s ) . 

C e s o b s e r v a t i o n s p o u r r a i e n t l a i s 

s e r c r o i r e q u e l a r a g e e s t i n g u é r i s 

s a b l e . C e n ' e s t c e p e n d a n t p a s c e q u e 

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

f o n d é p a r B o u r e l e t p r é s i d é a c t u e l 

l e m e n t p a r M . D e c r o i x ; c e c o m i t é 

d é p o s e u n m é m o i r e s u r l ' e s s a i d e s 

s u b s t a n c e s m é d i c a m e n t e u s e s d o n t 

n o u s a v o n s p a r l é . L a r a g e , d i t c e 

m é m o i r e , p e u t ê t r e g u é r i e ; t o u t e 

f o i s l e n i t r a t e d e p i l o c a r p i n e e s t 

é t r a n g e r à c e l t e g u é r i s o n . 

S o n e m p l o i r e c o n n u n o n s e u l e 

m e n t i n e f f i c a c e m a i s , q u i p l u s e s t , 

n u i s i b l e , n ' a d ' a u t r e e f f e t , p a r a î t - i l , 

q u e d e p r o v o q u e r l e s c r i s e s e t l e s ' 

r e n d r e p l u s v i o l e n t e s ; l e s e u l m o y e n 

à e m p l o y e r , d i t M . D e c r o i x , c ' e s t d é 

l a i s s e r a b s o l u m e n t t r a n q u i l l e l e s r a - j 

b i q u e s , d ' é l o i g n e r d ' e u x t o u t b r u i t , ! 

t o u t e a g i t a t i o n , d e l e s d é p o s e r d a n s ! 

u n l o c a l r e t i r é e t o b s c u r ; i l c i t e e n 

f a v e u r d e c e t t e m é t h o d e n e u f c a s d e 

g u é r i s o n a u t h e n t i q u e m e n t c o n s t a t é s . 

I l d i t e n t e r m i n a n t q u ' i l r e g r e t t e 

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

s c i e n c e n e r e c o n n a i s s e n t p a s l e s c a s | 

n o m b r e u x d e g u é r i s o n c o n s t a t é s p a r j 

d e s p r a t i c i e n s c o m p é t e n t s e t s ' o b s - ' 

t i n e n t à t o r t , s e l o n l u i , à n i e r l a e u - ! 

r a b i l i t é d e c e t t e m a l a d i e . N o u s d i r o n s 

à n o t r e t o u r , p o u r c l o r e i c i l e d é b a t 

s o u l e v é e n t r e v é t é r i n a i r e s e t m é d e 

c i n s , q u e l a s t a t i s t i q u e , p l u s c o n s o 

l a n t e q u e c e s m e s s i e u r s , n o u s a c c o r d e 

a u p l u s 2 3 m o r t s s u r 1 0 0 m o r d u s . 

Lemuséedesculp turecomparée.— 
O n v i e n t d ' o u v r i r a u P a l a i s d u T r o -

c a d é r o u n m u s é e d e s c u l p t u r e c o m 

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

g r a p h i e , a t t i r e r a p r o b a b l e m e n t b e a u 

c o u p d e m o n d e d e c e c ô t é . 

C e m u s é e , d û à l ' i n i t i a t i v e d e j 

V i o l l e t - l e - D u c , a é t é o r g a n i s é p a r 

M . d u S o m m e r a r d . N o u s y r e v i e n d r o n s 

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

s p é c i a l . 

B I B L I O G R A P H I E 

DE MOGADOR A B I S K R A . — MAROC ET ALGÉRIE 

par J. Leclercq. (1) 

C e v o l u m e , d e 2 5 0 p a g e s , e s t l e 

r é s u m é r a p i d e d e s i m p r e s s i o n s d ' u n 

F r a n ç a i s e n v o y a g e d a n s c e t t e c o n 

t r é e , q u i l i m i t e , à l ' o u e s t , n o t r e b e l l e 

p r o v i n c e d ' A l g é r i e . 

E c r i t d a n s u n e l a n g u e c l a i r e , c e t 

o u v r a g e c h a r m e l ' e s p r i t e t s e f a i t 

l i r e r a p i d e m e n t . C e t t e l e c t u r e j o i n t 

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

p r e n d l e s m œ u r - ; d e s M a u r e s , c e 

p e u p l e s i p r è s d e l ' E u r o p e e t , c e p e n 

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

p a r s a n a t u r e m ê m e . D ' a i l l e u r s , afin 

q u e n o s l e c t e u r s p u i s s e n t j u g e r d a n s 

q u e l e s p r i t e s t f a i t c e l i v r e , n o u s e n 

e x t r a y o n s l e p a s s a g e s u i v a n t : 

« Q u e l q u e i m p u r s q u e s o i e n t l e s 

» c h r é t i e n s a u x y e u x d e s c r o y a n t s , 

» c e u x - c i n e d é d a i g n e n t c e p e n d a n t 

» p o i n t d e r e c o u r i r à e u x à l ' o c c a -

» s i o n . A p r e u v e , l e f a i t s u i v a n t : 11 

» y a q u e l q u e s a n n é e s , l ' h o r l o g e d e 

» l a g r a n d e m o s q u é e d e T a n g e r 

» é t a i t d é r a n g é e . O r , i l n ' y a v a i t 

» d a n s t o u t e l a v i l l e q u ' u n c h r é t i e n 

» q u i p û t l a r é p a r e r . L e s d o c t e u r s 

» d e l a m o s q u é e m i r e n t e n d i s c u s -

» s i o n l e p o i n t d e s a v o i r s i u n c h r é -

» t i e n p o u v a i t t r a v e r s e r l e t e m p l e 

» e t m o n t e r à l a t o u r . I l s d é c i d è r e n t 

» q u e l ' i n f i d è l e p o u r r a i t e n t r e r d a n s 

» l ' e n c e i n t e s a c r é e , à c o n d i t i o n q u ' i l 

» s e d é c h a u s s e r a i t c o m m e t o u s l e s 

» c r o y a n t s . M a i s l ' i n f i d è l e à q u i l ' o n 

» n o t i f i a c e t t e d é c i s i o n r é p o n d i t 

» q u e , n ' a y a n t p a s l ' h a b i t u d e d e s e 

» d é c h a u s s e r d a n s s o n é g l i s e , i l n e 

» p o u v a i t s e r é s o u d r e à l e f a i r e d a n s 

» l a m o s q u é e . A p r è s d e l o n g u e s dé-

» l i b é r a t i o n s e t v o y a n t q u e l ' h o r î o -

» g e r s ' o b s t i n a i t , u n taleb p r o n o n ç a 

» l e d i s c o u r s s u i v a n t : L o r s q u e n o u s 

» c o n s t r u i s o n s u n e m o s q u é e , n o u s y 

» l a i s s o n s e n t r e r l e s â n e s c h a r g é s 

» d e c h a u x , d e b r i q u e s e t d ' a u t r e s 

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

(1) Volume in-18, Paris. Cuallamel, 
5, rue Jacob. 
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» leur ôtons point leurs sabots. 
» Considérant donc, que l'horloger 
» est un âne des plus têtus et qu'il 
» n'y a rien à obtenir de lui, et vu 
» l'urgence, je suis d'avis qu'on le 
» laisse entrer comme il voudra. » 

Une carte jointe à ce volume per
met de suivre le long voyage de 
l'auteur à Mogador, Tanger, Maza
gran, Rabat, Salé, Tlemcem en Ka-
bylie, sur le Djurjura et à Biskra. 

A. BAMON. 

Menay, réunissant l'île d'Anglesey au 
pays de Galles, lequel a trois travées 
et est élevé de 45 mètres' au-dessus 
du niveau des plus hautes marées ; 
— ceux de Genève et de Rouen. 

L'emploi du fer et de la fonte 
dans la construction des ponts a 
seul permis de réaliser ces progrès, 
car les ponts suspendus, — dont on 
trouve la première idée dans les 
ponts de lianes et de cordes que les 
habitants de l 'Amérique du Sud 

de fer. Et en effet, la nature de ces 
pays, entrecoupés, d'immenses ri
vières, de gorges larges et profondes, 
devait nécessiter, pour y rendre 
possible des voies ferrées, des tra
vaux dont, en Europe, on peut se 
faire difficilement une idée. 

Parmi les contrées les plus acciden
tées de l'Amérique, figure incontes
tablement le Pérou, traversé dans sa 
partie Occidentale par les Andes qui 
serrent de près la côte sur une lon-

U N P O N T ^ S U R L E J C I I E M I N D E FER D E L I M A A A R E O J J I P A 

P O N T S S U S P E N D U S 

L'Europe possède aujourd'hui, en 
fait de ponts, des constructions où 
se révèle le génie moderne dans 
toute sou audace. On peut citer, 
parmi les ponts suspendus les plus 
remarquables, celui de Fribourg en 
Suisse, qui n 'a qu'une seule travée 
de 265 mètres de longueur nécessi
tée par la profondeur de la Yallée 
sur laquelle il est établi ; — celui de 

construisent de temps immémorial, 
— présentent de grands avantages 
sur ceux de tous les autres systèmes, 
sous le rapport de la légèreté, de la 
facilité de l'établissement et sous 
celui de l'économie. 

Mais si étonnants que soient les 
ponts de ce genre que nous avons 
avons cité plus haut, ils se trouvent 
bien distancés par un grand nombre 
de ceux que les Américains ont 
construits, surtout pour les chemins 

gueur de plus de deux mille kilo
mètres, et forment deux chaînes pa-
rallèlles entre lesquelles se trouvent 
des bandes de terrain hérissées 
d' immensessommets,dont quelques-
uns ont plus de six mille mètres de 
hauteur. 

Or, il existe un chemin de fer 
entre Lima et Arequipa, et du point 
de départ au point d'arrivée, la dif
férence est de plus de 15.000 pieds 
d'élévation. Qu'on juge du nombre 
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e t d e l ' é t e n d u e d e s r a m p e s , e t d e s 

m i l l e a u t r e s d i f f i c u l t é s q u ' i l a f a l l u 

s u r m o n t e r , s u r t o u t q u e , à d e s d i s 

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

f r a n c h i r d ' é p o u v a n t a b l e s a b î m e s . 

E n j e t a n t l e s y e u x s u r n o t r e p l a n 

c h e , o n a u r a u n e i d é e d ' u n d e c e s 

t r a v a u x " g i g a n t e s q u e s , c a r l e « V a r r u -

g a s - V i a d u c » e s t b i e n l a p l u s h a r d i e 

q u i e x i s t e d u n o u v e a u s y s t è m e d e 

p i l i e r s à b a r r e s d e 1 e r e t t r e i l l a g e s , 

p i l i e r s q u i i c i o n t p l u s d e 2 5 0 p i e d s 

d e h a u t e u r . — C ' e s t u n s p e c t a c l e b i e n 

i n t é r e s s a n t d e v o i r l e g é n i e d e 

l ' h o m m e a u x p r i s e s a v e c u n e p a r e i l l e 

n a t u r e e t p a r v e n a n t à l a s o u m e t t r e 

à s o n e m p i r e . 

JKAN FOURNAGE. 

L E S R A C E S H U M A I N E S 
DU PLATEAU CENTRAL D E LA FRANCE 

{Suite) 

U n e é t u d e p l u s a p p r o f o n d i e d é 

m o n t r e c l a i r e m e n t q u e G a ë l s e t 

K y m r i s é t a i e n t d e p r o c h e s p a r e n t s 

e t q u e l e u r s i d i o m e s s e t i e n n e n t d e 

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

r e n c e s b i e n t r a n c h é e s e n t r e " c e s 

d e u x r a c e s s œ u r s . D e p l u s , l e s i d i o 

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

t è r e s à e u x , d e s c a r a c t è r e s p r o p r e s 

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

m a n i q u e s e t q u i p e r m e t t e n t d ' a f f l r -

m e r q u ' i l s s o n t l ' œ u v r e d ' u n e r a c e 

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

G e r m a i n s , m a i s c e p e n d a n t d i f f é r e n t e , 

L e s e u l p o i n t l i t i g i e u x d ' u n e m a 

n i è r e s é r i e u s e e s t l e s u i v a n t : L e s 

K y m r i s é t a i e n t - i l s u n e r a c e g a u l o i s e 

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

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

m a n i s é e ? O n n ' a p u e n c o r e r é p o n 

d r e d ' u n e m a n i è r e c o m p l è t e m e n t 

s a t i s f a i s a n t e à , c e t t e q u e s t i o n , e t i l 

r è g n e e n c o r e s u r c e p o i n t b e a u c o u p 

d ' o b s c u r i t é . 

I l f a u t b i e n s e g a r d e r d e c r o i r e 

q u e l e s C e l t e s o u G a u l o i s f u s s e n t 

l e s s e u l s h a b i t a n t s d e l a G a u l e ; n o u s 

a v o n s m ê m e l e d r o i t d e p e n s e r 

q u ' i l s n ' é t a i e n t p a s l e s p l u s n o m 

b r e u x , m a i s q u ' i l s c o n s t i t u a i e n t s e u 

l e m e n t u n e c a s t e n o b l e e t c o n q u é 

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

q u e m e n t à u n m o m e n t d o n n é dans 
toute la Gaule, n o u s n ' e n p o u v o n s 

d o u t e r , n o u s s o m m e s m ê m e c e r 

t a i n s q u ' i l s , o n t e n v a h i l ' I t a l i e , 

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

m a i s n o u s s o m m e s é g a l e m e n t c e r 

t a i n s q u ' e n Gaule t o u t a u s s i b i e n 

q u ' e n I t a l i e , e n E s p a g n e e t e n A f r i 

q u e ils ont trouvé des populations 
beaucoup plus anciennes. 

Q u e l q u e s a u t e u r s n o u s d o n n e n t 

m ê m e à p e n s e r q u ' i l e x i s t a i t a l o r s 

e n F r a n c e u n e m u l t i t u d e s a n s i m 

p o r t a n c e p o l i t i q u e o c c u p a n t u n r a n g 

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

r a n g d e s e r f s e t q u ' i l s n ' o n t p a s m ê 

m e j u g é à p r o p o s d e d é c r i r e , t a n d i s 

q u i i s o n t f o u r n i d e l o n g s d é t a i l s 

s u r l e s G a u l o i s v é r b a b l e s . 

O n s ' e s t b a s é s u r c e f a i t q u e l e 

g a é l i q u e e s t s o u v e n t p a r l é p a r d e s 

p o p u l a t i o n s b r u n e s , p o u r p r é t e n d r e 

q u e t e l é t a i t l e c a r a c t è r e d e s G a u l o i s ; 

e n r a i s o n n a n t d e m ê m e e t a v e c t o u t 

a u s s i p e u d e m é t h o d e , o n e n v i e n 

d r a i t à s o u t e n i r a u s s i q u e l e s K y m r i s 

é t a i e n t b r u n s , p u i s , e n f i n , q u e n o u s 

d e s c e n d o n s t o u s d e s R o m a i n s , p u i s 

q u e n o u s p a r l o n s u n e l a n g u e n e o -

l a t i n e . O n s e n t i m m é d i a t e m e n t t o u t e 

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

s i t i o n . 

L ' h i s t o i r e n o u s a p p r e n d q u e d a n s 

l e m i d i d e l a F r a n c e , o n r e n c o n t r a i t 

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

p l u s a n c i e n n e s : 

1- L e s f é r o c e s L i g u r e s d a n s l a 

r é g i o n d e s A l p e s . 

L e s I b è r e s d u c ô t é d e s P y r é n é e s , 

l e s A q u i t a i n s q u i é t a i e n t p r o b a b l e 

m e n t d e s m é t i s ; m a i s l ' h i s t o i r e n e 

t i o u s d o n n e p a s d e r e n s e i g n e 

m e n t s s u f f i s a n t s s u r l e t y p e d e c e s 

h o m m e s q u e n o u s s a v o n s c e p e n 

d a n t , p l i s p e t i t s e t p l u s b r u n s q u e 

l e s G a u t o i s . e t q u e n o u s d e v o n s c o n 

s i d é r e r c o m m e a f f i l i é s à d e s r a c e s 

o c c u p a n t t o u t l ' O c c i d e n t a v a n t l e s 

c o n q u ê t e s a r y e n n e s . 

L a l i n g u i s t i q u e v i e n t c o n f i r m e r 

t o u t e s c e s p r é s o m p t i o n s e n n o u s 

m o n t r a n t d a n s d i v e r s e s p a r t i e s d e 

l a F r a n c e d e s n o m s d e l o c a l i t é s 

q u i n ' o n t r i e n d ' A r y e n ; m a i s , l e 

f a i t c a p i t a l , l e f a i t l i n g u i s t i q u e l e 

p l u s s a i s i s s a n t , c ' e s t l ' e x i s t e n c e d e 

l a l a n g u e b a s q u e s i c o m p l è t e m e n t 

d i f f é r e n t e d e t o u s l e s i d i o m e s e u r o 

p é e n s q u ' o n p o u r r a i t l a c r o i r e f o r 

m é e s u r u n e a u t r e p l a n è t e . 

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

e s t t o u t à f a i t à p a r t e l l e n e p e u t 

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

m e s d e 1 A m é r i q u e , e t , p e u t - ê t r e , d e 

l a S i b é r i e . 

E l l e e s t u n d o c u m e n t d ' u n p a s s é 

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

h u m a i n e p r e s q u e d i s p a r u e . 

B i e n d e s l a n g u e s - d e c e g r o u p e o n t 

d û e x i s t e r e n E u r o p e , e t m ê m e e n 

F r a n c e s u r u n e f o u l e d e p o i n t s , m a i s 

e l l e s s o n t m a i n t e n a n t p o u r t o u j o u r s 

é t e i n t e s . 

M . d e Q u a t r e f a g e s , a n t h r o p o l o g i s t e 

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

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

c o m b i e n u n e t e l l e m a n i è r e d e v o i r 

e s t f o n d é e . I l p a r a î t q u ' i l y a c i n 

q u a n t e a n s o n p a r i a i t e n c o r e s u r 

q u e l q u e s p o i n t s d e l a B e l g i q u e d e s 

p a t o i s m o n g o l i q u e s m a i n t e n a n t c o m 

p l è t e m e n t é t e i n t s . 

C e l a n ' a r i e n d ' é t o n n a n t , l e s 

T c h o u d e s e t l e s E s t h o n i e u s de l a 

B a l t i q u e s o n t - i l s d o n c à u n s i g r a n d 

n o m b r e d e j o u r n é e s d e m a r c h e de 

n o s r é g i o n s ? 

M a l h e u r e u s e m e n t , p a r s u i t e de 

p r é j u g e s q u i n ' o n t r i e n d e s c i e n t i 

f i q u e , c e r t a i n s s a v a n t s n e v e u l e n t à 

a u c u n p r i x a d m e t t r e l ' e x i s t e n c e de 

J a u n e s e t d e M o n g o l s d a n s n o t r e 

p a y s ; i l s e n o n t m ê m e f a i t u n e 

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

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

m a n i è r e d e v o i r p e u t ê t r e n u i s i b l e 

a u x p r o g r è s d e l ' A n t h r o p o l o g i e . 

Q u e l e s t p o u r t a n t l e p e u p l e d e l ' E u 

r o p e q u i n ' a p a s é t é p l u s o u m o i n s 

m ê l é d e M o n g o l s ? Q u e l e s t c e l u i q u i 

s e r a i t e n d r o i t d e n o u s r e p r o c h e r 

c e t t e s o u i l l u r e ? 

N o u s s a v o n s d e u x c h o s e s , p o s i t i 

v e m e n t , p a r l ' h i s t o i r e : 

1* Q u e l e s " G a u l o i s é t a i e n t u n e r a c e 

b l o n d e s u b d i v i s é e e n d e u x r a m e a u x . 

2 - Q u ' a v a n t l e s G a u l o i s i l y a v a i t 

d ' a u t r e s r a c e s d a n s n o t r e p a y s , r a 

c e s r e p r é s e n t é e s d a n s l e S u d p a r 

d e s L i g u r e s , d e s I b è r e s , d e s B a s q u e s 

e t t r è s p r o b a b l e m e n t a u s s i l e s B e r 

b è r e s v e n u s d u M i d i . 

L a l i n g u i s t i q u e n o u s d é m o n t r e 

é g a l e m e n t q u e d e s i d i o m e s n o n 

a r y e n s o n t é t é p a r l é s d a n s n o t r e 

p a y s a v a n t l e s i n v a s i o n s c e l t i q u e s e t 

q u ' i l s s ' y s o n t m a i n t e n u s l o n g t e m p s . 

L a l i n g u i s t i q u e é t a b l i t a v e c l a m ê m e 

c e r t i t u d e q u e l e s i d i o m e s c e l t i q u e s 

n ' é t a i e n t p a s g e r m a n i q u e s , b i e n 

q u ' i s s u s d e l a m ê m e s o u c h e q u e c e s 

d e r n i e r s . 

D a n s l e s t e m p s p l u s r é c e n t s , n o u s 

v o y o n s l ' i n v a s i o n d e s C i m b r e s q u e 

l e s u n s r e g a r d e n t c o m m e d e s G a u 

l o i s d u r a m e a u K y m r i , l e s a u t r e s 

c o m m e u n e t r i b u g e r m a n i q u e . 

D ' a u t r e p a r t , p l u s t a r d e n c o r e , n o u s 

v o y o n s v e n i r d u N o r d e t d e l ' E s t , 

c o m m e c e l a a v a i t e u l i e u d é j à , d e s 

t r i b u s g e r m a n i q u e s e t p r o b a b l e m e n t 
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aussi des tribus slaves et ruthênes, 
enfin les Scandinaves, très proches 
parents des Germains. Les Huns 
d'Attila,, véritables Mongols, n ' ap
paraissent qu'un instant au milieu 
de ce flot de conquérants, 

Pour ce qui est des Franks ou 
Francs, qui ont joué un si grand 
rôle dans notre histoire, ils étaient 
Germains de langue, maïs l 'étude 
de leurs squelettes tend à prouver 
que d'une part ils étaient mêlés de 
Gaulois, de l'autre de Tchoudes ou 
Jaunes des bords de la Baltique. 

Le Midi a donné lieu aussi à des 
mouvements de peuples bien impor
tants. Nous voyons d'abord des Ber
bères et des Phéniciens sur nos cô
tes, puis, plus tard, des Etrusques, 
puis des Grecs, puis la grande con
quête romaine, puis les Arabes traî
nant à leur suite des Berbères et de 
nombreux Nègres, dont le sang est 
encore visible et se manifeste dans 
une foule de familles du Midi, et, en 
moins grand nombre, du Centre, 
dans la Corrèze, par exemple. 

Certes l'influence de la race Nigri-
tique a clé bien moindre chez nous 
qu'en Espagne et surtout en Portu
gal où elle est énorme ; mais cepen
dant elle ne saurait être négligée 
pour nos régions méridionales où, 
en réalité, bien des familles sont 
plus ou moins mulâtres. 

A tous ces éléments si divers il 
faut joindre les Juifs, race fort mêlée 
de Sémites, d'Aryens, d'Egyptiens 
d'Ethiopiens et de Nègres, puis des 
Rohémiens, race inférieure de l'Inde 
plus ou moins aryanisée et chassée 
desa patrie primitive par suite dosa 
férocité.-

L'histoire, d'accord en cela avec 
l'antrhopoiogie, nous indique donc 
l'existence, dans notre pays, de races 
humaines fort différentes. Nous ver
rons bientôt que la paléontologie hu
maine et l'archéologie démontrent 
également ce fait capital. 

Dans la suite de ce mémoire, nous 
étudierons brièvement les mêmes 
questions au point de vue de la pa
léontologie et de l'archéologie, nous 
donnerons la diagnose des grands 
groupes humains de la France, puis 
nous traiterons ,spécialement des 

• races humaines de l'Auvergne, en y 
comprenant les contrées monta
gneuses qui l'avoisinent. 

A. R o u j o u . 

D o c t e u r è s - s c l e a c e s -

(A suivre). 

LE MONOPOLE 

DES INHUMATIONS 
et les Crieurs d'enterrement sous 

l'ancien régime. 

(SUITE) 

Cette corporation eut de grandes 
contestations avec les curés et les Fa
briques des églisesde Paris pour dé
terminer ce que chacun avait l'auto
risation de fournir aux enterrements. 
Un arrêt contradictoire du conseil 
d'Elat,du 9 août 1701,fixa les droits 
de chacun. Cet arrêt ordonna que 
les Fabriques continueraient de 
fournir, en la manière accoutumée, 
la croix, le bénitier, le poêle et un 
certain nombre de chandeliers. 
L'arrêt ordonna que fa fourniture du 
surplus appartiendrait à la corpora
tion des crieurs des enterrements et 
prononça une amende de 15.000 
livres contre ceux qui les trouble
raient dans leurs droits. Cette cor- . 
poration était devenue considérable : 
un édit du mois de décembre 1694 
avait ordonné que tous ses membres 
auraient bourse "commune, qu'ils y 
mettraient les deux tiers de leurs 
droits et que l 'autre tiers serait pour 
celui qui aurait exercé. Un autre 
édit du mois de juillet \ 704 créa 
trente offices de jurés prud'hommes 
contrôleurs des jurés-crieurs de 
Paris, pour tenir registre des four
nitures faites par ces derniers. On 
créa également des offices de syndics 
et même de gardes des archives de 
la corporation ; mais ces offices 
furent successivement supprimés 
moyennant remboursement de la 
finance par les jurés-crieurs. 

Une sentence rendue au Bureau 
de la Ville de Paris, en 1738,confir
mée par arrêt du 28 août 1741, dé
fendit de nouveau aux fripiers de 
s'immiscer dans les cérémonies fu
nèbres et de faire aucune fourniture 
do manteaux et autres ornements, I 
Mais-un autre arrêt du 18 juin 1744,au I 
rapport de M. de Salaberry, autorisa i 
les fripiers à faire les fournitures J 
des habits de deuil, le jour des ob- J 

sèques, concurremment avec les ju
rés-crieurs des enterrements. 

Ces derniers éprouvèrent un échec 
semblable dans une contestation 
q-u'ils avaient engagée contre les im
primeurs. L'arrêt du 9 août 1701 
ayant donné le tarif des droits q^i 
devaient être payés aux jurés-
crieurs pour l'impression et le port 
des billets d'enterrements, ceux-ci 
prétendirent qu'ils étaient seuls au
torisés, par cet arrêt, à l'exclusion 
des imprimeurs et libraires, à faire 
imprimer et distribuer ces lettres. Il 
fallut qu'un nouvel arrêt du conseil 
d'Etal intervinlje 2 décembre 1750, 
pour régler le différend. Cet arrêt 
porte que: « les maîtres imprimeurs 
pourront impr imer ies billets d'en
terrement, services, bouts-de-l 'an et 
autres invitations funèbres, à, la seule 
réquisition des parties, sans être 
obligés d'attendre Tordre et le con-
sentementpar écrit des jurés-crieurs; 
avec défense,à ces derniers,de trou
bler lesdits imprimeurs dans la li
berté de faire lesdites impressions 
sous quelque prétexte que ce soit. Le 
tout sans préjudice aux jurés-crieurs 
de faire imprimer lesdits billets et 
invitations par tels imprimeurs que 
bon leur semblera,même de les faire 
porter, etc. » 

Chaque ville du royaume, possé
dant présidial et élection, était pour
vue de deux jurés-crieurs d 'enterre
ments, en vertu de l'édit du mois de 
juin 1690; les petites villes n'en 
avaient qu 'un seul. Jls jouissaient de 
différentsprivilèges:exemption du lo
gement des gens de guerre, des 
charges de tutelle, curatelle, etc. Un 
autre édit du mois de janvier 1690 
fixait ainsi qu'il suit le tarif des 
droits des jurés-crieurs dans les pro
vinces : 

« 3 sous par aune de serge et de 
drap blanc ou noir ; 

» 8 sous par aune de satin ou de 
I velours ; 
I » 4 sous pour chaque robe pa r 
i jour. » 

I C'était aux jurés-crieurs à fournir 
I les hommes vêtus de robes et cha-
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p c r o n s p o u r f a i r e l e s s e m o n c e s . I l s 

é t a i e n t o b l i g é s d e p o r t e r l e s a r m e s 

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

p o i t r i n e . A u t r e f o i s , m ô m e , i l s l e s p o r 

t a i e n t d e v a n t e t d e r r i è r e , e n f o r m e 

d e s c a p u l a i r e . 

I l e s t a p e i n e b e s o i n d ' a j o u t e r q u e 

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

m e n t a u x . j p e r s o n n e s m o r t e s d a n s l a 

c o m m u n i o n d e l ' E g l i s e R o m a i n e . 

Q u a n t a u x n o n c a l h o l i q u e s , i l s é t a i e n t 

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

s o l u m e n t i n t e r d i t d e l e s i n h u m e r 

d a n s l e s c i m e t i è r e s . C o m m e i l s 

é t a i e n t censés ne plus exister en 
France, d e p u i s l a r é v o c a t i o n d e 

l ' E d i t d e N a n t e s , i l s n ' a v a i e n t d ' a u 

t r e l i e u d e s é p u l t u r e q u e l e u r 

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

c h e s , e t l e s r e m p a r t s " d e s s i l l e s I p o u r 

l e s p a u v r e s ! 

L e s c a t h o l i q u e s q u i a v a i e n t e n 

c o u r u l e s c e n s u r e s e c c l é s i a s t i q u e s 

n ' é t a i e n t p a s m i e u x t r a i t é s , e t c e t t e 

i n j u r e n e f u t p a s é p a r g n é e à d e s p e r 

s o n n e s d u p l u s h a u t m é r i t e . J e a n 

I e r d e B r o s s e , b a r o n d e B o u s s a c , v i 

c o m t e d e B r i d i e r s , m a r é c h a l d e 

F r a n c e , l ' u n d e s a u x i l i a i r e s l e s p l u s 

d é v o u é s d e C h a r l e s VII d a n s s a l u t t e 

c o n t r e l e s A n g l a i s , p è r e d e J e a n II, 

d e v e n u b a r o n d e L a i g l e p a r s o n m a 

r i a g e a v e c N i c o l e d e B r e t a g n e , c o m 

t e s s e d e P e n t h i è v r e , m o u r u l a i n s i e n 

1 4 3 3 f r a p p é d ' u n e s e n t e n c e d ' e x 

c o m m u n i c a t i o n o b t e n u e c o n t r e l u i 

p a r s e s c r é a n c i e r s . L e b r a v e m a r é 

c h a l a v a i t e n g a g é t o u s s e s b i e n s e t 

v e n d u j u s q u ' à s a v a i s s e l l e d ' a r g e n t 

p o u r l e s o u t i e n d e l a c a u s e f r a n 

ç a i s e ; i l m o u r u t i n s o l v a b l e . L ' e x 

c o m m u n i c a t i o n , à c e l t e é p o q u e , i n 

t e r v e n a i t f r é q u e m m e n t , e n e f f e t , d a n s 

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

q u e b e a u c o u p d e c a t h o l i q u e s e n 

é t a i e n t d é j à v e n u s à n e p l u s e n 

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

m a r é c h a l d e B o u s s a c p r é t e n d i r e n t 

f a i r e e x h u m e r s o n c a d a v r e p o u r l e 

m e t t r e h o r s d e t e r r e s a i n t e , c o m m e 

c e l u i d ' u n e x c o m m u n i é , e t i l f a l l u t 

q u e s e s c o m p a g n o n s d ' a r m e s s e 

c o t i s a s s e n t p o u r l e r a c h e t e r ! 

LOUIS D t V A L , Archiviste. 

D E N T S A R T I F I C I E L L E S 

P R O T H È S E D E N T A I R E C O M P A R É E 

(Suite) 

L a Figure 30, p a s s é e à t o r t , a u 

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

a r t i c l e ; r e n d a i t n a t u r e l l e m e n t f o r t 

p e u l u c i d e l ' e x p l i c a t i o n d e l ' a d m i n i s 

t r a t i o n d u p r o t o x y d e d ' a z o t e c o m m e 

i n s e n s i b i l i s a t e u r . 

N o u s c o m m e n c e r o n s d o n c p a r 

r e c t i f i e r c e t t e e r r e u r e n p r é s e n t a n t 

l ' e m b o u c h u r e d e s t i n é e à c o u v r i r l e 

n e z e t l a b o u c h e d u s u j e t q u ' i l s ' a 

g i t d ' o p é r e r . U n t u y a u , e n T r e l i e 

c e p e t i t a p p a r e i l a u g a z o m è t r e r e 

p r é s e n t é d a n s l e n u m é r o p r é c é d e n t 

t a n d i s q u ' u n j e u d e s o u p a p e s i n t é 

r i e u r e s , e n R e t e n M , n e l a i s s e d e 

c o m m u n i c a t i o n q u ' a v e c l e g a z quand 
on aspire, e t a v e c l ' e x t é r i e u r l o r s 

q u ' o n expire. 
C e c i d i t r e v e n o n s à l a b o u c h e p r é 

p a r é e p o u r l a P R I S E D E M E S U R E S . 

D e s é c u e l l e s , d i t e s porte-emprein
tes, a u x f o r m e s v a r i a n t s u i v a n t l e 

m a x i l l a i r e e n r a i s o n d e s e s d i m e n 

s i o n s , e t d u n o m b r e d e d e n t s q u i 

r e s t e n t ^ p e r m e t t e n t d ' e m b o î t e r c o m 

p l è t e m e n t , e t s u c c e s s i v e m e n t , c h a 

c u n e d e s m â c h o i r e s d u s u j e t d o n t 

l ' e m p r e i n t e e x a c t e s ' o b t i e n t a u 

m o y e n d ' u n e p â l e m a l l é a b l e à l a 

c h a l e u r m a i s s e r e f r o i d i s s a n t r a p i d e 

m e n t . 

O n e n g a r n i t p r é a l a b l e m e n t l e s 

porte-empreintes c h o i s i s e t l e d u r 

c i s s e m e n t s u r p l a c e , p a r c o n s é q u e n t 

d a n s l a b o u c h e , s ' o b t i e n t e n d e u x 

m i n u t e s a u m o y e n d ' u n l i n g e m o u i l l é . 

C e s é c u e l l e s s o n t e n m é t a l a n g l a i s 

o n e n a r g e n t ; d i f f é r e n t s g e n r e s d e 

pâtes à empreintes s o n t e m p l o y é e s , 

u n e d e s m e i l l e u r e s c o n s i s t e e n 4j5 d e 

c i r e v i e r g e e t Ij5 d e m a s t i c e n l a r 

m e s , f o n d u s , e t m ê l é s e n s e m b l e à f e u 

d o u x . 

L e s creux u n e f o i s p r i s , p o u r o b 

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

à - d i r e s a r e p r o d u c t i o n e x a c t e , i l s u f 

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

p l â t r e à m o d e l e r t r è s f i n s o i g n e u 

s e m e n t g â c h é , d o n t o n a u g m e n l e , a u 

b e s o i n , l a r é s i s t a n c e e n f a i s a n t d i s 

s o u d r e d a n s l ' e a u d u b o r a x o u d e 

l ' a l u n . 

L o r s q u e l e s modèles a i n s i o b t e n u s 

s o n t s u f f i s a m m e n t d u r s , o n l e s p l o n 

g e q u e l q u e s m i n u t e s d a n s l ' e a u 

b o u i l l a n t e q u i l e s d é g a g e e n f a i s a n t 

f o n d r e b i c i r a . S é c h é s d a n s u n c h a u f -

f o i r o ù i l s a b a n d o n n e n t l e u r h u m i 

d i t é , p u i s p l o n g é s q u e l q u e s m i n u t e s 

d a n s l a s t é a r i n e b o u i l l a n t e , l e s mo

dèles, u n e f o i s r e f r o i d i s , o f f r e n t u n e 

r é s i s t a n c e s u f f i s a n t e s o i t p o u r t r a 

v a i l l e r d i r e c t e m e n t s ' i l s ' a g i t d e 

p i è c e s e n c a o u t c h o u c , s o i t p o u r o b 

t e n i r d e s m o u l e s e t d e s c o n t r e - m o u 

l e s d e m é t a l l o r s q u e l a p i è c e d o i t 

ê t r e f a i t e e n o r o u e n p l a t i n e . 

Q u ' i l s ' a g i s s e d e l ' u n e o u l ' a u t r e 

d e c e s p r o t h è s e s , l e s p r é l i m i n a i r e s 

s o n t e x a c t e m e n t l e s m ê m e s , j u s q u ' à 

p r é s e n t ; m a i s , à p a r t i r d e l ' e x é c u 

t i o n d e s m o d è l e s l a d i f f é r e n c e a b s o 

l u e d e s m o y e n s d e f a b r i c a t i o n n o u s 

f o r c e à e n d i v i s e r l ' é t u d e . 

OR OU PLATINE 

B i e n q u e l e s p i è c e s d e m é t a l p r é 

s e n t e n t d e s é r i e u x i n c o n v é n i e n t s l e u r 

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

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

q u i r e s t e n t , i l e s t c e p e n d a n t d e s c a s 

o ù l e u r e m p l o i s ' i m p o s e : l o r s q u e , 

p a r e x e m p l e , l e c l i e n t a l e s d e n t s 1 r e s 

c o u r t e s o u q u e l e u r r e n c o n t r e a v e c 

l a m â c h o i r e o p p o s é e s ' e f f e c t u e s u r 

l e s g e n c i v e s . 

D a n s c e c a s , l e c a o u t c h o u c " v u l c a 

n i s é , p o u r s o u t e n i r l e s e f f o r t s d e l a 
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inastication.devrail avoir une épais
seur incommode; l'or ou le platine, 
indestructibles dans la bouche par 
voie d'oxydation et présentant, sous 
uu faible volume, une résistance suf
fisante, sont alors mis à contribution 
pour former la. plaque estampée sur 
laquelle devront être soudées les 
dents minérales qui viendront rem
placer les absentes. 

VEstampage de ces plaques, de
vant reproduire toutes les sinuosités 
de la muqueuse, s'obtient bien sim
plement. Dans un cylindre de forte 
lôle,bourré de terre à fondeur, 
on fait un nouveau moulage 
en creux au moyen du plâtre 
stéarine qui représente la mâ
choire en cause.; puis on y 
coule du zinc en fusion qui 
reproduit ainsi exactement le 
modèle original. 

Quelques minutes devant 
suffire pour que ce métal soit 
durci et refroidi, pendant ce 
temps,dans une poche de fer, 
on fait fondre deux kilos de 
plomb que l'on retire alors du 
feu au moment d'y plonger 
doucement le premier modèle 
de zinc déjà obtenu. 

Etant donnée la densité 
comparée des deux métaux, 
le zincn'enfonce pas complè
tement et la différence de 
calorique entr 'eux, (le zinc 
étant presque froid déjà), fait 
que le plomb, se figeant aus
sitôt tout autour du modèle 
en relief, ne tarde pas à de
venir une ruasse offrant, 
en creux, sa contre partie 
exacte. 

Dès lors, on comprend 
qu'une feuille d'or ou de pla
tine, jetée entre ces " deux 
blocs suffisamment pressés 
l'un contre l 'autre, en sortira 
estampée, c'est-à-dire dans 
l'état voulu, et s 'adaptera 
parfaitement tant aux reliefs 
qu'aux creux de lamuqueusequ 'e l le 
est destinée à recouvrir. 

La pression nécessaire pour arri
ver à ce repoussage de la base mé
tallique s'obtient soit au "marteau, 
soit avec une petite presse hydrauli
que ou à roue, et l 'industrie, depuis 
quelques années, en a fourni de par
ticulièrement commodes pour les 
ateliers dentaires. 

La plaque une fois frappée, ainsi 
que nous venons de l'indiquer, on y 
ajoute, par des points rt« soudure 

d'or, les attaches indispensables, 
aussi peu nombreuses que possible, 
dont l 'emboîtement dans les dents 
naturelles qui restent permettra de 
fixer la pièce en place. 

Enfin avec le tour représenté par 
la fig. \ 3, dans notre numéro du 13 
juillet, on taille le haut des dents 
minérales dont la tig. 20 de ce même 
numéro a donné le dessin. 

Sur les crampons en C des dents, 
vues à l 'envers, ,on soude de nou
velles petites plaques de métal ser
vant de blindage à l'émail, et qui 

permettent de les réunir, par un 
nouveau-soudage d'or, à la plaque 
qui relie ainsi toutes les dents rap
portées. 

En sortant du feu de chalumeau 
et une fois refroidie, toute la partie 
métallique des pièces d'or ou de pla
tine conserve une teinte noire dont 
on la débarrasse par le décapage. 

A l'aide de la lime, puis du grat-
toir,on enlève ensuite toutes lesbavu-
res,touslesexcédents de soudure qui 
formeraient sous la langue des gros

seurs ou des aspérités désagréables-
Avec des brosses de feutre, revê

tues d 'une couche de pierre ponce 
mouillée,et mises en mouvement par 
le tour , on obtient un polissage qui 

donne à la pièce la douceur 
de toucher nécessaire pour 
un organe aussi sensible que 
la langue ; puis un brunis
sage, avec des agathes, trans
forme pour l'œil, en un véri
table bijou, ce petit broyeur 
avec lequel, en quelques 
mois, un estomac délabré se 
refera complètement, grâce 
à celte possibilité de mastica
tion que le démeublement de 
la bouche lui avait fait per
dre depuis plusieurs an
nées. 

Mais la description des 
progrès accomplis par la pro
thèse dentaire moderne ne 
doit pas nous faire oublier 
celui qui en fut le père, et 
on l'a déjà dit l'homme de 
génie, 

Le moment est venu de 
donner le portrait de Fau-
chard, d'après une estampe 
de la Bibliothèque Nationale, 
que son Directeur, M. Delile, 
si bienveillant pour tous les 
hommesd'étude, a bien voulu 
nous communiquer et mettre 
à notre disposition. 

Dans le prochain article, 
nous comparerons, figures 
en main, ce qui se faisait avant 
lui avec ce qu'il créaet ce 
que nous imitons aujourd'hui. 
Nos lecteurs pourront ainsi 

juger, par eux-mêmes, si l'art Den
taire est oui ou non un art ab
solument français, et nullement 
américain, ainsi que, certains con
frères exotiques, trop intéressés 
pour être crus sur parole, ont pu 
le persuader à nos compatriotes 
qu 'une manie bientôt séculaire de
venue une seconde nature, pousse 
à ne prêter de valeur en toutes 
choses, qu'aux produit s et aux 
gens . portant quelqu'estampille 
étrangère. (A suivre.) 
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Tandis que l'histoire générale, qui 
ne tarit pas sur nos luttes sanglantes 
et sur la vie de nos grands capitaines, 
raconte avec fracas les exploits des 
héros de la guerre, n'est-il pas de 
notre devoir, à nons,les admirateurs 
de la science,de payer aux héros de la 
paix, aux fondateurs de la religion 
de l 'entendement, — un juste tribut 
de reconnaissance ! 

Eh quoi! des générations se sont 
consumées à la recherche de ques
tions dont la solution intéressait au 
plus haut pointl 'humanité ; les inves
tigateurs les plus intrépides se 
prennent à regretter tant d'etlorts 
superflus, et l 'homme de génie qui 
vient à résoudre le problème ne 
serait pas l'égal des plus hauts per
sonnages? Est-il un triomphe com
parable à celui-là? Pour nous, nous 
n 'en connaissons point. 

Trésors de la science, créations 
de l'art, merveilles de l 'industrie, en 
un mot, bonheur de l 'humanité, 
c'est à l 'homme de science que nous 
devons tout cela; aussi voilà pour
quoi l 'humanité le bénit, la postérité 
l 'honore ! 

Hélas! les dynasties s'éteignent, 
les empires s'écroulent et les privi
légiés de la gloire héréditaire, dispa
raissent sous leurs ruines, tandis que 
les lauriers des conquérants paci
fiques reverdissent de siècle en siècle 
pour la plus grande gloire et le plus 
grand bonheur du genre humain. 

Quels périls n'ont pas affrontés, 
dans l'intérêt du progrès, les propa
gateurs de la science, — religion 
toute humaine qui éloigne de son 
temple, par le seul éclat de ses lu
mières, le tyran qu'elle irrite, j ' a i 
nommé le fanatisme,l'esclave qu'elle 
éblouit, c'est-à-dire l 'ignorance ! 

Le monument élevé par le génie 
Immain adéjà coulé de prodigieux tra
vaux, car ce n'est qu'après avoir 
étudié tout ce qui vit ou gît ici-bas, 
que dis-je ? ce n'est qu'après s'être 
étudié lui-même, que l 'homme a pu 

percer les ténèbres profondes de 
l'ignorance et franchir les bornes, si 
étroites, hélas! dans lesquelles la 
nature l'avait pour ainsi dire ren
fermé. Ce monument sera toujours 
inachevé, mais le trésor de nos con
naissances croît avec le temps. Dans 
le domaine de la 'science, chacun 
creuse son sillon suivant la mesure 
de ses forces. Le moissonneur et le 
glaneur, tous y travaillent pour le 
compte de la même famille, la grande 
famille humaine. 

Gloire donc à l 'homme de génie 
qui cherche par tous les moyens à 
reculer les bornes de la science ! 

Gloire au philosophe qui descend 
au fond des systèmes, avec le flam
beau de la raison, pour sonder ces 
systèmes et en faire sortir quelques 
étincelles de vérité ! 

Gloire au chimiste,à cet autocrate 
du monde des atomes,qui analyse et • 
combine les éléments de la matière 
pour obliger la nature à expliquer 
elle-même ses mystères! 

Honneur à l 'astronome qui a l'u
nivers pour laboratoire, et qui est 
arrivé à battre en brèche les vieilles 
idées astronomiques; à voir circuler, 
armé de son télescope, et à un mil
liard de lieues de l'observatoire, 
telle planète qu'il a découverte au 
bout de sa plume, telle comète dont 
il a prédit le retour et qui, au lieu 
d'effrayer, devient pour le public ins
truit un objet de curiosité. Ou encore 
à chercher le chemin parcouru par 
notre globe, depuis le jour où, comme 
l'a dit spirituelles ent Voltaire, Josué 
ayant arrêté le soleil, c est la terre 
qui tourne. 

Est-il nécessaire maintenant d'être 
astronome pour goûter les pensées 
salutaires dont l'astronomie est la 
source? 

Faut-il être savant pour compren
dre les enseignements de la science, 
et qui mieux est pour en profiter ? 
Non sans doute; et s'il est des esprits 
assez vides pour ne pas comprendre 
la puissance du génie et des égoïstes 
assez repus pour la nier, cette puis
sance brille néanmoins comme le 

soleil. P'aignons les aveugles qui ne 
la voient point. 

Qu'ajouterons-nous encore? 
Que la science, comme la religion, 

a sa foi, ses mystères, ses apôtres et 
ses martyrs . 

Sa foi, qui diffère de la foi reli
gieuse en ce qu'elle se fonde sur des 
axiomes et sur l 'expérience au lieu 
de s'appuyer sur les révélations de 
l'écriture ou le témoignage de la 
tradition, écrits trop souvent indé
chiffrables^ dont l'avantage le plus 
clair est de conduire à la fortune 
quelques habitants des saints quar
tiers qui préfèrent demander leur 
pain à la religion plutôt que le devoir 
à l'industrie, au commerce ou à la 
science. 

J'ai dit que la science avait ses 
mystères : ce sont ceux du rationa
lisme; ils prouvent que l'intelligence 
humaine a des bornes. Toutefois si 
l'on a pu dire : Félix qui potuitre-
rum cognoscere causas, il n'est pas 
nécessaire de connaître la cause 
première pour découvrir la loi des 
phénomènes. 

Les physiciens n'ontdls pas trou
vé les lois de la chute des corps,bien 
que la cause de la pesanteur leur 
soit inconnue ? Les physiologistes 
ont découvert dans l'opium des 
propriétés soporifiques, et cela leur 
suffit. 

Quant aux apôtres et aux martyrs 
de la science, nous les connaissons 
tous. Gloire et honneur à ceux-là qui 
ont détruit tant de préjugés, depuis 
Franklin, qui a enchaîné la foudre, 
jusqu'à Edison qui par son électro-
motographe, permet à la parole hu
maine de se transmettre à laiois, 
aussi nettement que distinctement, à 
des centaines d'auditeurs. 

Que sais-je? Peut-être Tésoudra-
t-on un jour complètement le pro
blème de la navigation aérienne; 
mais laissons là des rêveries que 
l 'amour et le .bonheur de l'humani
té nous inspirent : elles sont contrai
res à celles de maints prophètes et 
aux vœux de tous les satisfaits des
quels on peut dire : Ocuhs habentet 
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NON VIDEBUNT, PEDES HABENT ET NON 

AMBULAHUNT. 

11 nous suffit de savoir, qu'à l'ins
tar de la terre, le progrès marche 
sans cesse et que, s'il recule, ce n'est 
que pour reprendre son élan. 

A. BRUNEI. 

IVOITS SOMMES HEUREUX DE PRÉVE

NIR LES ABONNÉS ET TOUS LES LECTEURS 

DE LA SCIENCE POPULAIRE QUE NOUS 

NOUS TENONS ENTIÈREMENT À LEUR DIS

POSITION POUR LEUR DONNER TOUS LES 

T RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES, SOLU

TIONS DE PROBLÈMES, ETC., QU'IL LEUR 

PLAIRA DE NOUS DEMANDER. 

A. BRUNET. 

ADRESSER TOUTES LES COMMUNICA

TIONS AUX BUREAUX DU JOURNAL, 

99, RUE MONTMARTRE (COUR DES 

MESSAGERIES). 

--- » •« 

L I V R E S D E S C I E N C E 

LKS INSECTES C O N S I D É R É S COMME N U I S I B L E S 

A L ' A G R I C U L T U R E 

Par E. Menault (1). 

Plusieurs de nos lecteurs nous 
ayant demandé un bon traité D'EN

TOMOLOGIE PRATIQUE, nous ne sau
rions trop leur recommander l'excel
lent livre de M. Menault. 

Ce n'est pas un traité d'entomo
logie pure et transcendante ni une 
causerie banale sur les ravageurs de 
nos récolles. Non. C'est l'histoire 
sommaire, mais rigoureuse, de quel
ques insectes nuisibles aux plantes 
cultivées ; nos lecteurs y trouveront, 
non seulement la description et les 
mœurs des dévastateurs de nos cul
tures, mais encore les moyens mis 
en pratique pour les détruire. 

G É O M É T R I E D E S C R I P T I V E 

P a r M. E\ J u r i s c h (2). 

Certes, les traités de géométrie 
descriptive ne manquent pas ; il est 

(1) Farne, Jouvet et C°, 45, rue St-
André-des-Arts, 45, Par is . 

(2) Delagrave, éditeur, Par is . 

peu d'éditeurs qui n 'en comptent 
au moins deux ou trois dans leurs 
catalogues, mais ce sont les bons 
qui sont rares. M. E. Jurisch, pro
fesseur à l'école municipale Colbert, 
a comblé celle lacune. L'ouvrage 
qu'il présente aujourd'hui au public 
diffère des autres traités du même 
genre, en ce qu'il est simple, clair, 
pratique, et surtout méthodique; 
c'est pour cela que nous le recom
mandons tout spécialement à nos 
lecteurs qui y trouveront une foule 
d'applications pratiques et intéres
santes. 

L E T T R E S É C R I T E S D E S R E G I O N S P O L A I R E S 

par Lord Dufferin. (1) 

Ce livre qui vient de paraître à la 
librairie Hachette fait parlie de la 
bibliothèque des écoles et des fa
milles. L'auteur, dans les 13 lettres 
qui composent cet ouvrage, raconte 
à Jean de Mayen, son voyage en Is
lande, en Norwège^au Spitzberg. Ce 
voyage fut exécuté en 1856 à bord 
d'un yacht de plaisance à voile 
« l 'Ecume ». 

Ce livre est traduit de l'anglais 
p i r F . de Lanoye, accompagné de 
42 gravures et d 'une carte ; il est à 
la fois amusant et instructif; il trou
vera donc, nous l 'espérons, de nom
breux lecteurs. Nous en extrayons 
le passage suivant relatif aux Gey
sers : « Quant au mécanisme interne 
» qui met de tels jets d'eau en mou-
» vement, la théorie la plus accré-
» ditée est celle qui suppose Texis-
» tence d 'une grande cavité souter-
s raine que l'eau remplit à peu près ; 
» mais non entièrement.et qui com-
» munique avec l'air extérieur au 
» moyen d'un tube, dont l'orifice 
» inférieur, au lieu d'être placé dans 
» le plafond de la caverne, débou-
» che sur un d«s côtés et au-des-
» sous de la surface du réservoir 
» souterrain. L'eau, amenée par les 
» fournaises qui l 'entourent au de-

(1) Volume in-8. Par is 1882. Hachette 
éditeur. 3 l'r. 

» gré d'ébullilion, engendre, on le 
» conçoit, do continuelles effluves 
» de vapeur qui ont besoin de trou-
» ver une issue. Comme cette va-
» peur ne peut s 'échapper par le 
» tube dont l 'extrémité inférieure 
» est plongée dans l'eau, elle se ra-
» masse dans les espaces vides e n -
» Ire 1-e. niveau de l'eau et la voûte 
» de la caverne, jusqu'à ce que, 
» comprimée outre mesure, elle fait 
» effort,d'une part,conlre le rocher, 
> de l 'autre, contre la masse liquide 
» dont elle force une portion à re-
» monter dans le tube, où elle la 
» pousse devant elle jusqu'à ce 
» qu'elle l'ait projetée triomphale-
» ment dans les airs. En résumé, le 
» jet d'eau formé par l 'éruption du 
» Geyser n'est rien de plus que l'ex-
» pulsion de la masse d'eau renfer-
» mée dans le tube, au moment où 
» la vapeur se met en liberté. » 

H A B I T A T I O N S E T É D I F I C E S D E T O U S L E S 

T E M P S E T D E T O U S L E S P A Y S 

par J. Colomb. 

Comme le précédent, ce livre fait 
partie de la bibliothèque des écoles 
et des familles. L'auteur passe en 
revue l 'architecture aux temps pré
historiques; en Egypte, en Chaldée, 
Assyrie, Médie, Gerse, Judée, Phé-
nicie, dans l 'Inde, la Chine et l'In
dochine ; au Mexique, Pérou, Etats-
Unis; chez les Grecs, les Etrusques, 
les Romains. M. Colomb nous ensei
gne ensuite les styles, byzantin, mu
sulman, roman, gothique (ogival). 
Il nous montre la renaissance en 
Italie, en France, en Angleterre, en 
Espagne, etc., puis il nous décrit 
l 'architecture du x v n 6 , du x v m 8 et 
du x i x 6 siècle. 

Les nombreuses gravures qui il
lustrent ce volume nous représen
tent toutes les merveilles de l'archi
tecture, depuis les alignements de 
Carnac jusqu'au grand Opéra, en 
passant par les palais indi ns, les 
temples grecs, les églises italiennes, 
les châteaux français. 

A. HAMOX. 
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ÉLECTRICITÉ 

L A L U M I È R E E D I S O N 

On appelle champ magnétique 
tout espace dans lequel agissent des 
forces magnétiques; ainsi l'espace 

C O M M U T A T E U R E D I S O N D O N ' T L A D E S C R I P T I O N 

P A K E 357, C O L . I 

Fie. 5. — V U E E S P E R S P E C T I V E 

qui entoure un aimant est évidem
ment un champ magnétique. 

Tout le monde sait que si dans le 
champ d'un aimant on inl rcdui tdes 
objets en fer, ils seront attirés plus 
on moirjs vivement selon que l'in
tensité du champ sera plus 
ou moins forte, ou en d'au
tres termes suivant que 
l'aimant sera plus ou moins 
puissant. Mais un champ 
magnétique donne encore 
lieu à d'autres phénomè
nes. Si on y promène tout 
ou partie d'un circuit con
ducteur, les différentes por
tions du circuit ainsi mises 
en mouvement dans le 
champ tiendront : faire naî
tre dans le circuit tout en
tier des courants électri
ques qui seront d'autant 
plus intenses que la vitesse 
imprimée à la partie mo
bile du circuit sera plus 
grande et que rintensité 
du champ sera plus forte. 

Dans une machine élec
trique Edison, le champ 
est produit p?.r un électro-
aimant double. 

Le circuit est formé de 
deux parties. 

L'une, l 'armature mobile 
dont le champ magnétique 
engendra le courant, l 'autre 
fixe est constituée par les 
lampes et les conducteurs 
une déiivation du circuit 
fixe passe dans les électro

aimants, et en produit l'aimentation. 
La partie mobile du circuit, qui 

est la bobine ou l 'armature de la 
machine se compose d'un fil de 
cuivre enroulélongitudinalement sur 
un cylindre de manière à le recou
vrir sur toute sa surface. Les deux 

bouts libres du fil sont sou-
Î T dés ensemble de telle sorte 

que toute la bobine forme un 
seul circuit fermé. Dans la 
machine Edison ce ne sont 
pas à proprement parler des 
fils qui forment les générati-
ces du cylindre, mais des 
bancs de cuivre isolées les 
unes des autres. Elles sont 
reliées entre elles par leurs 
extrémités au moyen des dis
ques en cuivre de même dia
mètre que le cylindre, et per
pendiculaire à son axe. Les 
disques sont isolés les uns des 
autres. Chacun d'eux réunit 

les extrémités des deux génératrices 
et les fonctions sont combinées de 
manière à, ce que le tout constitue 
encore un circuit fermé. 

On fait tourner l 'armature autour 
de son axe entre les pôles de l'ai

mant, parce que l'intensité du champ 
est la plus forte en cet endroit. Si, 
toutefois, la bobine se réduisait à ce 
que nous venons de dire, il n'y au
rait aucun courant, car il tendrait à 
y avoir, dans les deux nioitiées du 
circuit, des courants égaux et de sens 

6. V U E Ü E L A P P A R E I L P L A C K S U R C H A M P 

M A C H I N E É D I S O N 

contraires. Il faut donc une disposi
tion qui permette à ces doux cou
rants de se produire et qui les dirige 
dans le circuit extérieur. 

À cet effet, l 'armature est munie 
d 'un commutateur. Il se compose 

d'un cylindre beaucoup 
plus petit que le premier, 
placé sur la même axe et 
dans son prolongement. 
Les génératrices sont for
mées de bancs de cuivre 
tout à fait isolées les unes 
des autres, mais reliées 
chacunes à l'un des disques 
en cuivre de la bobine. 

On place deux balais for
mant les extrémités du cir
cuit extérieur sur deux 
génératrices opposées du 
commutateur , alo/s les 
deux courants de la bobine 
qui étaient opposés l'un à 
l 'autre, s'élancent ensem
ble par le débouché com
mun, dans les conducteurs, 
en s'ajoutarit au lieu de se 
paralyser mutuellement. 
Les balais sont fixes, et, à 
mesure que la bobine tour
ne, toutes les génératrices 
viennent successivement 
en contact avec eux. Il est 
essentiel de les placer de 
la manière la plus avanta
geuse, c'est à dire aux deux 
points où la tension du cir
cuit extérieur est la plus 
forte et la plus faible. 

Pour régler l'intensité du 
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c o u r a n t p r i n c i p a l , i l f a u d r a a g i r s u r l a 

f o r c e é l e c t r o m o t r i c e . E l l e d é p e n d d e 

l a v i t e s s e d e l a r o t a t i o n d e l ' a r m a t u r e 

l a f i x i t é d e l a l u m i è r e , i l e s t e s s e n 

t i e l q u e l a r o t a t i o n d e l a b o b i n e s o i t 

d ' u n e u n i f o r m i t é a b s o l u e . C ' e s t d o n c 

t r a v e r s e l e s é l e c t r o - a i m a n t s . N o u s 

s o m m e s a i n s i r a m e n é s à a g i r s u r 

c e l l e d e r n i è r e i n t e n s i t é . C e l a s ' e f f e c -

o 

Q 
H 

H 

h-* 

O 
< 

Q 

< 

/ d e n s i t é d u c h a m p m a g n é t i 

se, t u e d é p e n d , e n o u t r e , d u n o m b r e 

e s p i r e s a u t o u r d e l a m a c h i n e . P o u r 

l ' i n t e n s i t é d u c h a m p q u ' i l f a u d r a 

f a i r e v a r i e r . O r , c e l l e - c i e s t d é t e r m i 

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

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

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

e t q u i p e r m e t d e f a i r e v a r i e r l e s r é -
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sistances du circuit des électro-ai
mants. Diminuons cette résistance, 
(c'est comme si dans le, cas d'un 
écoulement d'eau nous augmentions 
la section de la conduite) l'intensité 
des courants excitateurs des électro-
aimants s'accroîtra., l'intensité du 
champ magnétique s'agrandira, la 
force électro-motrice de la machine 
deviendra plus forte, et l'intensité 
du courant général aussi. 

L'énergie produite dans la ma
chine électrique se manifeste sous 
la forme de chaleur dans les lampes. 
Cette chaleur, étant répartie sur un 
très petit volume d'un corps mauvais 
conducteur, le charbon l'échauffé 
vivement, et le porte à l 'incandes
cence. Mais il ne faudrait pas croire 
que les conducteurs n'absorbent au
cune chaleur, ils s'échauffent aussi, 
mais d'une quantité inappréciable, 
parce que la chaleur y est répartie 
sur un volume, considérable d'un 
corps très bon conducteur. 

Les conduites sont précisément 
calculées de telle sorte qu'elles n 'ab
sorbent pas plus d un dixième de 
l'énergie consommée dans les lam
pes. Le circuit entier absorbe donc 
une quantité d'énergie représentée 
par les l lp lO de la chaleur produite 
dans les lampes. Ce calcul suppose 

v que toutes les hampes brûlent tout 
en même temps, ce qui n'arrivera 
guère qu 'en hiver. Si la moitié seu
lement fonctionnait, la perte d'éner
gie dans les conducteurs serait beau
coup plus faible. On peut admettre 
une moyenne annuelle de 6 p . 100. 

En vertu de ce principe de la con
servation, de l'énergie, celle produite 
dans la machine électrique sous for
me d'électricité, doit être prise quel
que part. Elle est fournie par le mo
teur à vapeur hydraulique ou à gaz, 
qui fait tourner la bobine de la ma
chine. 

Les plus grandes machines-dyna
miques convertissent en électricité 94 
p. 100 du travail net que leur four
nit le moteur. Cela donne une perte 
de û p . 100, en y ajoutant la perle 
maxima de 10 p . 100 dans les con
ducteurs, on sera encore assuré d'un 
rendement en lumière de 84 p. 100. 

11 existe trois types de machines 
Edison. La machine Z (fig. 1), peut 
alimenter GO lampes A. On peut tou
jours remplacer une lampe A par 
deux lampes B ; la machine Z peut 
donc alimenter, par exemple, 40 A 
et 40 B ou 120 B. Elle prend un 
cheval pour 8 lampes A ou 10 lam

pes B, soit en tout 75 chevaux quand 
elle est eu pleine marche. Elle con
vient aux petites installations pri
vées. 

Le second type donne 250 À ou 
500 B ; elle est destinée aux grandes 
installations. Elle absorbe environ 
300 chevaux. 

Enfin, il y a encore de grandes 
machines (fig. 8) comme celle qui 
figurait à l'exposition d'électricité et 
qui peuvent fournir jusqu'à 1,200 
lampes A ou 2,400 B. Elle ne prend 
qu'un cheval pour 10 lampes A , soit 
en tout environ 120 chevaux. L'ar
mature est actionnée directement par 
le moteur à vapeur qui es t 'monté 
sur le même bâti. Cette machine est 
particulièrement appropriée .aux usi
nes centrales. 

(A suivre}. F. MONHA. 

L E S 

P E T I T E S M A C H I N E S 

Si l'art, en général, semble atteint 
d'une anémie passagère et relative, 
il faut reconnaître cependantun pro
grès réel en tout ce qui concerne les 
sciences usuelles et l'économie pra
tique. L'étude et le perfectionne
ment des outils de précision ne date 
pas d'hier, en réalité; depuis plus 
d'un siècle, l'idée de substituer les 
moyens mécaniques aux travaux à 
la main a préoccupé assez vivement 
les inventeurs et les induslriels, pour 
créer des concurrences ardentes qui 
ont ému les foules en prévoyant 
leurs besoins, et doublé, par consé
quent, les forces productives de la 
France. 

Pour les curieux, les lettrés et les 
gourmets, la machine à coudre oc
cupe sans doute un rang subalterne 
parmi les travaux de l 'esprit; mais 
comme il n'est de petite chose qui 
n'ait son histoire et son but plus ou 
moins fourni d 'espérances; le cher
cheur y trouvera toujours un véri
table intérêt philosophique, par cela 
même qu'il se propose unidéal quel
conque. 

Les anciens n'ont pas découvert en 
un jour le secret de la peinture à 
l'huile, qui ne fut mis en usage que 

vers le commencement du XV e siè
cle, par Jean Yan-E.\ ck, autrement 
Jean de Bruge; — ils ne travaillaient 
qu'à fresque ou à détrempe, c'est-
à-dire sur un enduit de mortier en
core frais, avec des couleurs délayées 
dans de l'eau, de la colle ou de la 
gomme. 

La machine à coudre ne fut éga
lement connue que vers le milieu du 
XVIII e siècle, et essayée sérieusement 
par Weisenthal, qui n'eut guère 
d'autre mérite que celui de l'inno
vation. Son système, quoique des 
plus ingénieux, n'était pas plus ex-
péditif ni plus économique que le 
travail primitif à l'aiguille et, dans 
un siècle où l'on vit promplement, 
où l'on veut toujours du nouveau, 
par cela même que tout a été dit, 
étudié, approfondi et rabâché, les 
procédés mécaniques en seront bien
tôt au même point que l'art et la lit
térature. 

«• * 
Quoiqu'il en soit, l'Exposition uni

verselle de 1878, si féconde en 
grandes et belles choses, nous a 
prouvé suffisamment que nos de
vanciers n'avaient pas perdu leur 
temps en nous faisant bénéficier de 
leurs efforts, et que si la luPe est 
longue dans le domaine de l'inconnu, 
les résultats sont éternels dans celui 
de la science. Certes, Elias Howe, 
Thomas Saint et Timonaier, qui fu
rent les premiers inventeurs dans 
les travaux de couture à la mécani
que, ne se doutaient pas que leur 
patience courageuse aurait produit 
ces élégantes et ravissantes petites 
machines perfectionnées, dont les 
services multiples et incessants ont 
su conquérir vaillamment la faveur 
publique. Tout ce qui touche à la 
classe ouvrière, en élargissant les 
branches de la fabrication, en fai
sant taire les préjugés professionnels, 
en se préoccupant, en un mot, des 
besoins et des progrès de l'huma
nité, sera toujours appelé à prendre, 
tôt ou tard, une place considérable 
dans l 'industrie et le commerce. 

(A suivre). RENÉ AS SE. 
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ISSESS1BIL ISATEPR D U C H E S S E 
Eitrait ion des" dents sans dou leur , con 

servation et guér ison des dent» par l'auri-
ficatioa à L o r d o r a s e c . 

Pose da dents et dentiers S A N S P L A Q U E S 
(brevetés,) laissant le p i l a i s l ibre , n'alté
rant ai le sens du goût , ni la p r o n o n c i a t i o n , 
45, rue de Lafayeti e . 

L E D O C T E U R C H O F F E 
Offre gratuitement à tous nos lecteurs la 7 m e 

édition de son Traité de Médecine prati
que, dans lequel il expose sa méthode consa
crée par 10 années de succès dans les hôpitaux pour la guérison des maladies» chroniques de tous les organes, et des hernies, hé-morhoiàes,çrour.te, phthisie, asthme,cancer, obésité, maladies de vessie et de matrice, etc. Adresser les demandes, quai S 1 

Michel, 27, Paris. 

• e„ore ur.e bout GASTRALGIES, DYSPEPSIES, RHATFI.U 
, ai: repas № ' ^ m m m m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 

Pour tout ce qui concerne la pu 
blicitè dans les Journaux populaires, 

s'adresser à M. de ChaujTfour 
régisseur, rue Montmartre, 99 (Cour 

des Messageries). 

SPECTACLES D E LA S E M A I N E 

8 0[0 PORTE-ST-MARTIN . — Le Bossu. 
8 1[2 CHATELET . — Mille et une Nuits . 
7 Ij2 F O L I E S - D R A M A T I Q U E S . — la Mascotte 
8 0[0 A M B I G U . — Les Cerises. 
7 3 [ 4 NA T I O N S . — Clôture. 
8 1x4 C O M É D I E - P A R I S I E N N E . — Un homme 

de glace. — 115, rue Pigalle. 
8 0|0 CLUNY . - C'est la Loi. 
8 1[3 A t h k n é e . — Lequel.— Le Train de 

9 heures 15. 
8 1x2 CIRQUE D'ÉTÉ .—Exerc ices équestres 
8 0|0 FOLIES B E R G È R E . — Tous les soirs. 
8 1|2 H IPPODROME. —- Tous les soirs, 

jeudis, dimanches, et fêtes à 3 h . 
MUSÉE GRKVIN . — Passage Jouffroy, bou

levard Moûtmartre, 10. 

Le Gérant : BOUDARD. 

Pans. - Typ. L. LARGUIER, 11, rue du Delta. 

2 0 RÉCOMPENSES dont 5 MÉDAILLES D'OR 

A L C O O L D E M E N T H E 

DERICOLES 
Bien supérieur à tous les Produits similaires. 

Souverain contre les Indigest ions, 
Maux d'estomac, de cœur, de nerfs, de tê te ; 

Excellent aussi pour la toi lette et les dents. 
FABRIQUE à LYON, cours d'Hei'bouville 9 

M A I S O N - à P A R I S , r u e R i c h e r , 4 1 . Dans les principales Maisons do Pharmacie Droguerie, Parfumerie et Epiceries fines. 
SE MÉFIER DES IMITATIONS 

F U S I L S A N G L A I S 
•S s n i -

Effet du C h o k k b o r k a n g l a i s sur u n l ièvre a 50" 

A r m e s sérieuses et garanties, 

vendues a n x mêrne» prix qu'à I .ondre» . 

A . G U I N A R D # Ce 

8, AVSNTJB DK l'opéiu.. 8 
(En face de la rue d e VEchelle) 

L A B O U R B Q U L E 
UI IIIÉRilE ÊIIKBÏEHT UCOUSTITIiim 

Chloruré* sadique, bi-carbonatee. arsenical» (21 B i U l f . à'trsàaitts As londf par litri) 
U n Amas* T » r r « a tro i» v a r i e » p a r Joor a v a n t o u 

p e n d a n t l e s r e p a a . 
R é g é n è r e l e s e n f a n t s d é b i l e s e t l e s p e r s o n n e » 

affaibl ies . Anémie, Lymptuitlsme, Affections de la 
veau et des votes respiratoires, Fièvres intermit
tentes. Emplo i u s u e l e n b o i s s o n et e n g a r g a r i s m e » 
contre l e s Bronchites e t A ngines : en b o i s s o n et lo 
t ions pour ! p s dartres légères, gerçures ez rougeurs. 

COLS s MANCHETTES en PAFIER MOULÉ 
E t e n P a p i rei* r e c o u v e r t d e t o i l e 

I j r i ç j e é l é g a n t , B o l i d e , c o m m o d e p o u x t o u s 
PRIX 1)1 : BLANCHISKAGB 

Par h pftste, 20 c. en sns par douzaine. 
Envoi franco par chemin de fer en France à partir de 25 fr. 
Envoi gratu i t et d'à splendide Catalogue i l lus tré 

II" O H . t. H i t f,S",«,b'fatipi]iiii«, Pans 

F R E Y S S I f i G E 
L i q u e u r n o r m a l e c o n c e n t r é e d e G o u i i r u n d e N o r w é g e 

Pour préparer instantanément EAU, VINS, 8 I É R E & TISANES ds Goudron 
Un Flacon suffit pour se convaincre de sa supériorité contre : Aflections chroniques da la POITRINE, des BRONCHES et de la YESSIE ÉCOULEMENTS rebelles. Maladies ÉPIEÉÏÏIIQDtS. 

2 f r . — P A R I S , r u e d e R e n n e s , -I 0 5 , e t l e s P h a r m a c i e s . 

V E R I T A B L E 

PRÉCIEU» POUR LES MALADES ET MÉNAGE 
5 Médailles d'or, 4 grinds Diplômes d'Honneur. 

T 7 " i ~ \ 7 * y r-t T 7 1 -pj le facsimile de r j A l l j i l i l t la signature 
E N F t f C R K B I E E E 

SE >ESD CHEZ LES ÉPICIERS ET ÎIUUÏAC1ENS 

A L C O O L D E M E N T H E 

UCOOLDEMLWOB 
xi diï w r *i 

PitiiKEBasB»» 

E A U D E M É L I S S E 

D E S B E N E D I C T I N S 

E l i x i r exqu i s , d igest i f souvera in 

Le m e i l l e u r des dent i fr ices 

Indispensable pour la to i l e t te 

PRODUIT SOUVERAIN CONTRE 
Apoplex ie , paralys ie , vapeurs ^^Sf ^* 

Eblou i s sementa , migra ine , mal de mer, e tc . , e tc . c t s-^ 

d i s t i l l e r i e d e l a I C é n é d i c t i n e d e l ' A b b a y e d e F é c a n i p 
M A I S O N A P A R I S : 7 6 , B O U L E V A R D I I A U S S M A N N 

M M 
i— 1" 
ili' »stm 
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S P E C I A L I T E D E M A C H I N E S A V A P E U R - f - F I X E S E T L O C O M O B I L E S 

M A G H I N E H O R I Z O N T A L E V A G H I N E V E R T I C A L E D E I A S O C H E V A U X 

^ L o c o m o b i l e o u s u r p a t i n s 

i C h a u d i è r e à flamme d i r e c t e 

d e 8 à 5 0 c h e v a u x 

T o u t e s 

c e s 

M a c h i n e s s o n t p r ê t e s 

l i v r e r 

E n v o 

f r a n c o 

d e s 

P r o s p e c t u s 

d é t a i l l é s 

M A C H I N E H O R I Z O N T A L E y 

L o c o m o b i l e o u s u r p a t i n s 

C h a u d i è r e à r e t o u r d e flamme, 3 , 

d e 6 à B O c h e v a u x S 

M a i s o n J . H E R M A N N " L A G H A P E L L E 

J p B O U L E T e t G i e , S u c c e s s e u r s , I n g é n i e u r s - M é c a n i c i e n s 

1 4 1 , f a u b o u r g P o i s s o n n i è r e , P A R I S ) 

t*o%*r i m p r i m e r i a { - m ê m e , i m i n t c r i * * » upprentii+agr, 

d e - 1 a i , 0 0 0 E x e m p l a i r e s , E c r i t u r e , P l a n a , D e s s i n s , M u s i q u e , e t c . 

t r a c é s s u r p a p i e r c o m m e à l ' o r d i n a i r e . — P r i x selon l o n a a t . — 8 g r a n d e u r s . 

I M P R I M E R I E 4 C A R A C T È R E S „ „ , . 

Contenue d a n s u n e j o l i e b o î t e à c a s s e s . — 5 8 0 le t tres , c h i f f r e s ; a c c e s s o i r e s et i n s t r u c t i o n / • S 

E x p é r i e n c e s p u b l i q u e s c h e z l e s e u l I n v e n t e u r 

P A U L A B A T ; 1 2 6 , R U E D ' A B O U K I R ( F o r t e s t D e n i s ) P A R I S 

Envoi* des Prospectus et Spicvmeits contre l i t c. pour l'affranchissement. 

E x p é d i t i o n s c o n t r e r e m b o u r s e m e n t o n m a n d a t - p o s t e J o i n t & 1 « d e m a n d e . 

R é c o m p e n s e n a t i o n a l s 

d e 1 6 , 0 0 0 I r . 

A I U J d ' O R . B t s 

A P É R I T I F & F O R T I F I A N T 

Procuro a u sang tes globules rouges qui a n font 
la richesse et / a f o r ç a . 

C R O I S S A N C E S D I F F I C I L E S , 

S A N G P A U V R E , A N É M I E , 

L T M P H A T I S M E , S C R O F U L E S , E T C . 

PARIS, 11 I DROUOT. ET UE5 I 

B u l l e t i n financier d u 2 4 J u i l l e t 1 8 8 2 

B A N Q U E E T C O M M I S S I O N , 5 , H U E F E Y O E A U , P A R I S 

P . T H U R W A N G E R & C ' E 

B i e n q u e le c o m p t a n t ai t repris 
q u e l q u e in i t i a t ive , t o u s les g e n s h a 
b i t u é s au m é c a n i s m e de la Bourse 
sont d'accord pour déclarer que le 
m o u v e m e n t a u q u e l n o u s a s s i s t o n s 
e s t b i e n m o i n s l 'œuvre du publ ic que 
de la l iaute b a n q u e . 

N o n s e u l e m e n t l e s por te feu i l l e s , 
m a i s l e s ca isses de n o s i n s t i t u t i o n s 
de Crédit ou do B a n q u e s o n i b o u r r é s 
de papiers , chaque pas e n a v a n t e s t 
s o u l i g n é par u n e recrudescence du 
t i t r e . 

Ce sont l e s c a p i t a u x de dépôts qui 
p e r m e t t e n t aux é t a b l i s s e m e n t s de 
crédit d'acheter autant de t i t re s à la 
fois e t a u s s i s o u v e n t afin de créer 
u n c o u r a n t de h a u s s e u n peu factice; 
l e courant contra ire arr iverai t v i t e 
B i l es d é p o s a n t s p r e n a i e n t un jour 
l 'a larme e t frappaient a u x g u i 
c h e t s . 

Mais c'est u n e é v e n t u a l i t é qu'i l ne 
faut n i redouter ni e n t r e v o i r , l e s c a 
p i t a u x d i sponib les sont auss i c o n 
fiants dans les ca isses de dépôts que 
défiants lorsqu'i l s 'agit d'affaires. 
La B a n q u e , avec i n t é r ê t à 1 0T0 s'est 
s u b s t i t u é e au bas de la ine . N o u s n e 
p e n s o n s pas que l 'été n e modif ie pas 
b e a u c o u p l e s d i spos i t ions a c t u e l l e s . 
L e s b a n q u i e r s créent d u papier , n e 
l e p l a c e n t pas , mais la r e p o r t e n t . 
Ce s y s t è m e durera tant qu'i l pourra. 

N é a n m o i n s , n o u s ne p o u v o n s vous 

conse i l l er le dépôt d s vos c a p i t a u x , 
i l vaudrai t m i e u x 1 r s ut i l i sor en ache
tant de la R e n t e ou q u e l q u e b o n 
t i t re que la cr ise n'a pas trop ébranlé 
Jusqu'à ce que la Bourse ait repris 
son al luro régu l i ère , i l faut se m é 
fier des va leurs incer ta ines ou de 
ces t i t re s dont la d é p r é c i a t i o n a l lè 
che le pet i t capi ta l i s te , Il ne faut pas 
se la isser séduire par le b o n marché 
ni par l 'espoir prob lémat ique d'une 
reprise de 200 à 300 f r . ; certes e l le 
est poss ib le , mais pour u n e qui a pu 
réuss ir , n o u s e n t r o u v o n s d ix qu i 
ont s o m b r é . 

N e pas lâcher la proie pour l ' om
bre , deux sous cer ta ins pour dix 
francs h y p o t h é t i q u e s , son t des p r o 
verbes qui s 'adaptent m e r v e i l l e u s e 
m e n t a u x choses de la B o u r s e , u n 
tro i s i ème p e u t e n c o r e s 'appl iquer, 
c'est l e su ivant . La marchandise 
payée cher e s t s o u v e n t c e l l e qui 
e o û t e le m e i l l e u r marché . 

N e riez pas de nos proverbes , ami 
lecteur ; l e s proverbes sont la . sages 
se des n a t i o n s . 

N o u s pr ions l e s p e r s o n n e s qui 
n o u s écr ivent pour r e n s e i g n e m e n t s 
conf ident ie ls , d'écri~e très lisiblement 
leur n o m et l e u r a d r e s s e . 

P . T n C B . W A . N G E R . ET C«. 

A U C O M P T A N T 

B O U R S E R U 3 1 J U I L L E T 

FONDS P U B L I C S 

3 0(0 

3 0|0 amortissable. 

i OjO 

4 1[2 0[0 

5 0[0 

Banque de France 
— de Paris 

Compioir d'Escompte 
Crédit Foncier 

—. Lyonnais .* 
— Mobilier 

Dépôts et compt. courants. 
Société Générale 
Banque d'Escompte . . . . 

Est algérien 
Est 
L v o n 
Bidi 
Nord 
Orléans 
Ouest 
Omnibus 
Gaz (Cie paris ienne) . . 
T r a n s a t l a n t i q u e 

Messageries Maritimes. 
Voitures à Paris 

Panama 
Suci (actions) 

— Délégations 
— Sociélê civile 

Télégraphe 
4 0/0 autrichien 
F.gypte unifié 
Italien 5 OTO 
Hongrois 
Turc B 0(0 
Banque ottomane 
Lembard 
Banque I . R . P . Pa'S-Aulrich. 
Mobilier csbagnol Jouissance. 
Chemins autric iens 
S a r a g o s s c 

N . - O . a u t r i c h i e n 

Nord d'EsPague 1 

Andalous 
Foncier autrichien 

80 9 5 

81 50 

110 80 

H t 1 5 

8325 
IPSO 
1040 
1440 

670 
497 SO 
711 50 
6 10 
550 

5 7 a 

710 
164S 
1230 
2000 
1305 
798 

1480 
ItilO 
<ii8 
T20 
800 

540 
2660 
12O0 
Ï090 

565 

273 
88 25 
99 75 
11 2íi 

733 7 5 

295 
470 
4 S0 
790 
495 
425 
560 
600 
78S 
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LA SCIENCE POPULAIRE 
3 AOÛT 1882 J O U R N A L H E B D O M A D A I R E ILLUSTRÉ 3 ' ANNÉE 

N»129. — Prix 15 centimes ABONNEMENTS BUREAUX : sa, RUE MONTMARTRE (COUR DES MESSAGERIES) 
PABis : un an, S fr. ; six mois, 4 fr. — D É P A R T E M E N T S : un an, 10 fr. ; six mois, S fr. — É T R A N G E R : un an, 12 fr. 

SOMMAIRE :. Les Caraïbes à Paris. — Avis à MM. les libraires. — Chro
nique scientifique. — Observations astronomiques de la fin de juillet. 
— Electricité. — Le trèfle à quatre feuilles. — Paléontologie : Les 
animaux qui n'existent plus. — Le boa ugolin, — P. J. Proudhon.— 
Causerie scientifique. — Le Plomb (suite). — Les petites machines. 

(suite). — La liberté des pères de iamilie sous l'ancien régime. — 
Hygiène publique. — Correspondance. — Annonces. 

ILLUSTRATIONS. — Les Caraïbes Galibis au Jardin d'acclimatation de 
Paris. — Mlle V'ictorine, interprète des Galibis. — Le boa ugolin. — 
P. J. Proudhon. 

LES CARAÏBES GALIBIS 

Au Jardin d'Acclimatation de Paris (D'après l a photographie de Pierre Petit). 
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L e s C a r a ï b e s à P a r i s 

L e Jardin zoologique d'acclima
tation c o n t i n u e s a s é r i e d ' e x h i b i t i o n s 

a n t h r o p o l o g i q u e s ; a p r è s l e s Nubiens 
s u i v i s p a r l e s Esquimaux, q u e r e m 

p l a c è r e n t l e s Fuegiens, v o i c i m a i n 

t e n a n t l e s Caraïbes. 

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

l é e s d e l a G u y a n e F r a n ç a i s e , c o m 

m e n c e à f a i r e c o u r i r t o u t P a r i s c u 

r i e u x d e v o i r l e s d e r n i e r s r e p r é 

s e n t a n t s d e l a r a c e i n d i g è n e q u i 

p e u p l a i t l e s A n t i l l e s e t u n e p a r t i e 

d u c o n t i n e n t a m é r i c a i n , l o r s q u e 

C h r i s t o p h e C o l o m b d é c o u v r i t l e 

N o u v e a u - M o n d e . 

L ' i n v a s i o n d e s b l a n c s , l a g u e r r e 

s a u v a g e e t c r u e l l e q u i f u t f a i t e a u x 

C a r a ï b e s p a r l e s c o n q u é r a n t s , l e s 

l u t tes d e t r i b u à t r i b u , l'importa
tion d e c e v i c e h i d e u x , l ' i v r o g n e 

r i e , e n f i n ce t te lo i d e l a n a t u r e q u i 
v e u t q u e les espèces i n f é r i e u r e s , v é 
gé ta les o u a n i m a l e s , f o n d e n t , p o u r 
a ins i d i r e , a u c o n t a c t des racos 
m i e u x o r g a n i s é e s , o u t e n d à fa i re 
d i s p a r a î t r e c o m p l è t e m e n t d s n o t r e 
g l o b e les q u e l q u e s m i l l i e r s d e C a » 
r a ï b e a q u i o n t r és i s t é , e n c o r e j u s 
q u ' à ce j o u r , h t a n t d e causes d e 
d e s t r u c t i o n . L e s Galibis e t l e s Emé-
rillons h a b i t e n t l e s f o r ê t s v i e r g e s 

q u i b o r d e n t l e M a r o n i e t l e S i n n a -

m a r i ; q u e l q u e s - u n s , d e s c e n d u s d a n s 

l e u r s p i r o g u e s d ' é c o r c e o u d e t r o n c s 

d ' a r b r e s c r e u s é s a u f e u , le l o n g d e 

c e s f l e u v e s , s o n t v e n u s s ' é t a b l i r s u r 

l e s b o r d s d e l ' O c é a n . A u t r e f o i s c a n 

n i b a l e s , l e s Galibis o n t d e p u i s l o n g 

t e m p s p e r d u , a u c o n t a c t d e s E u 

r o p é e n s , l a c o u t u m e d e d é v o r e r 

l e u r s p r i s o n n i e r s . L e u r s h a b i t u d e s 

g u e r r i è r e s e l l e s - m ê m e s o n t p r i s f i n 

d e p u i s u n d e m i - s i è c l e ; l a l u t t e q u i 

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

t r e l e s b l a n c s , a é g a l e m e n t c e s s é d e 

t r i b u à t r i b u , f a u t e d e c o m b a t t a n t s . 

L e s d e r n i e r s s u r v i v a n t s d e c e t t e 

r a c e q u i e s t à l a v e i l l e d e d i s p a 

r a î t r e , s e l i v r e n t à l a c h a s s e , à l a 

p ê c h e e t à d e s é c h a n g e s q u e l e s 

c h e f s d e v i l l a g e v i e n n e n t f a i r e a v e c -

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

l a f r o n t i è r e . L e s c h e r c h e u r s d ' o r , 

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

d a n s l e h a u t d e s fleuves, o n t c o n 

t r i b u é à a u g m e n t e r s i n g u l i è r e m e n t , 

d e p u i s q u e l q u e s a n n é e s , l e s p o i n t s 

d e c o n t a c t a v e c l e s Galibis. L a 

T e r r e B l a n c h e , d o n t e s t s o r t i l e 

g r o u p e d e C a r a ï b e s d o n t n o u s a l l o n s 

p a r l e r , s e t r o u v e s u r l a r o u t e d u 

P l a c e r S t - E l i e , e t c ' e s t l à q u e M . L a 

P a i x e s t a l l é c h e r c h e r l a p e u p l a d e 

q u i s ' e s t d é c i d é e à l e s u i v r e à P a r i s ( M . 

d e L a g r a n g e , a y a n t t r a i t é , a u n o m 

d u J a r d i n d ' a c c l i m a t a t i o n , a v e c n o t r e 

c o m p a t r i o t e d e l a G u y a n e ) . C o n d u i t 

p a r M . [ P . L a P a i x , q u i a v a i t n o u é d e s 

r e l a t i o n s a v e c c e s s a u v a g e s , M . d e 

L a g r a n g e — n e v e u d u s p o r t s m a n 

— s ' e s t r e n d u a v e c - l u i a u x î l e s d u 

S a l u t . A p r è s a v o i r p a s s é l a p o i n t e 

d e s r o c h e r s d e K o u r o u , n o s e x p l o 

r a t e u r s o n t r e m o n t é , p e n d a n t u n e 

s e m a i n e , e n c a n o t , l e S i n n a m a r i , 

p o u r a t t e i n d r e l a T e r r e B l a n c h e o ù 

s e t r o u v a i t u n g r o u p e m e n t d e G a l i b i s 

q u i ava i t a l o r s p o u r c h e f A h l e r a m o , 

d o n t l ' i n f l u e n c i et l ' a u t o r i t é s ' é t e n 

d a i e n t s u r les d e r n i è r e s p e u p l a d e s 

C a r a ï b e s . 

A h i e r a m o é t a n t m o r t i l y a p e u d e 

t e m p s , s a f a m i l l e , c o m p o s é e d e 1 5 

m e m b r e s , c o n s e n t i t à v e n i r f a i r e u n 

v o y a g e e n E u r o p e s o u s l a c o n d u i t e 

d e s o n c h e f a c t u e l K a v a n a y a - T o u -

s e y a , f i l s d ' A h i e r a m o , a c t u e l l e m e n t 

â g é d e 3 0 a n s , L a v e u v e d u v i e u x 

c h e f , n o m m é e Bibi, q u i c o m p t e p r è s 

d e 7 5 a n s , a a c c o m p a g n é t o u t e s a 

f a m i l l e . 

K a v a n a y a - T o u s e y r a a m è n e : 1 " s a 

f e m m e , â g é e d e 2 0 a n s e t l e u r s d e u x 

b é b é s d e 3 e t d e 5 a n s ; 2 ° s a s œ u r , 

f i l l e d ' A h i e r a m o . ; 3 ° l e m a r i d e s a 

s œ u r , â g é d e 3 0 a n s , c e l u i - c i d e l a 

t r i b u d e s I r a k o u b o ; 4° t r o i s f i l l e t t e s 

d e 2 à 4 a n s , p l u s u n b é b é n é e n 

m e r s u r l e Lafuyetie q u i l e s t r a n s 

p o r t a i t ; 5° V a h i e r a , â g é d e 1 7 

a n s e t s a s œ u r â g é e d e 1 2 a n s , t o u s 

d e u x n e v e u x d e K a v a n a y a - T o u s e y a 

( e n f a n t s d e s o n f r è r e m o r t i l y 

a t r o i s m o i s ; ) 6 ° M o h e v a n a , b e a u -

f r è r e d e l ' u n d e s p r é c é d e n t s e t d e l a 

t r i b u d e s I r a k o u b o ; 7 ° C a h a v a n a , 

â g é d e 6 a n s e t d e l a m ê m e t r i b u , 

o r p h e l i n a d o p t é p a r l a v i e i l l e s e p 

t u a g é n a i r e e t q u ' e l l e n ' a p a s v o u l u 

. a b a n d o n n e r m ê m e p e n d a n t q u e l q u e s 

m o i s e t v i c t o r i n e i n t e r p r è t e d e c e t t e 

t r i b u . 

C e s I n d i e n s s o n t d e t a i l l e o r d i 

n a i r e , g é n é r a l e m e n t b i e n p r o p o r 

t i o n n é s , s i c e n ' e s t q u e l e v e n t r e , u n 

p e u t r o p g r o s , r a p p e l l e d e l o i n 

c e l u i d e s F u e g i e n s . L e u r p e a u e s t 

c u i v r é e e t i l s a c c e n t u e n t e n c o r e c e 

t o n n a t u r e l e n s e t a t o u a n t a v e c u n e 

t e i n t u r e r o u g e t i r é e d u f r u i t d u 

Boucou ( f a m i l l e d e s Tiliacées): 

C e t t e p e i n t u r e é t a l é e p a r b a n d e s 

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

a u t o u r d e s y e u x e t j u s q u e s u r l e s 

c h e v e u x , p u i s b i g a r r é e e n s u i t e d e 

d e s s i n s n o i r s p l u s o u m o i n s f a n t a s 

t i q u e s p r ê t e u n e e x p r e s s i o n s i n g u 

l i è r e a u x p h y s i o n o m i e s n a t u r e l l e 

m e n t d o u c e s d e ces G a l i b i s . L e s f e m 

m e s s o n t de p e t i t e ta i l le , d é l i c a t e s 

d ' a t t a c h e s e t o n t des p i e d s et des 
m a i n s d o n t se c o n t e n t e r a i e n t nom* 
b r e de n o s é l é g a n t e s , E l l e s témoi
g n e n t à l e u r s e n f a n t s u n e v i ve s o l l i 

c i t u d e c o n t r a i r e m e n t a u x F u é g l e n n e s 
c h e z l esque l l es le s e n t i m e n t de l a 
m a t e r n i t é n e se r é v é l a i t q u e d ' u n e 

f a ç o n p a r t r o p r u d i m e n t a i r e . E l l e s 

s o n t d e m œ u r s f o r t r é s e r v é e s e t a s 

t r e i n t e s à u n b i e n s i n g u l i e r u s a g e . 

V e r s 1 0 a n s , d è s q u ' u n e C a r a ï b e d e 

v i e n t n u b i l e , l e s p a r e n t s lu i p e r c e n t 

l a l è v r e i n f é r i e u r e a v e c u n e é p i n e d e 

m i m o s a , o u u n e a r ê t e d e p o i s s o n , 

o u u n e é p i n g l e m é t a l l i q u e , s o i t e n o r 

g r o s s i è r e m e n t f a i t e p a r e u x m ê m e s , 

s o i t d e f a b r i c a t i o n e u r o p é e n n e . C e t t e 

é p i n g l e , q u ' e l l e s p o r t e n t t o u t e l e u r 

v i e , m a i s q u i s ' e n l è v e à v o l o n t é , i n d i 

q u e q u e s e s l è v r e s n e s ' a p p r o c h e r o n t 

p l u s q u e d e c e l l e s d e l e u r f i a n c é o u 

d e l e u r m a r i e u f a v e u r d u q u e l , s e u l , 

e l l e s r e t i r e n t c e b i z a r r e e n g i n d e 

r é s i s t a n c e . 

L e s C a r a ï b e s , q u i s o n t g é n é r a l e 

m e n t b i g a m e s , n ' e n t e n d e n t p a s l a 

p l a i s a n t e r i e e n m a t i è r e c o n j u g a l e , e t 

c o n s e r v e n t à l e u r s f e m m e s l a f i d é l i t é 
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q u ' i l s e x i g e n t d ' e l l e s . L a p r e m i è r e 

f e m m e , c o m m e c h e z l e s p e u p l e s d e 

l ' O r ï e n t , a d r o i t a u x é g a r d s d e l ' a u t r e , 

e t c e l t e h i é r a r c h i e n e d o n n e l i e u à 

a u c u n e c o n t e s t a t i o n e n t r e l e s i n t é 

r e s s é e s . L e s c é r é m o n i e s d u m a r i a g e 

c o n s i s t e n t e n d a n s e s e t e n r e p a s 

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

t o u j o u r s l e c o u r o n n e m e n t . L a b o i s 

s o n f a v o r i t e d e s Galibis e s t , J e gua-
chiri q u ' i l s o b t i e n n e n t p a r l a f e r 

m e n t a t i o n d e l a p a t a t e d o u c e , d e 

o u l ' i g n a n e d u m a n i o c . 

L e s f e m m e s n e s o n t g u è r e p l u s 

s o b r e s q u e l e s h o m m e s , e t c e v i c e , 

e n t r e t e n u p a r l e s Ë u r o p é e n s , n e c o n 

t r i b u e p a s p e u à l a d i s p a r i t i o n d e 

c e t t e r a c e a n t i q u e . 

L o r s q u e l a t r i b u p e r d u n d e s e s 

m e m b r e s o n l ' e n t e r r e d a n s leCarbet 
( o u g o u r b i ) , a u q u e l o n m e t l e f e u 

a p r è s l ' a v o i r r e m p l i d e m a t i è r e s c o m 

b u s t i b l e s , e t l a f a m i l l e v a i n s t a l l e r , à 

q u e l q u e d i s t a n c e , u n n o u v e a u d o m i 

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

« c m c h a g r i n d a n s l ' i v r e s s e . D a n s c e s 

d i f f é r e n t e s c i r c o n s t a n c e s , l e s Payes 
o u s o r c i e r s , q u i p a r t a g e n t l ' a u t o r i t é 

a v e c l e s c h e f s , j o u e n t u n r ô l e i m p o r 
t a n t . 

L e G a r a f b e n ' a a u c u n e r e l i g i o n , h 

c r o y a n c e e n l a D i v i n i t é n ' e x i s t e p a s 

e h e s e u x , m a i s l e u r s P a y e s p a s s e n t 

p o u r a v o i r l e d o n d e p r é d i r e l ' a v e 

n i r , d e d é c h a î n e r l e s é l é m e n t s e t 

r r j ê m e d e c h a n g e r l e s m o r t s e n a n i 

m a u x . 

T o u t e s l e s t r i b u s , i l y a u n e d i 

z a i n e d ' a n n é e s , f u r e n t p r o f o n d é m o n t 

é m u e s p a r l a c r o y a n c e q u ' u n c h e f , 

q u i v e n a i t d e m o u r i r , é t a i t r e v e n u 

p a r c o u r i r l e u r s f o r ê t s s o u s l a f o r m e 

d ' u n j a g u a r . 

L o r s q u e l e s P a y e s n e s ' y o p p o s e n t 

p a s , l e s E u r o p é e n s t r o u v e n t f a c i l e 

m e n t l e c o n c o u r s d o s C a r a ï b e s p o u r 

l e s t r a n s p o r t s p a r e a u q u i s e f o n t 

s u r l e u r s r i v i è r e s t r è s d a n g e r e u s e s 

d a n s c e r t a i n e s p a s s e s e x c e s s i v e m e n t 

r a p i d e s s i u n p i l o t e e x p é r i m e n t é 

n ' e s t l à p o u r d i r i g e r l e s e a n o t s . 

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

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

d u v i e u x Â h i e r a m o , s e p r o m e n a n t 

e n f i l e i n d i e n n e , l ' u n d e r r i è r e l ' a u 

t r e , d a n s c e c o s t u m e , t h é â t r a l m a l 

g r é s a s i m p l i c i t é , q u i e s t c e l u i d e s 

C a r a ï b e s . L e s h o m m e s p o r t e n t h a u t 

l e u r t ê t e c e i n t e d ' u n e c o u r o n n e d e 

p l u m e s v o y a n t e s e t t r a î n e n t a v e c m a 

j e s t é l e Kalimbet q u i l e u r t i e n t l i e u 

d e c a l e ç o n e t d e t u n i q u e . 

C e s i n g u l i e r c o s t u m e s e c o m p o s e 

d ' u n e p i è c e d e c o t o n n a d e d e c o u 

l e u r s o m b r e , l a r g e d e 6 0 c e n t i m è 

t r e s , l o n g u e d e 8 m è t r e s e n v i r o n 

d o n t u n e p a r t i e s e d r a p e a u t o u r d u 

b a s s i n p u i s r e m o n t e d e c h a q u e c ô t é 

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

s u r l e s o l d e u x l o n g s b o u t s q u i r a p 

p e l l e n t l e s traînes d e s r o b e s d e 

c o u r . 

M o i n s é l é g a n t e s l e s f e m m e s s e 

c o n t e n t e n t d e d i s s i m u l e r l e u r s c h a r 

m e s i n f é r i e u r s s o u s u n c a r r é d ' i n 

d i e n n e fixé à l a t a i l l e p a r u n e c o r 

d e l e t t e , p r é c a u t i o n p u d i q u e q u e l a 

m o i n d r e b r i s e i n d i s c r è t e r e n d i n 

s u f f i s a n t e . D e s s e i n s l o n g s e t p e n 

d a n t s , a u x m a m e l l e s a u r é o l é e s d e 
b i s t r e c a r a c t é r i s e n t ce t te r a c e d i s 
p a r a i s s a n t c h a q u e j o u r m a i s r e s 
t a n t s a n s m é l a n g e , ca r les C a r a ï b e s 
n e se c r o i s e n t p a 3 a v e c les n è g r e s 
q u ' i l s m é p r i s e n t et l e u r s m œ u r s 
m a t r i m o n i a l es les p r é s e r v e n t d e 

t o u t c o n t a c t a v e c les M a n c s , 

D e s c o l l i e r s f a i t s d e d e n t s d e 

j a g u a r s o u d e c o c h o n s s a u v a g e s , 

m ê m e e n v e r r o t e r i e , s o n t p o r t é s p a r 

l e s d e u x s e x e s . A u - d e s s u s e t a u - d e s 

s o u s d e s m o l l e t s , , p o u r s e l e s g r o s 

s i r , l e s f e m m e s s e s e r r e n t l a j a m b e 

a v e c d e s t r e s s e s d e c o u l e u r d o n t 

l ' u s a g e c o m m e n c e p o u r e l l e s d è s 

l ' â g e d e t r o i s o u q u a t r e a n s . 

E l l e s c o n s e r v e n t l e u r s c h e v e u x 

q u ' e l l e s p o r t e n t e n n a t t e s . f o r t b e a u x 

e t f o r t l o n g s , e t d ' u n n o i r s u p e r b e 

j u s q u ' à l a p l u s e x t r ê m e v i e i l l e s s e . 

L e s h o m m e s a u c o n t r a i r e s e c o u 

p e n t à l a T i t u s e t s e r a s e n t l e s c i l s 

e t l e s s Q u r c i l s , q u i s e r a i e n t f o r t b e a u x 

e t b i e n a r q u é s a i n s i q u ' o n e n p e u t 

j u g e r s u r l e u r s f e m m e s et l e u r s 

e n f a n t s . 

T o u t c e q u i e s t p o i l e s t s o i g n e u 

s e m e n t é p i l é c h e z l e s d e u x s e x e s . 

L e m o i n d r e c o n t a c t d e l a m a i n e s t 

c o n s i d é r é c o m m e o f f e n s e p a r l e s 

C a r a ï b e s , e t c e q u i c h e z n o u s p a s s e 

p o u r u n e m a r q u e a f f e c t u e u s e d e 

v i e n t u n e i n j u r e g r a v e d o n t l e r e s 

s e n t i m e n t é c l a t e a u s s i t ô t d a n s l e u r s 

y e u x e n t o u t e a u t r e c i r c o n s t a n c e 

L ' a r c , l e c a s s e - t ê t e d i t , Bouton, e t 

l e t r i d e n t , c e l u i - c i p o u r l a p ê c h e , 

s o n t e n c o r e a u j o u r d ' h u i l e s a r m e s 

d e s C a r a ï b e s . 

L e p o i s s o n b o u i l l i d a n s u n e e a u 

a c i d u l é e , l e s f r u i t s , le m i l l e t , le 

m a n i o c et e n f i n l e s p r o d u i t s d e l a 

c h a s s e f o u r n i s s e n t à l e u r n o u r r i t u r e , 

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

n a g e e t p o r t e n t à l e u r b o u c h e 

a v e c l e s d o i g t s . I l s o n t d e f o u t t e m p s 

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

e t d u g i b i e r c o m m e m o y e n d e c o n 

s e r v a t i o n . 

L e s G a l i b i s s o n t s o c i a b l e s , d o u x 

e t i n t e l l i g e n t s . I l s n e s o n t p a s n o 

m a d e s et i n s t a l l e n t l e u r s v i l l a g e s , 

c o m p o s é s d e h u t t e s o u c a r b e t s c o n s - -

t r u i t s e n b r a n c h a g e , r e c o u v e r l s d e 
f e u i l l e s , à p e u d e d i s t a n c e d u fleuve 
m a i s d e f a ç o n à n e p a s c r a i n d r e les 
i n o n d a t i o n s . T r o i s d e ces o a r b e t s 
s o n t m o n t é s a u J a r d i n z o o l o g i q u e 
et d e u x d e l e u r s p i r o g u e s se b a l a n 
cen t s u r l e p e t i t lac, O n r e s t e 
é t o n n é , h l a v u a d e e-es c o q u i l l e s 

de n o i x , d e l ' a u d a c e d o n t Jes C a 
r a ï b e s f o n t p r e u v e p o u r o s e r a f 

f r o n t e r l e s v a g u e s d e l ' O c é a n a v e c 

d e s e m b l a b l e s p é r i s s o i r e s . 

N o u s n e s a u r i o n s d o n c t r o p e n 

g a g e r l e s P a r i s i e n s , q u i a i m e n t à 

s ' i n s t r u i r e , à p r o f i t e r d u c o u r t s é j o u r 

d e s C a r a ï b e s p o u r a l l e r v o i r c e s 

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

h i s t o r i q u e . 

L e 1 E R o c t o b r e , a u p l u s t a r d , M . 

L a P a i x r e p a r t a v e c l a t r i b u d e J a 

T e r r e B l a n c h e , q u ' i l d o i t r a m e n e r 

s u r l e s r i v e s d u S e n n a m a r i d ' a p r è s 

d e s e n g a g e m e n t s s o l e n n e l l e m e n t 

p r i s . 

E . T A I L L E D O I S . 

AVISA IYIIYI. LES LIBRAIRES 

Nous invitons MM. les li
braires , Editeurs, désireux 
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de voir la S c i e n c e P o p u l a i r e 
consacrer un compte rendu à 
leurs publications, d'en dépo
ser D E U X E X E M P L A I R E S , 
à la librairie Martinon, 3 2 , 
r u e d e s B o n s - E n f a n t s . 

La Rédaction. 

CHRONIQUEJCIENTIFIQUE 
Les missions d'observation. — 

Les missions d'observation dupassa-
ge de Vénus vont suivre leurs desti
nations respectives par la voie des 
paquebots . 

Avant hier, samedi, se sont em
barqués sur un steamer anglais de la 
voie de Magellan,MM. les lieutenants 
de vaiseaude Bernardières, Bernaud 
et l 'enseigne de vaisseau Favereau, 
qui se rendent au Chili. 

Le 2 0 , s 'embarqueront sur le pa
quebot français de la ligne de h 
Plata les m i s s i o n s de Santa-Cruz, 
Chubut et Rio-Negro, lesquelles sont 
composées de M. le capitaine de 
frégate Fleuriais, l ' ingénieur hydro
graphe Hatt; les lieutenants de vais
seau Le Pord, de Royer de Saint-
Julien, Leygue, Tessier, Delacroix, et 
le sous-ingénieurhydrographe Mion. 

L'état des bassins houillers. — 
L'année dernière, il a été extrait, 
dans le royaume-Uni, 1 5 4 . 1 8 5 . 0 0 0 
tonnes de houille; c'est une aug
mentation de plus de 7 millions de 
tonnes sur 1 8 8 0 , de plus de 2 0 mil
lions sur 1 8 7 9 et de plus de 82 mil
lions sur 1 8 5 9 . Dans les quatre 
années qui ont suivi 1 8 7 5 , la pro
duction est demeurée à peu près 
stationnaire. 

Il resterait encore dans les bassins 
houillers connus plus de 8 9 milliards, 
et dans les bassins hypothétiques 
plus de 5 6 milliards de tonnes soit 
en tout plus de 1 4 5 milliards de 
o n n e s situés à une profondeur infé
r ieure de 1 . 2 0 0 mètres. Au taux de 
ta consommation actuelle ( 1 4 5 mil
lions de tonnes par an), i l y aurait 
lde quoi suffire aux besoins de l'An
gle ter re pendant 3 ' J l ans. Mais si 

l'on applique la progression des 2 1 
dernières années ( 3 . 3 3 5 . 0 0 0 tonnes), 
cette masse de combustible serait 
épuisée en 2 5 0 ans. Il est permis 
d'espérer que, d'ici là, la science et 
l'industrie auront fait assez de pro
grès pour être en état de suppléer à 
l'épuisement des bassins houillers. 

Découvertes au Tonkin. — De 
nouvelles richesses viennent d'être 
découvertes dans nos récentes pos
sessions du Tonkin. M.Daubrée vient 
de présen te ra l'Académie des scien
ces, au nom de MM. Edm. Fuchs et 
Saladin, ingénieurs des mines, le 
résultat de la mission confiée à ces 
derniers par M. le ministre de la ma
rine. Après avoir étudié la géologie 
générale de l'Annam, du Tonkin et 
du Cambodge, ils ont découvert di
vers giles de combustible, de mine
rai de fer et d'or, très abordables. 

D'aprèsles analyses cliimiquesdes 
combustibles et les observations stra-
tigraphiques qu'ils ont faites sur les 
gissements, ils ont reconnu quatre 
espèces de houille, formant quatre 
groupes distincts de couches. 

La qualité en est excellente, et il 
est permis, dès à p r é s e n t é e pouvoir 
fixer l'évaluation précise du rende
ment. Les couches affleurent très 
près du littorahet à côté d'excellents 
mouillages, on peut suivre leurs af
fleurements sur un certain nombre 
de kilomètres de longueur. La masse 
de charbon contenue rien que dans 
le bassin de Hon-Gâc, peut être 
exploitée jusqu 'à 1 0 0 mètres de 
profondeur au moins et produire plus 
de cinq millions de tonnes ! 

L,es fouilles du Marché Saint-
Joseph. — Les fouilles continuées 
sur l 'emplacement du marché Saint-
Joseph, aujourd'hui à peu près dis
paru, ont mis à découvert une quan
tité d'ossements humains. 

Ces ossements, provenant de l'an
cien cimetière Saint-Joseph, sont 
soigneusement rccueilIis,sous la sur
veillance d 'un gardien de la paix, 
et transportés aux catacombes. 

Rappelons que c'est dans ce cime- . 

t ière que Molière fut enterré nui
tamment. 

O B S E R V A T I O N S A S T R O N O M I Q U E S 

LE LA FIN DE JUILLET 

L E S P L A N È T E S 

Les observations à faire à l'œil 
nu, vers la fin de ce mois, soûl fort 
intéressantes, surtout Je matin. A 
partir de deux heures, on pourra 
admirer la constellation du Taureau, 
la plus belle de toutes à cette épo
que. En effet, on y voit l'étoile rouge 
de première grandeur A ou Aldéba-
ran, les Ilyades, groupe triangulaire 
célèbre dans l'antiquité, les Pléiades, 
une étoile B de 2 e grandeur, et enfin 
les planètes Jupiter et Saturne, qui 
brillent comme deux étoiles de pre
mière grandeur. 

Jupiter , Aldébaran et Saturne 
prennent les trois sommets d'un 
vaste triangle isocèle dont la base va 
de Jupiter à Saturne et mesure 28» 
3 0 ' et dont les côtés ont chacun 15°. 

Pour mieux reconnaître chacune 
des planètes, nous voyons que Sa
turne est à une distance de 7 ° , c'est-
à-dire environ 1 4 fois le diamètre 
solaire, du groupe des Pléiades, tan
dis que Jupiter se trouve tout près 
de l'étoile B du Taureau, à 6° au 
plus. 

Mercure se trouve dans la cons
tellation des Gémeaux, et on l'aper
çoit de 3 h. du matin à 3 h. 35 mi
nutes, tout près de l'horizon,sur le 
prolongement d'une ligne droite 
passant par le centre des Pléiades 
et Jupiter. Mercure et les Pléiades 
se trouvent exactement à la même 
distance de Jupiter. 

Le soir, à 8 heures 1 0 minutes, on 
voit trois autres planètes près de 
l'horizon, du côté du couchant : 
Vénus qui brille d'un éclat incom
parable. Mars qui se présente sous 
l'aspect d'une étoile rougeâlre de 
seconde grandeur et Uranus qui 
ressemble à une étoile de sixième 
ordre. Elles se trouvent toutes les 
Irois dans la constellation du Lion et 
viennent de nous présenter trois 
phénomènes remarquables. 

Le 2 7 juillet 1 8 8 2 , à midi 3 7 mi
nutes Mars et Uranus se trouvèrent 
en conjonction; à cet instant Mars 
était seulement à 5° 4 8 " au Nord 
d'Uranus. Avec une . lunette, on 
pouvait voir ces deux planètes, le 
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soir, fort rapprochées l 'une de l'au
tre ; elle se couchèrent en même 
temps, à9 h. 22 minutes. 

Le 30 juillet, Vénus et Uranus se 
trouvèrent aussi en conjonction à 
9 heures du matin, à la distance de 
16' 30" seulement, Vénus étaitsituée 
un peu au Nord d'Uranus. 

Vénus s'est couchée à 9 h. 12 m. 
du soir, tandis qu'Uramus était cou
chée un peu avant, à 9 h. 10 m. 

Enfin, le 2 août, à 11 h. 8 m. du 
matin, Mars et Vénus se trouvèrent 
en conjonction à leur tour. 

Vénus a passé au dessus de Mars, 
à la faible distance de 4' 42" . Mars 
s'est couchée à 9 h. 4 m. du soir et 
Vénus à 9 h. 5 m. Ce phé
nomène si rare et si cu
rieux, a donc pu être très 
facilement observé à l'œil 
nu. 

Les amateurs d'astrono
mie, et ils sont nombreux, 
ont donc pu jouir d'un in
téressant spectacle le ma
tin et le soir pendant quel
ques jours. 

D'ailleurs, le temps leur 
a été favorable. 

Eugène Veviont. 
Professeur au Collège d Argentan. 

É L E C T R I C I T É 

A l'exposition d'électri
cité de Londres dont la 
Science Populaire a entre
tenu plusieurs fois ses lec
teurs, M. Gravier exposait 
son système de distribu
tion d'électricité décrit par 
nous dans le n - 104 du 
jouraal. Cet ingénieur a fait faire par 
ie professeur Fleeming Jenkin, le 
professeur Adams et M. Sprague 
toutes les constatations et mesures 
nécessaires pour vérifier le fonction
nement régulier et les dispositions 
économiques de sa distribution d'é
lectricité. 

Cette distribution comprenait 
10 machines: une du système Cance 
qui couplée en tension avec une ma
chine de Gramme servait à l'excita
tion des huit autres inducteurs une 
machine de Siemens qui réunie en 
quantité avec 7 machines Gramme 
fournissait le courant par le moyen 
d'un cable de 500 mètres de lon
gueur à la distribution composée 
de 20 lampes Gravier à régulateur 
rhéométrique, 2 lampes Cance, 3 

lampes d'Edison, divers petits mo
teurs, un électro aimant d'expérience 
du système Cance, sonnerie électri
que, etc. 

La pression du réseau, réglée par 
le courant du retour (voirie n - 1 0 4 ) , 
était de 68 volts. La distribution 
comprenait trois postes, figurant 
trois abonnés, et d'où partait les fils 
distributeurs qui alimentaient les 
appareils énumérés plus haut. La 
grosseur de ces fils étaient de 11 
dixième de millimètres, leur lon
gueur variant suivant qu'on avait à 
donner un nombre d'ampères plus 
ou moins grand. 

VlCTOrtïNE, I N T E R P R f c T E L U S fiALIBIS 

(Pkot. Pierre Petit.) 

M. Gravier a fait varier le nombre 
des lampes allumées,et a montré que 
sauf les frottements des organes 
mécaniques, le travail dépensé est 
toujours proportionnel s.u nombre 
des appareils en fonction,et que cela 
est dû à la constance de la pression 
du réseau, constance obtenue par le 
courant de retour. 

On a constaté par de bons dia
grammes, que le travail dépensé en 
frottement par le moteur Golloway 
de 120 chevaux, par les transmis 
sions jusqu'aux dynamos exclusi
vement était de 15, 75 chevaux; jus
qu'aux dynamos inclusivement était 
19,70 chevaux; ensuite qu'avec 11 
lampes allumées le travail était de 

34,94 chevaux; et enfin qu'avec 17 
lampes allumées il était de 40 che
vaux ; ce qui fait en déduisant le tra
vail des frottements qu'il reste pour 
les 11 lampes allumées 15,22 che
vaux et pour les 17 lampes 20,33 
chevaux. 

A ce moment même, le courant 
fourni par les dynamos en mouve
ment était de 220 ampères sous la 
pression réglée à 68 volts et repré
sentait en chevaux 

220x68 = 19,90 chevaux 

10x"> K m s 

Ce résultat est conforme à celui 
fourni par le diagramme les pro

fesseurs Jenkin et Adams 
ont pris la mesure du cou
rant qui alimentait chaque 
lampe, ont mesuré la diffé
rence de pression aux deux 
bornes de chaque lampe et 
trouvé : 

Pour les lampes à petites 
lumières du système Gra
vier campères utilisés sous 
la différence de pression de 
40 volts ; ce qui donne en 
Kms un travail de : 

0 X 4 0 = 2'i K m s . 

Pour les lampes à mo
yenne lumière du même 
système ils ont trouvé 10 
ampères sous la chute de 
47 volts ce qui donne en 
travail, 

10x47 = 47 Kms . 

10 

Pour les lampes à plus 
fortes lumières du système 
Cance les professeurs ont 

constaté 15 ampères sous une chute 
de 47 volts ce qui donne en travail, 

15x47 = 70, Kms. 

10 

Si l'on considère que le courant 
circule sous une différence de pres
sion de 68 volts on reconnaît que le 
travail utilisé dans l'arc est respecti
vemen t 

de ce lu i fourni par ' 
l a t ion généra le . 

Les jurés n'ont pas pris les me
sures photomètriques mais M. Gra
vier leur a remis les chiffres qui r é 
sultent de ses expériences person
nelles. Ces chiffres sont : 

D e 1 2 b o u g i e s p a r k i l o g r a m m è l r e 
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de travail employé pour les lampes 
à petites lumières et de 20 bougies 
par kilogrammètre pour les lampes 
à moyennes et à fortes lumières. 

Les chiffres précédents trouvés 
par de célèbres ingénieurs anglais 
prouvent clairement (pie le système 
de distribution d'électricité de Gra
vier est patriotique et économique. 

A. HAMON. 
. , * 

L e Trèfle à qnatre Feuil les 

Tout le monde sait qu'il existe 
des trèfles à quatre feuilles; c'est 
un phénomène assez rare que peu 
de personnes ont été à même d'ob
server. La difficulté que l'on éprouve 
pour le trouver est la principale 
cause du proverbe si connu : « Le 
tréfile à quatre feuilles porte bon
heur. » Ce proverbe nous vient cer
tainement des Grecs et des Romains. 

Mais si le treille à quatre feuilles 
est si difficile à découvrir, que doit-
on dire du trèfle à cinq feuilles, à 
six feuilles et môme à sept ! Et pour
tant ces tréfiles existent, quoique 
paraissant bien peu communs. Si 
l'on avait appliqué un adage à ces 
derniers genres, il aurait dû pro
mettre une félicité extraordinaire à 
l 'heureux mortel qui parvenait, après 
mille recherches, à l 'apercevoir." 

Comme preuve à l 'appui de l'exis
tence de ces trèfles, j 'envoie à la 
Science Populaire un spécimen de 
tréfiles à 4, 5, 6 et 7 feuilles. Ils ont 
été cueillis dans la plaine voisine de 
la ville d'Argentan (Orne), par les 
élèves de l 'enseignement spécial du 
Collège le samedi 21 juillet. 

Ces trèfles semblent nombreux 
cette année. La température, tantôt 
humide, tantôt chaude de cette sai
son en est-elle la cause? Cela est 
fort probable sinon certain. Il serait 
bon alors de pouvoir vérifier le fait 
en d'autres régions que la Basse-
Normandie. 

EUGÈNE YIMONT. 
PROFESSEUR AU COLLÈGE D'ARGENTAN. 

PALÉONTOLOGIE 

Les Animaux p i n'existent plus 

L E S P E T R I F I C A T I O N S . — L E S É G Y P T I E N S . — 

H É R O D O T E . L E S M É T A M O R P H O S E S D ' O -

V I D S . — X Ë N O P H A N E D E C O L O P H O S . — -

B E R N A R D P A L . I 8 S Y . — BCJXLA, — Q E B * 

GEORGE CDVIER ET SES SUCCESSEURS. — 

LAMARCIi . GEOFFROY S A I N T - H I L A I R E . 

CH. L Y E L L . — D A R W I N . D'ORLIGNY. 

MILNE E D W A R D S . A. CVACDRY, ETC. 

En ereusant dans les profondeurs 
de la terre, soit pour y dérober des 
matières minérales, soit pour y dé
couvrir des sources d'eau, l 'homme 
a, de tous temps, dû apercevoir dans 
les rochers constituant l'écorce du 
globe, des restes organiques pétri
fiés ou décalqués qui y étaient en
fermés. 

Longtemps, ces singulières pétri
fications furent considérées comme 
des jeux de la nature, dus à un ha
sard inexplicable. Quelques hom
mes remarquables osèrent cepen
dant protester contre cette erreur 
grossière, mais comme tous les es
prits supérieurs naissant au milieu 
des siècles d'ignorance et d'aveugle
ment, ils furent tournés en ridi
cule. 

Hérodote nous raconte que les 
prêtres égyptiens savaient fort bien 
que le sol de leur pays abon
dait en coquilles fossiles, mais ils 
ignoraient absolument leurs prove
nances et leurs modes de forma
tion. 

Ovide a laissé apercevoir sa pen
sée à ce sujet dans ses Métamorpho
ses. « La terre ferme a été convertie 
en m e r . . . la mer a été changée en 
terre. » 

Xénophane de Colophon est plus 
explicite, il annonce hardiment que 
les empreintes fossiles sont des 
traces d'êtres ayant vécus autrefois. 

Mais ces sages paroles, ne furent 
pas écoutées, ces écrits sensés ne 
furent pas même lus. L'opinion do
minante fut : que les empreintes 
soit disant fossiles étaient des des
sins formés par l'action mystérieu
ses des astres sur les roches de la 
surface terrestre ; d'autres non 
moins aveugles que les précédents, 
mais un peu moins supersticieux 
prétendaient que c'étaient des jeux 
de la nature, dessins dûs aux lentes 
infiltrations de l'eau dans les roches. 

Toutes ces absurdités prévalurent 
jusque la fin du x v r siècle* époque 

à laquelle un homme, justement 
célèbre dans l'histoire des sciences 
et des arts, Bernard Palissy, osa pro
tester. 

En 4580, dans son merveilleux 
ouvrage sur les Eaux et fontaines, 
Palissy écrivit que les fossiles 
étaient des restes d'êtres organi
sés, déposés jadis par la mer dans 
les lieux mêmes où on les trouvait 
alors. 

Vers la même époque l'humble 
potier de terre écrivait : « Quand 
j ' a i eu de bien près regardé aux 
formes de pierres, j 'a i trouvé que 
nulle d'icelles ne peut prendre forme 
de coquilles, ni d'autres animales, si 
l'animal même n'a bâti sa forme... 
Le rocher qui est plein de diverses 
coquilles, a été autrefois vases ma
rins, produisant poissons. Si aucuns 
ne le veulent croire, je leur montre
rai la dit? pierre, pour couper bro
che à toutes disputes. » 

Les œuvres magnifiques de Pa
lissy furent à peine regardées, tour
nées en ridicule elles tombèrent bien 
vite dans l'oubli. 

En 1870 l'italien Scilla écrivit tout 
un traité sur les fossiles de la Cala-
bre. Dans cet ouvrage, il soutenait les 
opinions d'ailleurs fort justes de no
tre grand maître de l'art industriel. 

Quelques années après. Gemerelli 
reprit le même sujet et essaya d'ex
pliquer « sans violence, sans fiction, 
sans miracles, tous les phénomènes > 
comme le voulait faire quelques an
nées auparavant le célèbre Vallis-
neri . 

Tous ces héroïques efforts restè
rent sans résultats. Tous ces hommes 
courageux auxquels il faut ajouter: 
Lazzaro, Moro, Shaw, Réaumur, et 
bien d'autres, perdirent leur temps 
en voulant enseigner la vérité aux 
hommes. 

A quelques années de là, l'im
mortel Buffon dont la France s'ho
nore et que l 'Europe nous envie, 
Buffon, dis-je, reprit la question des 
fossiles. Une lutte justement célèbre 
s'engagea entre lui et le célèbre phi
losophe et écrivains Voltaire, Ce 
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grand génie qui aurait dû adopter 
les justes idées do Buffon, les re
poussa et accabla le grand natura
liste de ses critiques mordantes et 
de ses plaisanteries. 

Buffon, accumulait preuves sur 
preuves et parlait avec un enthou
siasme non exagéré des immenses 
montagnes des AppGnins et des Al
pes presque exclusivement compo
sées de débris fossiles. L'illustre 
critique fut inébranlable. 11 continua 
d'accabler son adversaire de lazzis 
et de" plaisanteries plus ou moins 
bien trouvés. Il alla même jusqu'à 
dire, et là on ne reconnaît vraiment 
plus le juste assentiment et le bel 
esprit de Voltaire, que les « coquil
les alpines de M. de Buffon étaient 
tombées des chapeaux de quelques 
pèlerins se rendant à Rome. » Vou
lant, d'ailleurs, faire cesser là une 
discussion où Voltaire se sentait pro
bablement vaincu sans vouloir en 
convenir, il écrivait : 5 Je ne veux 
pas me brouiller avec M. de Bullon, 
pour des coquilles. » 

Mais d'autres esprits puérils et 
probablement ignorants continuent 
la lutte, opposent à l'illustre natura
liste français des arguments dépour
vus de tout sens commun, tel que 
prétendre comme le fit l'Anglais 
ïancred Robinson, « qu'il y a eu des 
coquilles de mers, dispersées ça et 
LÀ sur la terre par les armées, par 
les habitants des villes et des vil
lages. > ' I 

Evidemment en présence de si 
misérables arguments, toute discu-
tion devient impossible» 

Buffon, admiré pour tous ses au
tres travaux fut, comme ses illustres 
prédécesseurs, plaisanté et tourné 
ea ridicule pour sa théorie des fos
siles. . • 

Tout en était au même point qu'a
vant la naissance de Palissy, il allait 
appartenir au génie puissant du fon
dateur de la Paléontologie, à l'illus
tre Cuvier ( I ) de faire disparaître 

(1) George baron Cuvier, né à Mont-
hetiard le 23 AOÛT 17Ш, mort à Parle-le 
13 mal 1833, 

tous les sots préjugés qui conti
nuaient à régner au sujet des pier
res-figurées. 

Avec le style énergique, la pro
fonde science et les nombreuses dé
couver tes à l'illustre nat uralistedes i n-
certitudes disparurent peu à peu. La 
science des fossiles était fondée. Sa 
fondation avait duré plus de dix-
sept siècles. 

Cuvier mourut mais la Paléontolo
gie était fondée. Les Lamark, les 
Lyell, les Darwin, les Gaudry, les 
Milne-Édwards allaient compléter 
l'œuvre de l 'auteur des <•< Eludes 
sur les ossements fossiles. » 

A. LARBALETRIER. 

L E B O A U G O L I I N I 

La sombre histoire d'Ugolin, m a i -
géant зез enfants pour « leur conser
ve* un père, * vient d'avoir son terr ible 
pendant au royal aquarium de Londres. 
Un magnifique boa constrictor, 
« ainsi appelé, disent les pîtreS de 
ménageries foraines, parce qu'il cons
truit lui-même sa cabane dans les 
forêts » — a dévoré l'un après l'autre 
ses deux douzaines de petits, sans 
pudeur, sinon sans appétit , sous l'œil 
des savants qui se frottaient les mains; 
vous allez voir pourquoi, 

D'après une légende scientifique fort 
accréditée, certains ophidiens, doués 
d'un estomac dilatable et complaisant, 
ont imaginé de garantir leur" progéni
ture contre les dangers d'une attaque 
soudaine ou d'une chasse meurtrière, 
en ouvrant leurs entrailles maternelles 
à ces chers petits êtres, qui retrouvent 
ainsi, dans le sein qui les a portés, 
douce chaleur, aliments et protec
tion, — le feu, le vivre et le couvert. 

Ce touchant trait des mœurs serpen
tines) bien connu de» naturalistes, 
n'a pas peu contribué à relever dans 
l'estime' publique ces animaux géné
ralement détestés — je parle des 
serpents. Et l'on était heureux, à côté 
des méfaits imaginaires si gratuitement 
mis à l'actif des couleuvres, boas et 
autres reptiles sans venin, de citer ce 
beau dévouement. « Comme la sarigue, 
disait-on » qui enferma gas petite dans 
une poche marsupiale, le coastrictor 

offre, à ses jeunes menacés, l'abri de 
son ventre, ET dans cette forteresse de 
chair, les emporte vivants, à travers 
les bois ! » Entraîné par sa thèse, l'a
vocat dos serpents arrondissait sa pé
riode en énumérant tous les exemples 
de sublime amour offerts à l'homme, 
ce grand égoïste, par les espèces ani
males inférieures, et vous pensez que 
le pélican, « qui SE perce le flanc pour 
allaiter son enfant > n'était pas oublié 
dans cet enthousiaste tableau. 

Le cas du boa de Londres vient do 
donner le coup de grâce à cette aima
ble légende. 

Il y avait donc, au Royal aquarium, 
un boa femelle qui avait passé sans 
transition de la vaste forêt brésilienne 
aux étroites et sombres oubliettes 
d'une cage de fer, devant laquelle dé
filaient, les jours de soleil, jolies 
misses curieuses et roides gentlemen. 

Or, ce boa était mère. Profitant de 
cet état de béatitude inerte qui trans
forme, après dîner, les serpents en un 
paquet de chair morte, le chasseur 
avait capturé sans danger LA bête puis
sante et l'avait expédiée, vulgaire 
colis, AU directeur du musée de Lon
dres, en lui recommandant l'état inté
ressant du reptile. Un mois ap^ès son 
arrivée, madame Boa — je n'ose pas 
dire ioate, le néologisme étant un peu 
roide — mettait au monde trente pe
tits boayaux — pardon, ô mânes de 
Littré ! — que leur père, s'il n'était 
pas resté au Brésil par des circons
tances indépendante de sa volonté, 
eût certainement reconnu comme siens 
et traité comme tels. AU bout de huit 
jours, quatre des nouveaux nés étaient 
moits -, mais grâce aux précautions 
prises, L'honorable directeur DU Royal 
aquarium put espérer que les vingt-six 
survivants s'acclimateraient dans leur 
prison, ET les amis DE LA science 
saluèrent DE compliments bien sentis 
CE fait unique D'UN boa couvant et 
enfantant sous les brumeuses latitudes 
de LA cité londonienne. 

IL fallut voir alors avec quelle 
sollicitude les membres DE L'Académie 
surveillèrent le monstre, et quels 
consciencieux bulletins furent rédigés 
AU jour le jour sur l'état de la mère, 
LA santé des petits, LE degré DE tempé
rature DE la C&GE, la ration ET la choix 
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des aliments destinés à la précieuse 
famille ! 

Mais le cœur humain se lasse des 
meilleures choses. 

A son exemple, l'estomac de la fe
melle boa fiait par prendre en dégoût 
le superbe lapiu hebdomadaire que la 
prévoyante tendresse des académiciens 
introduisait dans sa cage. Tandis que 
ses enfants se jotaïent, affamés et 
grouillants, sur leur pâtée spéciale, la 
maman restait indifférente aux mines 
effrayées de Jeannot lapin, tapi en 
bou'e dans un coin de la prison, et ni 
la douce chaleur factice des bouillottes, 

moulu qui jouait, dans sa cage, le rôle 
du géant des forêts natales, et se mit à 
comptei' de l'œil sa petite famille. A 
la grande surprise des savants que son 
réveil avait attirés, le boa laissa tom 
ber sa large tête, aux yeux fixes, sur 
le tas de serpentaux, ouvrit une épou
vantable gueule et cueillit, l'un après 
l'autre, six de ses enfants, les plus 
gracieux de la bande,—ses benjamins 
sans doute — On vit couler au long 
de son cou marbré, puis disparaître 
dans les replis de ses anneaux les 
pauvres petits, et ce fut tout. 

« — Voyez ! disaient les doctes zoo-

Les savants étaient ravis. UN s'atten
daient à voir toute la nichée rejoindra 
dans les flancs maternels les six éclai-
reurs déjà mis en sûreté. C'était là 
de l'histoire naturelle prise sur le vif, 
et vraiment, les bouquins de M. tel ou 
tel avaient raison. 

Hélas ! cette apparente confirmation 
d'un fait scientifique n'était que le 
prélude d'un repas de cannibale, et les 
petits boas disparus n'étaient quasi
ment que les hors d'œuvre d'un hor
rible menu. 

Après une pause, qui permit à cette 
mère dénaturée d'apprécier les quali-

ni la variété des pelages qui com
posaient ses menus, ne put rendre à 
l'infortuné serpent son appétit d'au
trefois. Si succulente que soit une gi
belotte, voyo . JS , vous qui me lisez, en 
mangeriez-vous à tous vos repas ? 
Ainsi du boa. Après deux mois de la
pin forcé, il prit le parti de jeûner, 
s'enfonça sous ses couvertnres, et at
tendit de meilleurs jours . 

Etrange et mystérieux problème 
d'amour maternel et d'appétit combi
nés ! Un beau soir que le pourvoyeur 
des boas avait tenté, mais en vain, de 
présenter au reptile-mère un adorable 
lapin blanc aux yeux roses, l'ophidien, 
pris de peur, quitta soudain sa retraite, 
grimpa lestement sur le trône ver-

i ^ S J v i s â i g j L a B O A
 U G O L I N 

logistes témoins de la chose, ce lapin 
blanc, de couleur insolite, a effayé le 
boa, et le voilà qui met ses jeunes à 
l'abri dans sa profonde poitrine. > 

L'anthropophagie, paraît-il, est le 
plus délicieux des crimes. Et la chair 
humaine est si exquise, si savoureuse, 
que dès qu'on y a goûté, on voudrait en 
manger toujours. Tel fut l'avis de notre 
serpent, dont un jeûne assez long avait 
singulièrement aiguisé les fonctions 
stomacales, et que ces six serpentaux 
glissant tout frais, tout vivants, dans 
son œsophage, faisait saliver de gour
mandise. Vous l'eussiez vu fermer 
béatement la paupière, prendre des 
mines de gourmet et pourlécher de sa 
langue bifide ses lèvres écailleuses... 

tés apéritives de sa progéniture, le 
boa femelle recommença sa dînette, 
choisit ses morceaux en connaisseur, 
et une heure ne s'élait pas écoulée 
qu'elle avait fait cage nette. Lorsque 
le dernier de ses fils eut reçu, dans 
son vaste abdomen distendu, la sépul
ture la plus enviable que puisse sou
haiter un fils reconnaissant, l'ophidien 
s'endormit du sommeil des satisfaits. 

Et oncques ne revit jamais ni tête 
ni queue des vingt-six victimes de 
cet ogre, de ce monstre, qui depuis a 
engraissé, s'est remis à manger du 
lapin, et n'attend peut-être qu'une se
conde maternité pour lui faire les 
honneurs de son estomac, vérita
ble tombeau de famille ! 
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P . J . P R O U D H O N 

Une école littéraire qui eut, il y a 
trente ans, son moment de célébrité, 
signalait à la curiosité du public, 
non l'œuvre des hommes connus, 
mais ce qu'il y avait eu dans leur vie 
d'étrange ou de piquant, l'originalité 
de leur caractère. On l'appelait 
l'Fcole-trumeau. 

Cette étude, ces recherches, sont 
parfois amusantes, mais toujours 
vaines. 

Proudhon, certes, 
a été souvent un écri
vain spirituel et origi
nal. Mais nous nous 
proposons de dire ici 
< plutôt ce qu'il a fait 
que ce qu'il a été, » 
pour emprunter sa 
forte expression au 
poète. 

Ce n'est pas un mé
daillon que nous vou
lons donner au public. 
Aussi, allons-nous in
sister surtout sur le 
coté social de son œu-

qu'on peut lire encore dans une lettre 
à Ackcrmann • 

« Je suis comme un lion ; si un 
» homme avait le malheur de me 
» nuire, je le plaindrais de tomber 
» sous ma main. N'ayant point d'en-
» nernis, je regarde parfois la Seine 
» d'un œil sombre et je me dis : 
» Passons encore aujourd'hui.... » 
(1840). 

Prêtez à d'autres des observations 
et des réflexions de même nature — 
qu'ils font en effet — et vous aurez 
l'éternelle question sociale. 

vre. 
Ceux qui ont connu 

Froudhon dans sa 
maturité, tel qu'un 
tableau de Courbet le 
rappelle encore, ont 
pu l'apprécier et l'ad
mirer à divers points 
de vue : homme po
litique, membre de 
l'Assemblée et rédac
teur du Représentant 
du Peuple en 1848, 
déjà condamné en 
juin 1849 pour avoir 
violemment attaqué 
L o u i s - B o n a p a r t e ; 
controversiste en phi
losophie et en reli
gion, ce qui l 'amena vers les der
nières années de l'Empire à écrire 
un ouvrage aussitôt saisi, les Evan
giles, et ce qui donne encore un 
réel intérêt à sa Correspondance ; 
socialiste, enfin, le dernier de nos 
théoriciens socialistes éminents. 

Le projet" de Révolution sociale, 
non par l'émeute, mais par les idées 
et la raison, telle a été réellement 
son oeuvre. 

Sa biographie a été faite bien sou
vent.-On sait qu'il écrivit ses trois 
Mémoires sur la Propriété, en plein 
abandon, en pleine misère. Voici ce 

P . - J . PROUDHON 

L'enfant ou l'adulte ayant en eux. 
des dispositions ou des facultés heu
reuses, trouvent-ils partout à leur 
portée l'école ou, au sens large, l'ins
tituteur qui serait, pour l 'esprit , 
comme le cultivateur chargé de veil
ler sur la plante, de lui donner l'ex
position, la fraîcheur, les soins né
cessaires, et de contribuer à son épa
nouissement? 

Qur'avons-nous de'couvert pour 
prévenir les grèves qui éclatent pé
riodiquement et ont des suites dé
solantes? 

N'est-il pas certain que, pour les 

jeunes filles, l'atelier est souvent une 
école d'immoralité qui triomphe ai
sément des principes de bonne édu
cation puisés dans l'école primaire? 

Est-ce vrai, que dans notre so
ciété, le relèvement après une faute 
suivie de condamnation peut être 
regardé comme presque impossible? 

. Avons-nous plus du quart des 
établissements nécessaires pour don
ner asile à nos sourds-muets, à nos 
aveugles, à nos aliénés, à nos infir
mes, à nos vieillards, à nos enfants 
abandonnés ? 

S'il est vrai que 
l'état social réclame 
d'importantes réfor
mes, et même une 
transformation radi
cale, sur quelle base 
établirait-on la so
ciété nouvelle ? Que 
pourrait-on changer 
aux fondements du 
vieil édifice qui re
pose encore sur sa 
triple colonne : reli
gion, famille et pro
priété ? 

On peut ramener 
tout le socialisme mo
derne, depuis le ré
veil de 1830, à trois 
types principaux. 

L'atelier national 
de M. Louis Blanc. 
Jusqu'alors, c'était sur 
le besoin, sur l 'intérêt 
même du travailleur 
qu'on avait compté 
pour stimuler son 
zèle. Avec les ateliers 
nationaux, le mobile 
était changé, le droit 
au travail reconnu, et 
l'ouvrier assuré con
tre l'inaction ou le 
chômage. Pourquoi 
donc se hâter ou faire 

un effort ? Par devoir, par vertu. On 
vit bientôt que tous les hommes na 
sont pas des héros. 

L'éeole phalanstêrienne de Four
rier. Dans cette école on reconnais
sait les droits du capital, et ce qu'on 
lui proposait, c'était, avec le talent 
et le travail, une légitime alliance, 

î Mais par quel moyen donner à l'hom
me une ardeur à la tâche et une am
bition nécessaires? Par le plaisir, par 
l'espoir entrevu de satisfaire ses pas
sions. Hélas ! ce n'est guère par plai
sir, c'est par besoin que la majorité 
des travailleurs prend de la peine. 
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Il est d'ailleurs impossible, physi
quement et moralement, d'enrégi
menter tous les hommes et de les 
faire vivre en troupeau, dans le pha
lanstère. 

La Banque d'échange de Prou-
dhon ou la gratuité du crédit. 

On a dit que le paradoxe est la 
maladie des gens d'esprit. C'était 
aussi la maladie de Proudhon. Il 
avait cette grande qualité d'être un 
puissant raisonneur et un logicien, 
et ce défaut d'être irrésistiblement 
attiré par les propositions paradoxa
les. Son affirmation célèbre « la pro
priété c'est le vol » n'est que l'an
cienne pensée de Rousseau sur 
l'abus commis par le premier égoïste 
qui s'attribua la propriété d'un 
champ, pensée audacieusement re
prise et rééditée. Cette disposition 
au paradoxe fit le plus grand tort à 
des propositions plus étudiées et à 
des projets plus sérieux. 

11 s'agissait d'arriver à l'abolition 
de la propriété, non d'un seul coup, 
par expropriation, mais progressive
ment, sans douleur, diraient aujour
d'hui certains médecins spécialistes. 

Désormais, la possession des 
choses devait suffire. 

Pouvait il y avoir un meilleur 
moyen d'abolir la propriété que de 
la rendre inutile en déclarant le cré
dit gratuit, c'est-à-dire en suppri
mant peu à peu le revenu ? 

Proudhon développa et soutint sa 
proposition devant l'Assemblée de 
1848. 

Tous fe rmics et locataires étaient 
dispensés de payer le tiers des ter
mes échus ou à échoir. 

Tous débiteurs de créances hypo
thécaires ou chirographaires jouis
saient aussi d'une réduction du tiers 
sur le paiement de leurs intérêts. 

L'Etat, à son tour, profitait du 
môme avantage pour les créances 
inscrites au Grand Livre. 

Une somme énorme était ainsi 
rendue immédiatement disponible. 
On en faisait deux pa r t s : la pre
mière, 1,500 millions, était a b a â 
donnée aux locataires, fermiers, 
etc . . et vivifiait subitement le com
merce qui allait partout renaître; 
l'autre part égale, r e - tu t à l'Etat, et 
servait à établir dans tous les arron
dissements des Comptons d'es
compte, des Banques agricoles, en 
un mot des établissements de crédit. 

On supprimait un certain nombre 
d'impôts, et surtout l'impôt des qua
rante-cinq centimes. Ainsi les pro

priétaires profitaient à leur tour de 
la réforme, et se trouvaient dédom
magés de la perte du tiers de leurs 
créances. 

Une banque nationale, au capital 
de i ou 2 milliards, était partout 
fondée en vue des prêts gratuits. On 
devait, pour commencer, p rê te : à 
cinq pour cent d'abord, puis réduire 
peu à peu l'intérêt, jusqu'à un pour 
cent, destiné à couvrir les frais d'ad
ministration et de bureaux. 

Qu'arrivait-il enfin, le crédit étant 
gratuit? Le principe d'action des 
commerçants était changé. Il deve
nait inutile de travailler par avarice, 
pour mettre de côté un capital qui 
produirait des revenus, «t d'immobi
liser ainsi une partie de la richesse 
publique. Il devenait inutile de re
chercher la propriété. On n'avait 
plrs à travailler qu 'en vue du bien-
être et des jouissances. La formation 
des capitaux s'opérait par l 'échange 
même, et la consommation devenait, 
comme la faculté de jouir, sans bor
nes. 

M. Thiers répondit, avec le per
sonnage connu de Molière, qu'il n'est 
pas possible de constituer une dot 
seulement grâce à ce qu'on évite de 
dépenser, ou, en d'autres termes, 
qu'il n'y aurait là que déplacement 
et non création de richesses. Est-il 
possible d'ailleurs d'entretenir et de 
faire prospérer une banque qui ne 
réalise dans ses prêts aucun béné
fice? L'Assemblée de 1848, qui 
n'était point socialiste, s'indigna d'a
voir élé obligée d'écouter ces uto
pies, et adopta contre le paradoxal, 
mais bien intentionné Proudhon,un 
ordre du jour dans lequel elle trai
tait sa proposition « d'atteinte 
odieuse aux principes de la morale 
publique. » 

C'est cependant son ordre du jour 
seul que 1 impartiale histoire a le 
droit de traiter d'odieux. 

Telle fut, résumée en quelques 
mots, la tentative de Proudhon. 

Les socialistes d'aujourd'hui, et il 
vaudrait mieux dire « les collecti
vistes :», ne l'ont pas reconnu pour 
maître. Il y a trois choses pourtant 
qu'ils pourraient bien utilement ap
prendre à son école: le mépris de 
la force brutale, l 'amour de l'étude 
et la vraie fraternité. 

Ce puissant dialecticien a dirigé 
contre les systèmes économiques 
contemporains, contre la jurispru
dence dans ce qu'elle a de mauvais, 
et la philosophie, de sérieuses atta

ques. Il a essayé d'arriver à la vérité 
par des méthodes nouvelles. Il a 
posé, sans le résoudre, le problème 
social. C'est là son mérite et sa 
gloire. S'il n'est pas vrai que la so
lution cherchée doive nous échap
per toujours, c'est assurément un 
penseur de cette école qui la trou
vera. 

JULES ARBOUX 

D E N T S A R T I F I C I E L L E S 

P R O T H È S E D E N T A I R E COMPARÉE 

(Suite) 

Uabondance des matières 
nous force à renvoyer au pro
chain numéro la suite des 
précédents articles relatif à la 
P R O T H È S E D E N T A I R E . 

CAUSERIE SCIENTIFIQUE 
I 

« Tout craque tout s'en va.... 
la Foi disparaît l'édifice social se 
crevasse de toutes parts!... etc. » • 

Tels sont les cris d'alarme, ou de 
triomphe, poussés à lâ fois par ceux-
ci que réjouit la perspective d'une 
transformation totale appelée ds 
leurs vœux, et par ceux-là qu'épou
vante un effondrement complet au 
bout duquel se dresse cet énigme 
toujours redoutable : 

L'Inconnu. 
« La Science est cause de tout le 

mal! gémissent les partisans des 
religions qui s'en vont, cV.st elle 
qui, détruisant nos croyances en 
la Révélation et au Surnaturel, a en
gendré un grossier matérialisme, 
conséquence de l'athéisme. » 

Puis, partant de là, ils.vouent à 
l 'exécration de leurs contemporains 
des génies immenses, bienfaiteurs de 
l 'Humanité par les conséquences de 
leurs découvertes merveilleuses, gé
nies qui mériteraient qu'on en fit 
des dieux, si l 'heure de ces créa
tions n'était passée depuis la dispa
rition complète du paganisme.. 

C'est'ainsi que le nom de Darwin. 
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q u i n e d e v r a i t ê t r e p r o n o n c é q u ' a v e c 

r e s p e c t , s o u l è v e u n t o i l e g é n é r a l 

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

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

d a m n e n t c e p e n d a n t p o u r a v o i r en

tendu dire q u e s e s l i v r e s e n s e i g n e n t 

l ' a t h é i s m e . 

I l n ' e n e s t r i e n ; D a r w i n f u t d é i s t e . 

P a s u n e d e s e s m e r v e i l l e u s e s o b 

s e r v a t i o n s n ' e m p ê c h e l e l e c t e u r d e 

f a i r e r e m o n t e r h u n c r é a t e u r d a n s l e 

q u e l i l c r o i r a i t e n c o r e , c e s l o i s a d m i 

r a b l e s q u i r é g i s s e n t l a m a t i è r e , e x e r 

ç a n t u n e i n f l u e n c e d i r e c t e s u r l ' i n 

t e l l i g e n c e d e t o u t c e q u i e n e s t d o u é . 

A p a r t q u e l q u e s c e n t a i n e s d ' h o m 

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

n o m h r e n ' o n t l u s e s œ u v r e s q u ' a v e c 

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

s i t i o n , D a r w i u n ' e s t g u è r e c o n n u e n 

F r a n c e . 

C e t t e g r a n d e f i g u r e , d e s c e n d u e 

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

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

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

p h a r e p o u r c e u x q u i s e v o u e r o n t à 

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

r e l l e s . 

D a r w i n e t P a s t e u r s o n t d e c e s g é 

n i e s d o n t l e s d é c o u v e r t e s d o i v e n t 

ê t r e p o p u l a r i s é e s p a r l a p r e s s e q u i 

s ' e s t d o n n é e p o u r b u t l ' i n s t r u c t i o n 

d e s m a s s e s , e t c ' e s t l à l a t â c h e q u e 

n o u s a l l o n s e n t r e p r e n d r e d a n s c e t t e 

s é r i e d e Causeries scientifiques. 

— M a i s , p r e n e z g a r d e ! v o n t s ' é c r i e r 

l e s p a r t i s a n s d e l ' i m m o b i l i t é . N e 

c r a i g n e z - v o u s p a s d e v e r s e r i m 

p r u d e m m e n t à t o u s u n b r e u v a g e 

e x c l u s i v e m e n t d e s t i n é à l ' é l i t e i n 

t e l l e c t u e l l e ? C e q u i e s t u n f o r t i 

f i a n t p o u r l e s u n s n e s e r a - t - i l p a s 

d a n g e r e u x p o u r v o s l e c t e u r s p o p u 

l a i r e s ? L e s m a s s e s n ' o n t p a s b e s o i n 

d ' ê t r e p o u s s é e s a u m a t é r i a l i s m e . . , , 

à l ' a t h é i s m e . . . . 

> P a r q u o i r e m p l a c e r e z - v o u s , p o u r 

l e p e u p l e , c e s c r o y a n c e s q u e v o u s 

a u r e z a i n s i d é t r u i t e s e t q u i é t a i e n t à 

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

s o l a t i o n ? » 

N o u s r é p o n d r o n s ; 

- * L a V é r i t é e s t u n e ; l a V é r i t é n e 

s e t r o u f e q u e d a n â l a S c i e n c e . E n 

d e h o r s d e l a S c i e n c e , t o u t n ' e s t 

q u ' i n c e r t i t u d e , flctton, c o n v e n t i o n s , 

c o n v e n t i o n s q u i v a r i e n t e t s e m o d i 

f i e n t s u i v a n ' l ' â g e d e s h o m m e s e t 

d e s p e u p l e s , l e s c o n d i t i o n s d e l e u r s 

a g g l o m é r a t i o n s e t l e s z o n e s d u g l o b e 

o ù e l l e s s e d é v e l o p p e n t . 

N o u s n ' a d m e t t o n s p a s c e t t e f a ç o n 

d e t r a i t e r l e c e r v e a u h u m a i n q u i 

c o n s i s t e d a n s l a t h é o r i e s u i v a n t e : 

« Telle chose est bonne pour les 

» femmes, les enfants et les petites 

y> gens, mais moi qui les enseigne, 

» ou qui les laisse enseigner,;}'en 

» hausse les épaules, » 

C e q u i e s t b o n - e t s a l u t a i r e p o u r 

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

l e m e n t p o u r t o u s , e t l a c o u p e q u ' o n 

r e p o u s s e d e s e s l è v r e s n e s a u r a i t 

h o n n ê t e m e n t ê t r e o f f e r t e a u v o i s i n . 

N ' i m i t o n s p a s , d e n o s j o u r s , c e s 

p r ê t r e s d e l a v i e i l l e E g y p t e e t d e 

l ' I n d e s e r é s e r v a n t p o u r e u x s e u l s , 

g r â c e à u n e é c r i t u r e s e c r è t e q u ' i l s 

d é c l a r a i e n t sacrée, l a f o r c e e t l e 

p r e s t i g e q u e c o n f è r e l a Science a u x 

y e u x d e s P e u p l e s q u ' o n m a i n t i e n t 

p a r u n c a l c u l é g o ï s t e d a n s l e s l i e n s 

d e l ' i g n o r a n c e . 

L a S c i e n c e e s t l e p a t r i m o i n e c o m 

m u n a u q u e l t o u t ê t r e q u i p e n s e a 

u n d r o i t é g a l , e t n o t r e r ô l e à n o u s , 

Science Populaire, e s t d e l a r é p a n 

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

d e s c o t e r i e s o u d e s s e c t e s . 

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

t i m e n t d e r e l i g i o s i t é e t q u ' e f f r a y e n t 

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

s e r a s s u r e n t a u s u j e t d e s r é s u l t a t s 

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

d e s œ u v r e s d e D a r w i n . 

D a n s « l'origine des espèces, au 
» moyen de la sélection naturelle) 
» ou la lutte pour l'existence natu-
» relie, » q u e n o u s é t u d i e r o D S e n 

p r e m i e r l i e u , n o s l e c t e u r s , s o i t d é i s 

t e s , s o i t m a t é r i a l i s t e s , v e r r o n t q u e s i , 

s u r n o t r e g l o b e , l a m a t i è r e p r i m e 

e n c o r e l ' e s p r i t , n o u s a v o n s u n m o y e n 

s û r d e m o d i f i e r e n s e n s c o n t r a i r e 

c e t t e p r é d o m i n a n c e . C ' e s t d e t r a 

v a i l l e r s a n s r e l â c h e à u n d é v e l o p p e 

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

nous-mêmes que chea tous ceux qui 

n o u s e n t o u r e n t , l e s a n i m a u x c o m 

p r i s . L'Origine des races,de D a r w i n , 

d é m o n t r e , e n e f f e t , q u e l e f o n c t i o n 

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

c e n t u é d ' u n m ê m e o r g a n e , p e n d a n t 

u n e s é r i e d e g é n é r a t i o n s , a p o u r r é 

s u l t a t d e l u i d o n n e r u n e p r é p o n d é 

r a n c e t e l l e q u ' e l l e e n t r a î n e g r a d u e l 

l e m e n t u n e s o r t e d e m é t a m o r p h o s e 

d e l ' i n d i v i d u c h e z l e q u e l t o u t e s l e s 

a u t r e s p a r t i e s f i n i s s e n t p a r n e p l u s 

ê t r e , p o u r a i n s i d i r e , q u e l e s a c c e s 

s o i r e s d e l ' o r g a n e e n v a h i s s e u r . 

L e d é v e l o p p e m e n t c é r é b r a l , q u i a 

d é j à a s s u r é à l ' h o m m e u n e p l a c e s i 

s u p é r i e u r e d a n s l ' é c h e l l e a n i m a l e , 

d o i t d o n c , p a r v o i e d e p e r f e c t i o n n e 

m e n t s p r o g r e s s i f s , à t r a v e r s l ' i n l i n i 

d e s s i è c l e s f u t u r s , l e c o n d u i r e à d e s 

t r a n s f o r m a t i o n s p h y s i q u e s e t i n t e l 

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

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

n o u s m a n q u e n t e n c o r e , m ê m e à 

l ' h e u r e p r é s e n t e . 

S i l ' o n s o n g e a u c h e m i n p a r c o u r u 

s u r c e g l o b e d a n s c e c h a m p d ' o b 

s e r v a t i o n s q u ' o n p o u r r a i t i n t i t u l e r : 

L'Histoire de la Vie; s i l ' o n c o m p a r e 

l ' e n s e m b l e i m m e n s e d e s t r a n s f o r m a 

t i o n s a c c o m p l i e s e n p r e n a n t c o m m e 

p o i n t d e d é p a r t l e s ê t r e s m o l é c u l a i 

r e s p o u r a r r i v e r à l ' H o m m e a c t u e l , 

e n p a s s a n t p a r l e s m o l l u s q u e s , l e s 

p o i s s o n s , l e s r e p ' . i l e s , l e s v e r t é b r é s 

e t l e s m a m m i f è r e s , s a n s o u b l i e r c e s 

c r é a t i o n s c o m p l e x e s , à l a f o i s m i -

v é g é t a u x e t m i - a n i m a u x , q u i p e u 

p l e n t e n c o r e n o s m e r s , n o s f l e u 

v e s e t n o s j a r d i n s ; o n s e n t à q u e l 

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

t i o n n e m e n t s s o n t a p p e l é e s l e s g é n é 

r a t i o n s q u i v i e n d r o n t n o u s r e m p l a 

c e r a i n s i q u e n o u s s u c c é d o n s à c e 

q u i v é c u t a v a n t n o u s . 

D é i s t e s ou m a t é r i a l i s t e s , si n e t t e 

m e n t s é p a r é s a u j o u r d ' h u i par d e 

m i s é r a b l e s d i s s e n t i m e n t s n e r o u l a n t 

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

d é f i n i t i o n s , l e j o u r s ' a p p r o c h e , g r â c e 

a u x D a r w i n e t a u x P a s t e u r , o u , u n i s 

d a n s u n e m ê m e F o i , l a c o n n a i s s a n c e 

d e n o s o r i g i n e s , n o u s m a r c h e r o n s , l a 

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

Jaut unique ver* lequel noua nous 
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sentons tous intérieurement appelés, 
tout en différant sur la marche à 
suivre : Le Progrès. 

La Science est la relif/ion de l'a
venir, celle qui, reliera les hommes 
et les peuples au lieu de les désunir 
et de les précipiter périodiquement 
les uns sur les autres par un retour 
chronique à des instincts hérédi
taires de sauvagerie. 

Propageons donc sans crainte et 
sans scrupule les travaux de Darwin 
ainsi que ceux de l'illustre phalange 
des savants modernes qui se sont 
précipités derrière lui dans la voie 
qu'il a osé ouvrir. 

Loin d'y trouver une excitation à 
ne tenir compte que des jouissances 
grossières et matérielles, nos lec
teurs déduiront forcément, de leur 
contact avec ces grands penseurs , 
que l'amélioration de leur descen
dance dirccte,la marche ascendante 
de l 'Humanité entière,dépendentdes 
efforts qu'eux-mêmes, et chacun à 
leur exemple, apporteront au perfec
tionnement scientifique de leur pro
pre intelligence qui,en vertu des lois 
d'hérédité se transmettra de proche 
en proche, s 'augmenlant de géné
ration en génération des conquêtes 
réalisées par chacune d'elles. 

Voilà par quelle Foi nouvelle, et 
celle-Ia indestructible, nous rempla
cerons les croyances démodées que 
balaye chaque jour davantage un 
vent d'incrédulité. 

L'histoire du monde organique, 
ou inorganique, celle des sociétés, 
et des religions n'est qu 'une longue 
suite de transformations ou de révo
lutions successives, sur les ruines 
desquelles la Science prépare sa 
domination universelle. 

[A suivre.) MARIUS SCIOF. 

L E P L O M B 
(Suite) 

C H I M I E 

Le plomb s'oxyde assez facile
ment à l'air ; lorsqu'on le fond, cette 
oxydation est beaucoup plus rapide; 

en enlevant la couche d'oxydeformé, 
on transforme tout le plomb en 
oxyde. 

L'eau distillée froide et privée 
d'air n'attaque pas le plomb ; mais 
s'il y a de l 'ahyin dépôt blanc d'hy-
drocarbonate de plomb recouvre 
immédiatement le métal. L'eau de 
pluie attaque le plomb et forme 
avec lui des sels dont une partie se 
dissout et l 'autre reste en suspen
sion. 

D'après Stolba l'eau pure est un 
peu décomposée àl 'ébullition par le 
plomb divisé. La liqueur se trouble 
et est alcaline. 

L'action des eaux sur le plomb 
présente une importance majeure 
sous le rapport de l 'hygiène, aussi 
nous étendrons-nous un peu sur ce 
sujet. 

D'après Medlock, Pattison-Muir, 
les nitrates et nitrites, qui souvent 
se trouvent dans l'eau, favorisent 
l 'attaque du p lomb; d'après Kers-
ting les carbonates contenus dans 
le protoxyde d'hydrogène n 'empê
chent point l 'attaque du plomb 
comme l'avait dit Dumas, Belgrand, 
Leblanc. Des recherches récentes 
de Mayençon et Bergerel, Bobierre, 
Pappenheim, Gautier, Wilhul, For-
dos ont prouvé que les eaux potables, 
telles que les eaux de la Seine,de la 
Vanne, de la Loire attaquent forte
ment le plomb. 

On a proposé divers moyens pour 
préserver les tuyaux de plomb de 
l'action des eaux, entre autres , re
couvrir la surface interne d'une 
coache* de sulfure de p lomb; ou 
bien étamer cette surface, ou encore 
la doubler d'une couche uniforme 
d'étain. 

Ce dernier système (tuyaux dou
blé d'étain) est le seul croyons-
nous, qui soit exploité et le seul qui 
préserve complètement l'eau du 
contact du plomb. 

Le plomb est attaqué très forte
ment par l'acide azotique, mais si 
l 'on ajoute de l'acide sulfurique, 
l 'attaque est très lente parce qu'il 
se forme du sulfate de plomb qui 

protège le métal. L'acide sulfurique 
attaque peu le plomb à froid, mais à 
chaud il l 'attaque d'avantage. L'a
cide chlorhydrique étendu d'eau 
est sans action sur le plomb; con
centré il donne du chlorure de 
plomb et de l 'hydrogène. 

Lorsqu'on décompose une solu
tion d'azotate de plomb par la pile, 
il se dépose au pôle négatif des 
lames de plomb de couleur cuivrée ; 
ce plomb conserve sa couleur à l'air, 
les acides et les alcalis sont sans ac
tions sur lui. Exposé à l'air et hu
mecté d'eau, il se recouvre rapide
ment d 'une couche d'hydrate de 
plomb. Chauffé dans l'hydrogène 
à 100' ce plomb ne change pas de 
couleur ; chauffé plus fort, il fournit 
des globules de plomb fondu, ordi
naire. Waîhler considère ce plomb 
rouge comme une modification allo
tropique; cette opinion a été com
battue par Stolba. 

Le plomb du commerce n'est 
jamais pur, il contient du fer, du 
cuivre, de l 'arsenic, du zinc, de l'an
timoine, du soufre et de l'argent. 
Tous ces corps ne sont qu'en très 
petites quantités. 

Pour obtenir du plomb chimique
ment pur, il faut le retirer d'une de 
ses combinaisons; généralement on 
emploie l'azotate qu'on peut ohtenir 
pur par cristallisation. On soumet à 
la calcination et le résidu (oxyde) 
est traité au rouge par du charbon 
de bois en poudre. 

Atomicité. — Le plomb joue dans 
la plupart de ses combinaisons le 
rôle d'un métal diatomique, c'est-à-
dire que 2 atomes d'hydrogène sont 
remplacés par un seul atome de 
plomb. 2Hcl + P b " = Pb"cl 2 + 2H. 
Il est d'autres combinaisons cepen
dant dans lesquelles il est tétrato-
nique, ainsi l'existence d'un tebra-
chlorure, P b I v c P ne paraît pas dou-
touse quoiqu'on n'ait pas encore pu 
l'isoler. Il en est de même dans cer
taines combinaisons organiques, le 
plombo-tetrethyle Pb , v (c 2 H ; i ) 4 etc. 

Le poids atomique qui est le dou-
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ble de l'ancien équivalent est égal à 
207,5 d'après Marignac, Dumas et 
à 206, 934 d'après Slas. 

(A suivre/ OL. SEPHER. 

LES 

P E T I T E S M A C H I N E S 

(Suite) 

Comme nous sommes loin main
tenant de ce temps où la filature, le 
tissage et la couture n'avaient que 
le fuseau, le rouet ou le métier de 
l'Inde et de la Chine pour occuper 
toute une portion de la population 
travailleuse! Croyez-vous que le per
ruquier Arkwi'ight ne mérita pas son 
titre de haron, lorsqu'il découvrit, 
pour la première fois, le moyen de' 
produire, en un jour, un fil qui pou
vait deux fois entreprendre le tour 
de la terre? Il est vrai que la décou
verte valait mieux que la baronnie; 
carie nom d'Arkwright est resté et 
les baronnies s'éteignent, malheu-
sement pour M. Jules Verne, dont le 
fil n'a pas encore atteint les deux 
pôles! Vaucanson, moins favorisé que 
son prédécesseur, mourut de misère 
et de découragement, comme la plu
part de ceux qui ont le tort de se 
proposer un idéal quand ils n'ont 
pas le moyen de le payer ou de l'en
tretenir. La gloire est, hélas! comme 
beaucoup d'êtres inabordables; — 
elle coûte très cher ou rien, suivant 
ses caprices du jour. Schaycs, Ro-
berts, Kœchlin continuèrent l 'œuvre 
du pauvre Vaucanson, et leur tâche 
fui d'aillant plus belle qu'ils ont re
levé courageusement le nom d'une 
gloire méconnue. 

Le tailleur d'habits Timonnier, né 
à Saint-Etienne, en 1825, est en 
réalité le véritable inventeur de la 
couture. Ruiné, bafoué et repoussé 
par ses compatriotes, il lutte quand 
même pour son idée fixe, sans avoir 
les moindres notions scientifiques, 
et découvre, enfin, au bout do cinq 

ans, un appareil à coudre au point 
de chaînette; c'est alors que Ger
main Petit se chargea de l 'entre
prise pour la fabrication mécanique 
des fournitures militaires. Il s'ensui
vit un véritable tumulte populaire 
de la part de la classe ouvrière et de 
nombreux chefs d'industrie, et f in-
fortuné Timonnier, sa machine sur 
le dos, retourna pédeslrenicnt à Am-
plepuis pour mourir à l'hôpital, le 
5 août 1857. L'art et la science 
compteront encore plus d'un mar
tyr; — il a fallu sans cesse des vic
times pour fronder les préjugés d'une 
humanité railleuse qui prodigue en
suite des couronnes à ceux qu'elle 
a renversés ou ridiculisés la veille. 
La machine de Timonnier était en 
métal ou en bois et fournissait une 
vitesse de trois cents points à la 
minute. 

Ce n'est qu'à dater de l'Exposi
tion universelle de 1855, que l'at
tention publique se porta sur la 
machine à coudre; — les ouvriers, 
suffisamment versés dans les prin
cipes de sa construction, et convain
cus des avantages de sa fabrication 
nouvelle, reconnurent enfin les p ro 
cédés mécaniques qu'on leur pro
posait, autant pour la facilité des ap
plications industrielles que pour 
l'économie dans la main-d 'œuvre. 
Alors, le nombre des machines s'aug
menta tous les jours en Angleterre, 
en France, en Allemagne, et surtout 
en Amérique où cette création ingé
nieuse prit bientôt les formes les 
plus variées. On estime d'ailleurs, 
dans le monde entier, prétend un 
publiciste industriel, à 4.000.000 le 
nombre total des machines à cou
dre, faisant la besogne de 20.000.000 
d'ouvriers. En résumé, nous dit-il 
avec raison, c'est à 300.000 person
nes au moins, que celle fabrication 
matérielle de la machine donne 
du travail, sans compter l 'énorme 
quantité de personnes qui profitent 
de son usage industriel. 

René ASSE. 

LA LIBERTÉ 

D E S P È R E S D E F A M I L L E 
sous L'ANCIEN HÉGIME 

On se souvient encore do l 'émo
tion que produisit dans toute l'Eu
rope, il y a quelques années, f en
lèvement du jeune Mortara. Ce fait, 
qui parut monstrueux, n'était pour
tant que l'application rigoureuse des 
principes du droit canonique sur la 
liberté de conscience, les droits du 
père de famille et les droits de l'E
glise en matière d'éducation. L'in
dignation générale qu'excita cet at
tentat, est, en elle-même, un témoi
gnage des progrès qui se sont ac
complis dans nos lois et dans nos 
mœurs. Au siècle dernier, non seu
lement l 'enlèvement fait par les sbi
res pontificaux d'un petit juif des
tiné à devenir le filleul de Pie IX 
et à prendre rang parmi les Monsi-
gnori dont Rome était peuplée, au
rait passé absolument inaperçu, niais 
en France même, sous les règnes 
de Louis XIV et de Louis XV, des 
MILLIERS de jeunes enfants, apparte
nant à des familles protestantes, ont 
été arrachés aux bras de leurs mères 
et jetés dans des couvents, dans des 
hospices, pour y être instruits dans 
la religion catholique, sans que ces 
actes monstrueux aient excité le 
moins du monde l ' indignation pu
blique. 

Il n'est peut-être pas inutile de 
faire connaître ces. faits à ceux qui 
les ignorent et de les rappeler à 
ceux qui feignent de les ignorer. On 
peut voir par là comment, sous un 
régime où la politique tirée de l'E
criture sainte, s'exerçait en pleine 
liberté, le respect des droits du père 
de famille était compris par ceux-là 
même, dont les continuateurs, au
jourd 'hui , revendiquent le plus 
bruvaniment ces droits sacré«. En pa
reille matière, il suffit d'un exposé 
sommaire des faits, sans commentai
res. Quant aux conclusions qui s'en 
dégagent et aux applications qu'on 
en peut faire, je n'ai pas pour mis-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



s i o n d e l e s d é v e l o p p e r ; m o n r ô l e 

d o i t s e b o r n e r à r e c u e i l l i r d e s i n d i 

c a t i o n s eœactes e t à l e s s o u m e t t r e a u 

j u g e m e n t e ' c l a i r é d u p u b l i c . 

L ' e n l è v e m e n t d e s e n f a n t s a p p a r 

t e n a n t a u x f a m i l l e s p r o t e s t a n t e s , a 

j o u é l e p l u s g r a n d r ô l e p a r t i c u l i è r e 

m e n t e n N o r m a n d i e , d a n s l ' œ i i v - r e d e 

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

l e s r o i s de F r a n c e , a u j o u r d e l e u r 

s a c r e , j u r a i e n t d e s e c o n s a c r e r , e t 

q u ' i l s o n t s u a c c o m p l i r a v e c l e s u c 

c è s q u e l ' o n s a i t . Il é t a i t d ' u n e h a b i l e 

p o l i t i q u e , d a n s u n p a y s e s s e n t i e l l e 

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

i n u t i l e m e n t l e s e n t i m e n t p u b l i c p a r 

un d é p l o i e m e n t i n u s i t é d e l a f o r c e 

b r u t a l e . P l u s l e p r e s t i g o d e l ' a u t o r i t é 

é t a i t g r a n d d a n s c e p a y s , p l u s i l 

i m p o r t a i t de l e m é n a g e r . C ' e s t a i n s i , 

q u ' a u x d r a g o n n a d e s , a u x missions 

bottées,agissant au g r a n d j o u r , sabre 

au poing on p r é f é r a b i e n t ô t l ' a c t i o n 

sourde c o n t i n u e e t h y p o c r i t e et 

plus e f f i c a c e de l ' A d m i n i s t r a t i o n q u i » 

sous forme de mesures de p o l i c e , et 

môme en se c o u v r a n t du m a s q u e de 

la c h a r i t é c h r é t i e n n e , r é u s s i s s a i t 

sans bruit, sans scandale, à atteindre 

te môme but, 

Longtemps avant la r é v o c a t i o n de 

l ' é d i t de N a n t e s , et d è s le r è g n e de 

L o u i s X ï i y ' o n avait c o m m e n c é à p r é * 

p a r e r l ' o e u v r e a b o m i n a b l e d ' e x t e r m i 

n a t i o n q u e l ' o n m é d i t a i t , e n h a b i t u a n t 

l e s h u g u e n o t s à v i v r e d a n s u n r é g i m e 

d ' a l a r m e s c o n t i n u e l l e s , d e v e x a 

t i o n s e t d ' a v a n i e s h a b i l e m e n t m é n a 

g é e s d a n s l e b u t d e f a t i g u e r l e s 

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

o p i n i â t r e s c e q u ' i l s a v a i e n t à a t t e n d r e 

e n s ' o b s t i n a n t i n u t i l e m e n t à l u t t e r 

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

L e s R é f o r m é s d ' A l e n ç o n é t a i e n t 

p a r v e n u s , « n 1 6 3 0 , à f o n d e r d a n s c e t t e 

v i l l e u n c o l l è g e d e q u a t r e c l a s s e s o ù 

l ' o n e n s e i g n a i t a u x j e u n e s g e n s l e s 

h u m a n i t é s , l e l a t i n e t l e g r e c . L e s j é 

s u i t e s q u i , d e p u i s 1 6 2 3 , a v a i e n t d é j à 

f o n d é à A l e n ç o n u n a u t r e c o l l è g e , e n 

p r e n a n t l ' e n g a g e m e n t d ' y « i n s t r u i r e 

« indifféremment l e s j e u n e s g e n s 

« d e s f a m i l l e s p r o t e s t a n t e s e t d e s f a -

« m i l l e s c a t h o l i q u e s , s a n s q u e l e u r 

« e n s e i g n e m e n t p û t d o n n e r l i e u â 

« a u c u n e q u e s t i o n d e r e l i g i o n , » 

— c e s o n t l e s t e r m e s q u i s o n t e m 

p l o y é s d a n s l e s a c t e s d u t e m p s , — 

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

à c ô t é d ' e u x u n é t a b l i s s e m e n t q u i 

t e n d a i t à c o n t r e b a l a n c e r l ' i n f l u e n c e 

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

t a g e , à A l e n ç o n , e n s ' e m p a r a a t c o m 

p l è t e m e n t d e l ' e n s e i g n e m e n t . U n e 

s e n t e n c e d u b a i l i a g e d ' A l e n ç o n o r 

d o n n a l a f e r m e t u r e d u c o l l è g e p r o 

t e s t a n t e t i n t e r d i t a u R e c e v e u r d e 

l a v i l l e d e r i e n d o n n e r a u x p r o f e s 

s e u r s s u r l a r e n t e c o n s t i t u é e p a r 

H e n r i IV, e n 1 5 9 2 , a u p r o f i t d e l a 

v i l l e , e t a f f e c t é e à l ' e n s e i g n e m e n t . 

C e t t e r e n t e d e 6 0 0 l i v r e s , d o n t 2 5 0 

étaient destinées aux petites écoles 

tenues par des maîtres prolestants, 

s u i v a n t u n e d é c i s i o n d e M a t i g n o n , e n 

d a t e d e 1 6 0 9 , f u t l ' o b j e t d ' u n e s é r i e 

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

b o n s p è r e s , q u i a p r è s a v o i r é t é 

d é b o u t é s d e l e u r s p r é t e n t i o n s r e v e 

n a i e n t s a n s c e s s e à l a c h a r g e e t , p a r 

l à , p a r a l y s a i e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s 

é c o l e s p r o t e s t a n t e s c o n t i n u e l l e m e n t 

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

p r o t e s t a n t s l u t t è r e n t j u s q u ' a u b o u t 

e t c e n ' e i t q u ' e n 1667, a p r è s q u ' u n 

a r r ô t d u C o n s e i l d ' E t a t e u t r e l é g u é 

l e u r t e m p l e h o r s d e l à v i l l e , à l ' e x t r é 

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

l e u r s p e t i t e s é c o l e s f u r e n t d é f i n i t i v e 

m e n t f e r m é e s . C o m m e l e d é c l a r è r e n t 

c y n i q u e m e n t l e s j é s u i t e s , « n ' a y a n t 

p l u s l e l i b r e e x e r c i c e d e l e u r r e l i g i o n 

d a n s l a v i l l e , l e s h u g u e n o t s â p l u s 

f o r t e r a i s o n , n e p o u v a i e n t p r é t e n d r e 

y e x e r c e r l ' e n s e i g n e m e n t . » 

L o u i s DUVAL, 
(A suivre). Archiviste de l'Orne. 

HYGIÈNE PUBLIQUE 

D i s t r i b u t i o n d ' e a u . — S u p p r e s s i o n 

d e t u y a u x d e p l o m b , c a u s e d ' e m 

p o i s o n n e m e n t s d e s e a u x p o t a b l e s . 

E m p l o i d e s t u y a u x d o u b l é s d ' é t a i n 

d e A . H a m o n . C e s t u y a u x o n t é t é 

r e c o m m a n d é s p a r l e s s o c i é t é s s a 

v a n t e s d e F r a n c e e t d ' é t r a n g e r , m é 

d a i l l e s e t d i p l ô m e s a u x d i v e r s e s e x 

p o s i t i o n s . 

P o u r l e s c o m m a n d e s e t r e n s e i 

g n e m e n t s , s ' a d r e s s e r c h e z M . A . 

H a m o n , 2 5 , r u e d e S o l f e r i n o , à B i l 

l a n c o u r t . 

C O R R E S P O N D A N C E 

M. P . , r u e Jeanne-d'Arc, à Orléans. — 
Un autre procédé est souvent employé 
dans les laboratoires de Paris ; il con
siste à précipiter le vin par le sous-acé
tate de plomb en faible excès et à agi
ter le n l t ra tum avec un peu d'alcool 
amylique rectifié. La fuchsine entraînée 
par ce produit surnage à "la surface du 
liquide et se colore d'une belle teinte 
rose très sensible. 

M. M., rue Champollion. — Pour la. 
licence ès sciences physiques, les épreuves 
pratiques consistent : 1° en une prépara
tion ou analyse chimique ; 2° en mani
pulations ; 3° en déterminations miné-
ralogiques. 

M. V. G., à Par i s . •— Voici l'énoncé 
du problème dont vous nous parlez. 
Nous vous donnerons la solution de 

. cette question dans notre prochain nu
méro : 

« Ayec quelle vitesse faut-il lancer 
» un projectile pour qu'il atteigne avec 
» une vitesse v un aérostat qui se trouve 
» à e mètres de hauteur ? » 

M . B., à Lyon. — Vous trouverez le 
renseignement demandé dans un pro
chain article de mécanique. 

M. N. ( à Marseille, — Nous ne pou
vons donner suite à votre proposition ; 
notre correspondance n'est pa» un article 
de réclame, 

A. B r u n e t . 

Adresser toutes les communication^ 
aux bureaux du Journal, 99, rue Àfint' 
martre (cour 4es Messageries), 

Le Gérant : BOUDARD. 

P a n s . — Typ. L . LARGUIÏÏR, 11, rue du Delta. 

INSENSIBILISATEUR DUCHESSE 
K i t r a c t i o n d e s d e n t s sans douleur, con

servat ion e t g u é r i s o n des dents par l'auri-
fination à L O H D O H A S E O . 

rose de dénis et dentiers S A N S P L A Q U E S 

(brevetés , ) l a i s sant le palais l ibre, n'alté
rant m le s e n s du g o û t , ni la prononciation, 
45, rue de L a f a y e t l e . 

L E D O C T E U R C H O F F É 
Offre g r a t u i t e m e n t à tous n o s lecteurs la 7 r a t 

édition de son T r a i t é d e M é d e c i n e prati
q u e , dans lequel il expose sa m é t h o d e consa
crée par 10 années de succès d a n s l e s hôpitaux 
pour la guérison des m a l a d i e s c h r o n i q u e s 
d e t o u s l e s o r g a n e s , et des h e r n i e s , h é -
m o r h o ï d e s , g o u t t e , p h t h i s i e , a s t h m e , c a n 
c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d e v e s s i e et de 
m a t r i c e , e tc . Adresser les demandes, quai S' 
Michel, 27, Paris , 

G U E S 
'RALGIES, DYSPEPSIES, GRATELU 
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T ^ Ï H É T R G U M T - W Î U a à ï r 
С / Д и £ s ^ A N N E л и т : , ' 3 

* ' l H S S N S I B i U 5 * r f l / f f ~ 

F U S I L S A N G L A I S 

E f f e t d u C H O K K B O M a n g l a i s s u r n u l i è v r e a ЫУ 

A r m e l aérieutei e t g a r a n t i e s , 

venduti a n x m J m e l p r i x Q u ' à L o n d r e s . 

A. GUINARD $ C< 
8 , р е l ' o p é r a . , S (En ftLce de la rue de VEchelle) 

S P E C T A C L E S D E L A S E M A I N E 

0[0 Роктз-ву-Шати». «-» Le Bossu, 
ll2 C H A T E L E T . — Milla e t une Nuits, 
l l S F 0 L I E 8 - D n A M à T I Q U B 8 . m- t » M u S C O t t e 

0 [ 0 А ы в к ш . — L e s C e r i s e s . 

8 i 4 N A T I O S S , — L a B e l l e a u x c h e v e u x i'ov, 
ll4 С о ц й р г в - Р А ^ т а ш м к в , — U n h o m m e 

a > g l a o e . — Щ , r u e P i g a l l e . 

0 | 0 С ь и к у . — O ' e e t l a L o i , 

I I ? A t h è n e s — l e q u e l , L o T r a i n d e 

9 h e u r e s 1 5 . 

1]2 CHIQUE D'ÉTÉ . - --Exercices équestres 
0[O F O U K S B E R G È R E , —r fous les so'rs. 
1[2 H I P P O D R O M E . T o u s les soirs, 
jeudis, dimanches, e t fêtes à 3 h. 

ARDIK D'ACCLIMATATION . — Concerts 
jeudis et dimanches. — Les G a l i b i s . 

2 0 R É C O M P E N S E S d o n t 5 H É D A I L L E S D ' O R 

A L C O O L D E M E N T H E 

DERICOL'ES 
B i e n s u p é r i e u r à t o u s l e s P r o d u i t s s i m i l a i r e s . 

Souverain contra les Indigestions, 
M a u x d'estomac, de c œ u r , de neris, de tête; 

E x c e l l e n t a u s s i p o u r l a t o i l e t t e elles dents. 
F A B R I Q U E à L Y O N , c o u r s d ' H e r b o u v i l l a , 9 

Z O A X S O Z r à P A B I S , r u e R i c b e r , 4 1 . 

S a n s lea p r i n c i p a l e s M a i s o n s rte P b a r m a a i e . 

D r o g u e r i e , P a r f u m e r i e e t E p i c e r i e » f i n e s . 

SE MÉFIER DES IMITATIONS 

L A B 0 U R 3 0 U L E 

ш m i u L i t i m » B i i T u c o i s T i m m CKLtrurêt tadiquê, Ы-еагЬонаш. aftnùsaU 
( l ï m i t i i » . d ' i r i i & i u » d i иш *ч titni 

Й » i*mi » » r r » a « r o t i tum» p a r l e u r l i > U t t « m 

p e n d a n t l a i г е р м . hêg»nkr« la* curent* débiles « S le» м н и м о е » 
affaiblie», Anémié, lympKntiimt, AЛс fions d t m 
Seau t t i t i Voies respiratoires, F U v r i t mtéftait-
Un t e i . Emploi usuel en boisson et en gargarisme* 
contro lus Bronchites et A Hgir.ei ; en boisson et lo
tion* pour le* d a r t r e s légères,gerçures t t rougeurs. 

Pour tout ce qui concerne la publi
cité dans les Journaux populaires, 
s'adresser à M. DE CHAUFFOUR, régis
seur, rue Montmartre, 99 (cour des 
Messageries). 

GRAY COLS&MANCHETTESenPAFIER MOULÉ: 
ET AN PAPIER RECOUVERT DE TOILE 

L I N G E É L É G A N T , SOLIDE, C O M M O D E pour tous 

PRIX Dl' BLAHCm$S+a3 

_ P a p i e r EOPTERT 

F r a n W j f j ^ â l a e T o i j j i 

la àtïïu. §0 t . 

6 • t j t r . 

iî . 9ir. 
P a r la poste, 2 8 G. 88 Ms p a r detizaiiig. 

Flnvoi f r a n c o p a r c h e m i n Ht fef ea F r a n c e à partir d e 2 5 fr. 

Envoi gratuit et fc» iu i?\wi\it, Catalogue illustré 
| a ° " G R A Y . E M E Y A C U " , 4 3 , b d d e s C a p u c i n e s , P a r i s 

^ V " « « r t ° f j P A R F U M E R I E D E L A J E U N E M È R E 

p i » m m 67'rue **provmce'Paris 

C R È M E A D O U C I S S A N T E 
POL 'n LE T E I M f 

Fa . iL d i s p a r a î t r e l e s r o u g e u r s e t l e s 

r u g o s i t é s d e l;i p e a u . L e p o t , U f r . 

O u o f f r e « r a l i s « l'Art d'èlaver les 

enfants* d u û * B U O C t f À H D , 

G O U D I 

F R E Y S S I N G E 
L i q u e u r n o r m a l e c o a c e p t r é e ( t e Ç t o u d r o n d o N o r w é g e 

f a u r p r é p a r e r i n s t a n t a r t i m e n l ЕД11, V I N S , В 1 Е Я Е 4 T I S A N E S it Шйт 
Un flacoa aufRt fou/- tt елл/з/легв tfo tupèrioelti tontre : 

i f l e t t i o m e f e r e n i q u e s ¿ 1 l a P O I T R I N E , d e s B R O N C H E S t t d e 1 * V E S S I E 

É C O D l i B I N T S r e b e l l e s , Hthùies £ f I D £ S ! f i t ) t S . 

S t r — Р А Д 1 » , r a » d e Я е п в м , i o s . a t l e t » h a r m « o i e » . 

V E R I T Ä B t E 

F i l l i p U S I T ( M É N i B E 

9 J N a i i l e s e'er л g r a n r î s D i p l ô m e s l ' H e n p e y f . 

E X I G E R U J ^ № 

S E V E S D C G E 2 I E S É P 1 H E I L S E T P a A H H A C l E N S 

A L C O O L D E M E N T H E E A U D E M É L I S S E 

D E S B É N É D I C T I N S 

D E I / i U K A V I , » 1 С I I K U I I ' 

K c i l ü l D i W M 1 

r * B T I M I Ç I E p a r e r g l i 

E l i x i r exqu i s , d igest i f souvera in 

Le m e i l l e u r des dent i fr ices 

Indispensable pour la to i l e t t e 

PRODUIT SOUVERAIN CONTRE 

Apoplex ie , paralys ie , vapeurs 

E b l o u i s s e m e n t s , migra ine , mal de mer , e tc . , e tc . 

D i s t i l l e r i e d e l a I S é n é d i c t l n c d e l ' A b b a y e d e F e c a m p 

1 M A I S O N A P A R I S : 7 6 , B O U L E V A R D H A U S S M A N N 
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SPÉCIALITÉ DE MACHINES A VAPEUR 4 - FIXES E T LOCOMOBILES 
M A C H I N E H O R I Z O N T A L E 

Loeomobile ou sur patins 
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L e marche es t e n vo ie do perdra la 
h a u s s e u n peu soufflée et boni souf
flée qu'il avait conquise la s emaine 
dernière sur l 'escompte des é v é n e 
m e n t s d 'Egypte . Le min i s tère a donné 
sa d é m i s s i o n et l e s é v é n e m e n t s qui 
se déroulent de l 'autre cûté de la M é -
d i terrannée n'ont pas fini de peser 
sur la po l i t ique française ,e t m a l h e u 
r e u s e m e n t sur notre marché finan
cier. 

Quand lo marché c e s s e r a - t - i l de 
s 'abs ten ir? 11 serait peut-ê tre a v e n 
tureux do f ixerdas débats ; cependant; 
i l est permis de concevoir que lques 
espérances pour la camppgne d'au
t o m n e . Quand l'épargne sera b ien 
conva incue qu'alla ne peut acheter 
p l u s bas, e l l e rev i endra à la B o u r s e . 

Alors qu 'achetera - t - e l l e ? 
E l l e rev iendra à ces v ie l l e s e t s o l i 

des R e n t e s françaises ,qui ne donnent 
pas u n gros r e v e n u , m a i s qui rendent , 
u n j o u r ou l'autre,' en sécur i té e t e n 
plus value , ce qu'on peut perdre sur 
le r e v e n u . P u i s , après les Rentes , les 
ob l igat ions de C h e m i n s de fer et 
même les act ions qui on t si admira
b l e m e n t traversé l a cr i s e . 

A l 'automne auss i , l 'épuration dos 
in s t i tu t ions de crédit a u r a é t é opérée, 
les soc ié tés anémiques auront rendu 
l 'âme o u seront d e s c e n d u e s à des 
cours p lu tô t suscept ib le d'écarter que 
d'attirer de n o u v e a u x acheteurs . L a 
c l i en tè l e de la Banque par i s i enne à 
490, de la Banque nat iona le à 3SK), 
du Crédit généra l français à 445, de 

la Soc ié té n o u v e l l e à 225, du Crédit 
de France à 1 8 0 , e t c . , sera u n e c l i en
tè le p lus c la irsemée et m o i n s e n 
thous ias te . 

Mais les acheteurs rev iendront 
p lus serrés autour du Crédit foncier 
à 1.450, du compto ir d'escompto à 
1.020, de la B a n q u e de P a r i s , à 1 100, 
de la Soc ié té générale à 610 ; e t a ins i 
le conse i l que nous vous d o n n i o n s , il 
y a huit j o u r s , sera jus t i f i é . Ce n'est 
pas lo prix de la valeur qu'il faut 
considérer , c'est sa qua l i t é . Les ti
tres côtés cher , s o n t s o u v e n t les t i 
tres côtés au mei l l eur marché . 

En ag i ssant a ins i , l ' épargne s 'é 
v i tera l e s dés i l lu s ions et les d é c e p 
t ions qui a t t e n d e n t in fa i l l ib l ement 
le pe t i t o u le gros portenr de t i tres 
qui, chaque mat in , bouleverse son 
porte feu i l l e e t prétend décrocher la 
t imbale ou gagner le gros l o t . 

Le t emps de la finança fantasmago
r ique est passé ; M. B o n t o u x a e m 
porté la recet te avec l u i . 

N o u s a i m o n s m i e u x présenter à 
nos l ec teurs ces c o n s i d é r a t i o n s d'or
dre généra l qui p e u v e n t les g u i d e r 
dans le c h o i x de l eurs p l a c e m e n t s 
que de vous parler des var ia t ions 
ins igni f iantes en ce m o m e n t des v a 
l eurs de B o u r s e . T o u s ce s m o u v e 
ments , qui c h a n g e n t avec u n e sou
daineté d é c o n c e r t a n t e , , n 'ont a u c u n e 
s igni f icat ion déf ini t ive . L e m a r c h é 
est nul e t les é v é n e m e n t s a c t u e l s n e 
sont pas faits ponr y porter r e m è d e . 

P . T H U R W A N S E R E T C". 
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T Y P E S É G Y P T I E N S 

Voici uri3 remarquable composi
tion sur les mœurs si pittoresques de 
l'Orient. 

Four bien connaître un pays on en 
doit d'abord étudier les habitants. Ce 
beau pays d'Egypte est toujours 
celui dont parle la Bible; entre la 
vieille Egypte et l 'Egypte moderne , 
le sillon n'est pas tracé si profondé
ment qu'on pourrait le supposer. 
Un livre a été écrit par M. Fontane, 
ces jours-ci, sur cette contrée si peu 
connue ; nous y renvoyons nos lec
teurs ; qu'il nous suffise de citer les 
quelques types que nous avons saisis 
au passage. 

Je vous présenterai tout d 'abord 
un barbier ambulant, dont le blai
reau naturel n'est autre chose que 
la douce brise enlevant les poils 
flottants. C'est le pinceau inusable, 
dont font usage les barbifieurs 
de l 'Egypte et de la Turquie. Pen
sez-vous, chers lecteurs, que dans 
notre vieille Europe on se laisserait 
ainsi barbifier en plein air ? Pour 
n,ous, nous ne le croyons pas. 

. Passons maintenant aux marchands 
de poires, — négociants ambulants, 
— qui, à notre avis, ont beaucoup de 
points de ressemblance avec nos 
marchands de Quatre-saisons, les
quels bordent quotidiennement les 
rues de la capitale ; plus loin, les 
bazars turcs, vastes boutiques dans 
lesquelles se trouvent entassés tous 
les produits de l'Inde et de l 'Extrême 
Orient. 

La scène suivante représente un 
pugilat, procédé fort en vogue là-
bas: le client, sujet de cette contes
tation, est fort tranquille ; les mains 
derrière le dos, il attend avec un 
flegme tout bri tannique la fin de 
l'altercation entre les deux mar
chands rivaux. 

Le dernier croquis est assurément 
celui qui doit nous frapper le plus; 
c'est aussi le plus à nicme de nous 
iixer sur les mœurs de ce pays. — 
Dix solides gaillards voiturent à 

travers les rues une énorme futaille; 
ce moyen de transport, absolument 
primitif, n 'a pas dû s'améliorer beau
coup depuis les Pharaons ; il y a 
incontestablement bien peu de pro
grès de ce côté. Eu serait-il de môme 
pour les autres ? Cela serait bien 
possible, cependant nous voulons 
bien encore en douter. 

RAOUL BR. 

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 

Effets de réverbération Solaire. 
— Il y a quelques jours, avenue de 
l'Opéra, vers une heure du soir, de 
nombreuxpromeneursse groupaient 
devant un grand magasin dont la 
tente, destinée à préserver les éta
lages des rayons solaires, venait de 
prendre feu subitement, et à la fois 
sur huit ou dix points différents, 
très symétriquement distants. 

Ces foyers répandaient une épaisse 
famée, à l'indignation générale des 
spectateurs parmi lesquels circulait 
ce renseignement : « C'est toujours 
» la même chose, voici le troisième 
» accident pareil qui arrive, et on 
» continue à jeter de là-haut, — un 
» 1 E R étage au-dessus d'un entresol 
» — des restants de cigarettes ou 
» d'amadou enflammé 1 » 

Comme pour donner raison à cette 
version, une douzaine de jeunes 
gens, presque tous en train de fu
mer, étaient accourus sur le balcon 
en dehors duquel ils se pen
chaient, afin de mieux se rendre 
compte de ce qui se passait au-
dessous d'eux. 

La disposition relative des foyers, 
répartis en séries verticales, suffi
saient, à première vue, pour établir la 
préméditation et une entente com
plète entre plusieurs mauvais plai
sants, si on voulait adue t l r e , comme 
origine de l 'incendie, la version qui 
circulait dans la foule. Ceci seul en 
prouvait l'impossibilité, mais les fou

les se passionnent vile et réfléchis
sent peu. 

Dans ce cas singulier d'incendie,ilne 
faut voir qu'un effet de calorique pro
duit par la concentration des rayons 
solaires lorsqu'ils viennent se refléter 
d'une certaine façon dans les glaces 
étamées qui font bizeau de chaque 
côté des étalages. Glaces étamées et 
glaces de la devanture combinées 
avaient produit,sans qu'on s'en dou
te, reflet qu'on obtient volontaire
ment avec une lentille ou un verre 
grossissant. 

Et comme preuve supplémentaire, 
corroborant cette exp!icalion,une au
tre tente destinée à garantir l'entresol, 
et absolument protégée contre toute 
cause d'incendie pouvant provenir 
du balcon qui la surplombe, com
mençait à fnmer sur un point lors
que le soleil se voila derrière les 
nuages. 

L'effet cessa avec la cause. 
Il faut conclure de ceci qu'il y a 

lieu de tenir compte de la réverbé
ration solaire lorsqu'elle peut se 
combiner avec le jeu des glaces. 

Un champignon gigantesque. — 
On remarque beaucoup, en ce mo
ment, dans la vitrine de l'hôtel 
de la Pomme-d'Or, à Yillers-Cotte-
rets (Aisne), un champignon comes
tible d 'une grosseur extraordinaire, 
de forme sphérique. Ce cryptogame 
mesure 1 mètre 07 de circonférence 
et pèse 2 kilogrammes 800. Il a été 
recueilli par M. Jurquet, cuisinier 
de l'hôtel, dans le jardin de son père, 
à Villers-Cotterets. 

M. Jurquet n 'a pu se décider à 
le servir à sa clientèle, il pense le 
transformer en parapluie. 

Les canaux de la planète Mary, 
— On vient de découvrir, paraît-il, 
sur la planète Mars, des canaux rec-
lilignes mettant en communication 
plusieurs mers, et dont on évalue la 
longueur à 1000 ou 1500 kilomètres. 

Ces canaux ont été découverts à 
l'observatoire de Milan par l'astro
nome M. Schiaparelli. Un astrono
me, M. Proctor, pense qu'ils sont 
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dus à l'industrie des habitants de ce 
monde. 

Qui sait, peut-être qu'au moment 
où les astronomes de noire monde 
observent ces contrées et les croient 
si calmes,ilexiste actuellement dans 
Mars des flottées armées,occupées à 
bombarder une autre Alexandrie. 

R. B. 

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

PAU L'ÉLECTRICITÉ. 

L'art d'améliorer les vins,qui con
siste à leur donner artificiellement 
et rapidement les qualités que la 
nature met trop longtemps à déve
lopper en eux et que, quelquefois 
même, elle leurrefuse complètement, 
malgré de nombreux essais, est en
core bien imparfait et paraîtrait de
voir rester longtemps en cet état si 
un fait tout nouveau n'était venu 
faire mieux augurer de son avenir. 

On raconte que dans une localité 
de la Gironde (c'est bien à peu près 
de la Gascogne), la foudre tomba un 
jour dans un cellier et endommagea 
plus ou moins les fûts de vin qu'il 
contenait. Jusque-là, rien d'éton
nant; mais ce qui est merveilleux, 
c'est qu'on remarqua après l'acci
dent que le vin qui avait été fou
droyé et dont il restait un peu dans 
les barriques brisées, était bien 
meilleur qu'auparavant et, selon les 
termes dont durent se servir les té
moins du fait, en quelques instants, 
avait vieilli de plusieurs années. On 
ajoute ensuite qu'un chimiste des en-
virons,ayant eu vent de la chose, pour 
voir si cette surprenante améliora
tion était bien due à la foudre, eut 
la bonne idée de faire passer dans 
un tonneau de vin le courant d'une 
pile électrique. Gomme le vin qu'il 
avait choisi était assez mauvais, et 
qu'il prolongea plusieurs jours l'ac
tion électrique, il obtint, paraît-il, 
des résultats très appréciables et 
qui donnèrent beaucoup d'espoir. 
Yoilàrhistoireplus ou moins authen

tique du traitement des vins par 
l'électricité. 

Sans en tenir bien compte, mais 
connaissant la puissance de réaction 
que l'électricité possède, et sachant 
les avantages qu'elle donne pour la 
rectification des alcools de mauvais 
goût sur les procédés ordinaires, je 
ne doutai pas qu'elle puisse pro
duire quelques effets sur les vins et 
je résolus de les établir. 

Pour cela, je fis, dans le courant 
d'avril dernier, les expériences sui
vantes, que j 'a i décrites dans le 
journal La Naîure du 13 mai, et 
auxquelles j 'ajouterai les observa
tions et les expériences que j ' a i fai
tes depuis. 

Disposant d'une machine Gramme 
(type normal) je construisis d'abord 
une espèce de voltamètre,en perçant 
le fond d'un vase en faïence, d'une 
contenance de trois litres environ, 
pour y disposer deux lames de pla
tine; les électrodes, que je reliai aux 
bords de la machine par des fils de 
cuivre recouverts de soie d'un dia
mètre assez petit, mais en rapport, 
cependantavec la section des lames 
de platine. 

Quoique l'emploi d'électrodes et 
de fils plus gros m'eût donné une 
action plus énergique, j ' a i préféré 
en employer de petits, parce que les 
gaz, en se dégageant plus lentement 
et en moins grande quantité,doivent 
mieux pénétrer la masse du liquide, 
et ainsi réduire plus complètement 
les sels et les acides du vin. 

Aujourd'hui, après de^ombreuses 
expériences, je suis encore de cet 
avis. 

Ensuite, quand tout fut convena
blement disposé, je versai dans le 
vase deux litres d'un vin venu en 
plaine, aux environs de Lyon, et par 
conséquent très âpre ; puis je fis 
mettre en marche. N'ayaDt pas d'ins
trument pour cela, je pus mesu
rer l'intensité du courant, mais 
d'après les bulles gazeuses qui se 
dégageaient aux électrodes, je l'ai 
estimée à trois ou quatre ampères. 

Après quinze minutes de traite

ment je goûtai le vin a\çc plusieurs . 
personnes qui assistaient h l 'expé
rience et nous le trouvâmes déjà 
bien moins âpre, plus doux et 
meilleur; je continuai l 'expérience 
encore un quart d 'heure , puis 
ayant de nouveau goûté le vin, 
nous constatâmes qu'il était complè
tement transformé : il n'était plus 
du tout âpre et avait un goût moel
leux qui flattait agréablement le pa
lais. Sa couleur était aussi un peu 
moins foncée et tirait sur le jaune 
paille. Toutefois son odeur n'avait 
pas changé d'une manière sensible. 
Un traitement plus prolongé ne me 
parut pas alors ajouter beaucoup 
aux résultats acquis en trente mi
nutes ; sans doute pour cette quan
tité ( 2 litres) le temps était suffisant 
pour que la réaction soit complète. 

Dès cette première expérience, 
j 'étais presque convaincu que l'élec
tricité donne le moyen d'améliorer 
les vins, mais néanmoins j ' en fis 
encore plusieurs autres sur diffé
rentes qualités de vins qui me don
nèrent toujours d'excellents résul
tats. Puis,pour voir si ils perdraient , 
avec le temps, les qualités que 
l'électricité leur avait données, ou 
s'ils deviendraient encore meilleurs; 
je conservai des échantillons de tous 
les vins traités. Après trois mois, je 
viens de m'assurer qu'ils n'en ont 
perdu aucune et qu'il ne s'est formé 
aucun dépôt. 

Des preuves aussi concluantes 
m'ont engagé à modifier mes appa
reils, un peu trop primitifs, en vue 
d'une production industrielle, et 
j ' espère bientôt pouvoir traiter de 
grandes quantités de vin au moyen 
d'unélectrolyseur fonctionnant d'une 
manière continue, d'où le vin suffi
samment électrisé s 'échappe au fur 
et à mesure qu'il arrive à cet état. 

Dans un prochain article je décri
rai complètement cet appareil et 
j 'essaierai essayer c'est gentil mais 
si tu ne réussis pas ? aussi d'expli
quer ce quise passe dans les vins 
soumis à l'action de l'électricité. 

ANTOIXE AXGELLIER. 
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L E S R U C t f H U M A I N E S 
D U P L A T E A U C E N T R A L D E L A F R A N C E 

{Suite) 

Dans la première partie de ce tra
vail,nous avons étudié la question au 
point de vue historique; 
maintenant, il faut l'envi
sager sous le rapport de 
l'archéologie. 

De l 'homme tertiaire 
miocène (1), qui vivait à 
l 'époque de la formation 
des calcaires de Beauce, 
nous ne pouvons pas même 
conjecturer sous le rapport 
de la race; il semble avoir 
été refoulé et singulière
ment restreint, soit par les 
bêtes sauvages, soit par 
d'autres causes, pendant 
la période pliocène (1) qui 
a suivi. On a même été jus
qu'à prétendre, et cette 
hypothèse a été émise par 
un savant du plus grand mérite 
M. Albert Gaudry, que les foyers 
qu'on trouve d a m le miocène, que 
les silex taillés qui les accompagnent 
el les os brisés qui y sont associés 
sont l 'œuvre d'un anthropomor
phe (2) éteint, le Dryopithecus. 

Nous ne pouvons guère accepter 
cette manière de voir malgré la forte 
autorité dont jouitl 'éminent paléon
tologiste que nous venons de citer, 
car aucun anthropomorphe actuel 
n allume du feu et, d'autre part, il 

(1). L'Epoque T E R T I A I R E , se divise elle-
même en trois parties : E O C K N E , qui est 
la plus ancienne; M I O C È N E qui suivit ; et 
enfin P L I O C È N E qui va jusqu 'aux temps 
actuels. Dans les terrains miocènes on 
re t rouve les débris des espèces actuelle
ment existantes eu plus grand nombre 
que dans les terrains e'oeenes mais moins 
fréquemment que dans les ter ra ins Plio-
ce'aes. 

C'est dans les couches du terrain eo-
céne que se retrouvent en quantité les 
ossements des Pachydermes et des grands 
mammifères. Les calcaires siliceux, le 
gypse, les coquilles fossiles sont la carac
téristique de ce terrain. 

Dans les terrains quaternaires abon
dent les débris humains fort rares dans 
le Pliocène. 

(2) Les A N T H R O P O M O R P H E S sont les 
mammifères se rapprochant le plus de 
l 'Homme par leur intelligence, leur 
visage, leur forme, leur s t ructure, leur 
façon de marcher et l'absence de queue. 
Dû nos jours YOrang-Oiitang, le Chim
panzé et le Gorille sont les types anlhro-
pomorphiqitcs les plus complets. 

E. T. 

paraît même avoir existé, il n'y a pas 
très longtemps encore, de petits 
groupes humains qui ignoraient l'u
sage du feu. 

Pendant l 'époque pliocène (1), 
nous ne trouvons plus que quelques 
très rares vestiges d'industrie hu
maine, mais cela ne neuf ébranler 

notre ferme conviction surtout basée 
sur l'anatomie comparée, qui nous 
fait admettre que l 'homme est au 

fK^\ 

TYPE ACHEULÉEN 

Hache taillée a grands éclats. 

moins miocène, très probablement, 
même, éocène ( 1 ) . 

Si les vestiges d'industrie hu
maine sont rares pendant l'époque 
pliocène, il n 'en est plus de même 
dans les temps qui ont suivi. A l'é
poque quaternaire ( l ) ,en effet, nous 
voyons l 'homme se montrer sur 

presque toute la terre; c'est 
l 'homme de la période 
acheuléenne, bien inférieur 
à tous les sauvages actuels 
sous le rapport de son in
dustrie et que nous con
naissons par le célèbre 
crâne du N'éander et par 
plusieurs autres. Cette es
pèce est presque complè
tement éteinte, maintenant; 
cependant, les traces de 
son sang sont encore ma
nifestes dansunassezgrand 
nombre de familles. A la 
période Mousliérienne, 
nous trouvons une autre 
espèce humaine représen
tée par les squelettes do 

Cromagnon ( 3 ) , découverts par un 
paléontologiste distingué, M. Louis 
Lartet; cette race a été trouvée aussi 
sur divers points de l'Europe et il 
estfortpossible qu'elle compte encore 
des représentants dans le monde 
actuel ; la taille du silex n'était plus 
déjà, alors, la même que pendant 
l 'époque Acheuléenne. 

La période Solutréenne qui suc
cède immédiatement à la précé
dente fournit déjà des silex taillés 
bien plus parfaits, et, les hommes 
d'alors semblent avoir été des Esiho-
niens (4), des Finnois (4), des 
Ghiliaks (5) ; dans tous les cas, ils 
appartenaient déjà à l'immense 
groupe jaune. 

Il est encore possible de rattacher 
les hommes de Cromagnon à une 

(3). C R O M A G N O N est le nom d'une grotte 
découverLe en 1866, près le village d'Ey-
ziès, commune de Tayrac, (Dordof^ne), 
grotte dans laquelle on a trouvé quan
tité d'ossements humains appartenant à 
une race fossile à laquelle on a donné le 
nom de cette grotte. 

(4). E S T H O N I E N S , F I N N O I S . — Les Estho-

niens sont d'origine Finnoise ; ils vien
nent du golfe de Finlande et des bords 
delà Baltique. Revel, Weissenstein, M'e-
semberg, Baltisheport, et Ilapsal sunt 
actuellement leurs principales villes. 

(5). Les G H I L I A K S se retrouvant dans la 
partie Nord de l'île asiatique de Sakha-
lian située au N du détroit deZa Perouse. 
Depuis 1875 le Japou a cédé cette île aux 
Russes. E. T. 

TYPE MOUST1ÉRIEN. — Pointe de latine taillée .sur une seule f a c e . 
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antique race inférieure qui 
semble plus ancienne que les 
Berbères (0), et qui a laissé 
des traces dans le nord de 
l'Afrique, aussi bien que dans 
le midi et le centre de la 
France. 

La période Magdalénienne 

vient clore les temps quater
naires ; avec elles se mon
trent les harpons barbelés, 
les fines aiguilles, les gravures 
et les sculptures sur os et sur 
pierre; en un mot, c'est une 
civilisation bien supérieure 
aux précédentes, bien q u e la 
domestication des animaux 

et ïagriculture soient encore 

complètement ignorées. 

Les objets de cette époque 
présentent de nombreuses 
analogies avec ceux que f a 
briquent encore les Lapons 

elles populations Sibériennes. 
Bien que l'anatomie ne pa
raisse pas complètement jus-
lifier ce rapprochement avec 
les Lapons, on ne peut nier 
que les races de cette époque 
ne fussent encore plus voisi
nes des races jaunes que de 
Lut autre' chose. D'un autre 
côté, de nos jours encore, on 
trouve sur divers points de 
la France des familles qui 
ressemblent beaucoup aux 
Lapons et nous eu formons 
même un groupe particulier 
sous le nom de Laponoïdes; 

ce sont des i n d i v i d u s très 
petits, à faciès mongolique, 

et à apparence inférieure à 
celle des véritables Lapons. 

Notre flore, notre .faune 
quaternaire sont, en grande 
partie,venues du nord et sibé
riennes; et on voudrait que 
les races humaines fussent 
restées étrangères à ce grand 
mouvement, elles qui ont à un 
si haut point l'instinct des mi
grations ! 

Nous pensons donc que r é 
minent docteur Pruner-Bey 
(7) a fait faire un pas énorme 

(G) Les B E R B È R E S peuplaient 
autrefois le Nord de l'Afrique. 
Les Chellouch du Maroc., nos 
Kabyles d'Algérie, et les Toua

regs du Désert peuvent être con
sidères comme les descendants des 
antiques Berbères. 

( ? ) P R U X E R - B E Y , Bavarois d'o
rigine, savant ethnologiste ha-

T Y P E S SOI .CTHEKNS 

Pointe de lance taillée sur les deux faces. — Grnt'.oir. 

ï *1 

\ 

ï > 

à l 'anthropologie en montrant 
qu 'une grande partie de nos 
races occidentales était mon
golique. C'est une vérité qui, 
tôt ou tard, sera établie d'une 
manière définitive et mise 

hors de toute c o n t e s t a t i o n . 

A. RoUJOU. 
D o c t e u r è s - s c l e n c e s . 

(A s u i v r e ) . 

H Y G I E N E P U B L I Q U E 

Distribution d'eau. — Sup
pression de tuyaux de plomb, 
cause d'empoisonnements des 
eaux potables. Emploi des 
tuyaux doublés d'étain de 
A. Ifamon. (les tuyaux ont 
été recommandés par les so
ciétés savantes de la France et 
del 'élranger; médailles et di
plômes aux diverses exposi
tions. 

Pour les commandes et 
renseignements , s'adresser 
chez M. A. Ilamon, 25, rue 
de Solférino, à Billancourt. 

Nous sommes heureux de 

p r é v e n i r les abonnés et t o u s 

les lecteurs de la SCIEXCE 

POPULAIRE que nous nous 

tenons entièrement à leur 

disposition p o u r leur donner 

tous les renseignements 

scientifiques, s o l u t i o n s de 

p r o b l è m e s , e t c . , qu'il leur 

p l a i r a de nous demander. 

A. BRUNET. 

Adresser toutes les com

m u n i c a t i o n s a u x bureaux 

du Journal, 9 9 , rue Mont

m a r t r e (Cour des Message

r i e s ) . 

T Y P E S M A G D A L É N I E N S 

F l è c h e b a r b e l é e nu h a r p a n en b o i s de r e n n e , c o u t e a u x en s i l e x , 
p o i n t e d e d a r d et a i g u i l l e en o s . 

b i t a l o n g t e m p s l ' E g y p t e ; o ù il 

s ' é t a i t fait n a t i j r i i l i s e r . i l y d e v i n t 

D i r e c t e u r d e s h ô p i t a u x p u i s m é 

d e c i n d ' A b b a s - P a d r i . 11 f in i t p a r 

r e v e n i r s e fixer à P a r i s o ù il s e 

l i v r a i d e r e m a r q u a b l e s t r a v a u x 

s c i e n t i f i q u e s . F . T . 
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L E S G É N I E S D E LA S C I E N C E 
(Suite) 

DENIS PAPIN 

De toutes les découvertes, celle 
qui, après l ' imprimerie, a contribué 
le plus au progrès de la civilisation, 
au développement de l 'industrie, en 
un mot, au bien-être de l 'humanité, 
est, sans contredit, la découverte de 
la machine à vapeur. Grâce à son 
emploi, l 'homme fait aujourd'hui le 
tour de notre planète avec pins de 
sécurité qu 'un voyage de Paris à 
Blois, il y a environ deux siècles; 
l 'espace n'est plus maintenant qu'une 
entité métaphysique dépourvue de 
toute réalité ; qu'elle serve à épuiser 
les eaux, élever les fardeaux ou com
muniquer le mouvement à une ma
chine, la vapeur est devenue au
jourd'hui le moteur puissant de la 
mécanique et, pa r suite, l 'âme de 
l'industrie moderne ; par elle la ci
vilisation a enûn trouvé ses ailes de 
fer, qui remplacent si avantageuse
ment les fragiles ailes de l 'antique 
Icare. Lorsque la vapeur sera per
fectionnée, a dit Chateaubriand, ce 
ne seront plus seulement les indivi
dus qui voyageront d'un bout du 
globe à l 'autre avec la rapidités de 
l'éclair, mais les idées. 

Après ces quelques lignes indis
pensables sur les emplois multiples 
de la vapeur, nous devons parler 
de l ' inventeur'célèbre, du savant in-
comparable,du physicien illustre qui 
le l r a eut l'idée de mettre au service 
de l'intelligence cette force immense 
qui, durant tant de siècles, était 
restée sans emploi; nous voulons, en 
un mot ; esquisser à grands traits les 
principaux faits qui remplissent la 
vie si laborieuse du grand génie : 
Denis Papin . 

Né à Blois, en 1617, de parents 
protestants, Denis veut d'abord sui
vre la carrière de son père et p-end 
le titre de docteur en médecine. 
Mais son génie l 'entraîne bientôt 
vers l 'étude des sciences exactes et 
dès 1G73, il commence à faire des 

expériences remarquables sur l'eau 
chauffée à l'air libre et surchauffée 
en vases clos. 11 observe que, dans ce 
dernier cas, la température de la 
vapeur s'élève rapidement et peut 
alors produire des effets extraordi
naires. Ces idées le conduisent 
bientôt à construire, sous le nom de 
digesteur, un appareil dest 'né à 
extraire, par la vapeur à haute 
pression, la partie gélatineuse des 
os. 

Le 26 janvier 1681, il présentait,à 
la Société royale de Londres,la pre
mière édition du livre dans lequel il 
décrit son nouvel appareil. Ce livre 
qui parut ensuite à Paris, écrit en 
français, fut présenté à la Société de 
Londres sous le titre : A neio diges-
tor. or engine for softening bones, 
etc. 

Ce digesteur ou marmite de Papin 
était un vase en cuivre étamé, her
métiquement fermé par un couver
cle en fer vissé; erï un mot, une sirn-
chaudière. Une ouverture facile à 
fermer, et qui permettait de donner 
à volonté, issue à la vapeur, repré
sentait la soupape de sûreté. C'était 
une nouvelle manière de produire à 
peu. de frais des forces mouvantes 
extrêmement grandes. A cette épo
que, Papin se trouvant à Anvers, 
écrit au docteur Cronne,de Londres, 
de remettre à la Société sa fameuse 
marmite qui était restée en te t te 
ville, et à la fin de la première édi
tion de la « manière d'amollir les 
os; > il est dit que Papin, proclamé 
docteur médecin, Français de nais
sance et expérimenté philosophe 
cosmopolite, venait en 1683 de pas
ser à Paris, se rendant à Venise, où 
il avait été appelé par l'Académie, 
nouvellement établie pour perfec
tionner les sciences et les arls. 

Revenu en Angleterre en 1684, 
Papin fit aux frais de la Société 
royale plusieurs expériences dont il 
rendait compte lui-même à chaque 
séance. 

A partir de 1687, Papin est sur
tout préoccupé de cette idée : 

La mouvement alternatif de va,' 

et-vient d'un piston est le moyen le 
plus simple de la transmission 
d'une force ; si après avoir soulevé 
le piston on parvenait à anéantir 
dans le corps de pompe l'air qu'une 
soupape y laisse entrer par en bas, 
le piston sous lequel on aurait fait 
le vide descendrait par la seule 
pression de l'atmosphère,entraînant 
avec lui un poids égal à celui d'un 
cylindre d'eau de 32 pieds de hau
teur. 

Cette idée est très nettement 
expliquée dans les Acta crwlilorum 
de Leipzig (1688) et dans une lettre 
adressée au comte Guillaume Mau
rice de liesse et imprimée dans le 
Recueil de diverses pièces touchant 
quelques nouvelles machines: 

Pour faire le vide sous le piston, 
Papin employa d'abord la poudre; 
mais malgré toutes les précautions 
prises, il restait toujours lj5 de l'air 
sous le piston, ce qui perdait la moi
tié de la force qu'on aurait dû obte
nir et diminuait, de plus enplus,celle 
qui devait pousser le piston en bas. 
L'habile physicien entreprit alors de 
faire le vide à l'aide d'une roue hy
draulique qui faisait mouvoir le pis
ton d'une pompe aspirante ordi
naire; mais la machine ne fonction
nant pas selon son désir, il y apporta 
plusieurs modifications importantes, 
que nous lie pouvons décrire ici. 
Nous dirons seulement que, dans les 
expériences faites en 16'JO, il lui fal
lait une minute pour faire parvenir 
le piston jusqu 'à l'extrémité du 
corps de pompe, tandis que dans les 
essais qu'il fit posiérieurement, un 
quart de minute lui suffisait pour 
cela. 

Enfin, il annonça qu'à l'aide du 
principe de la condensation de la 
vapeur par le froid, on peut attein
dre fac lement son but par différen
tes constructions faciles à imaginer. 
Papin n'avait présenté la première 
machine à vapeur à piston que 
comme un moyen d'élever l'eau 
mais il avait enlrevu,néanrnoms,que 
le mouvement de va-et-vient pour
rait devenir un moteur universel en 
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transformant e mouvement alterna

tif en un mouvement de rotation. 

Quelques personnes prétendent 
qu'un ingénieur normand, Salomon 
de Caus, avait inventé la machine à 
vapeur avant Denis Papin. 

Voici d'ailleurs l'anecdote que l'on 
raconte à ce sujet : 

Au commencement du XVII e siè
cle, un certain noble anglais, lord 
Worcester, vint à Paris et fut re
commandé à la célèbre Marion De-
lorme; cette dame, pour distraire 
son protégé, imagina de le conduire 
à la maison des fous. Là, Marion et 
Worcester trouvèrent un homme 
renfermé dans un cabanon et qui 
criait au travers de sa grille : « Je 
ne suis pas fou ; j ' a i découvert une 
machine qui doit enrichir mon 
pays. » Lord Worcester, après avoir 
écoulé Salomon de Caus, car c'était 
bien lui, s'écria : « Mais en effet, cet 
homme n'est pas fou, et en Angle
terre il ferait fortune. » Salomon 
retourna dans son pays et passa 
pour l'inventeur de la machine à 
vapeur. 

Nous sommes obligé de déclarer 
que celte histoire, d'ailleurs fort 
jolie, n'est absolument qu'un conte : 
En effet, Salomon de Caus était mort 
depuis vingt ans lorsque le marquis 
de Worcester vint visiter Paris, 

Ën 1699 nous retrouvons Papin 
dans la principauté de Hesse ; il 
occupait à Marbourg une chaire de 
mathématiques, Le 4 mars 1699, {[ 
était nommé correspondant de l'A
cadémie des sciences à Paris. 

En 1710 mourait, presque dans 
l'indigence, l 'homme de génie qui 
illustra la patrie dont il avait été 
chassé par la révocation de l'édit de 
N'antes.et qui rendit au monde un si 
grand service en utilisant une force 
qui sera bientôt le moteur unique 
de l'agriculture et de l'industrie. 

A. BRUNET. 

B I B L I O G R A P H I E 

BRÉVIAIRE 
DE L'AMOUR EXPER MENTAL 

PAR LE I ) r J. GUYOT. 

M. J. Bar ra i , directeur du labora
toire de biochimie du boulevard S t -
Germaiù, 38, vient Je faire paraître ce 
petit volume, ouvrage posthume du 
docteur Guyot célèbre vi t icul teur . 
Composé an 1859, cet opuscule est resté 
pendant 23 ans à l 'état inédit, fief in
tellectuel d'un cénacle d'hommes d is 
t ingués qui se le t ransmet ta i t de mains 
en maiiis. « Nous avons gardé la 
souvenir, dit M . G. Barrai dans un 
discours prél iminaire , des esprits é le
vés dont il a méri té les suffrages et 
qui l'ont tenu, pour ainsi dire , sur les 
fonds bapt ismaux d'une renommée 
discrète. Parmi ces personnages, beau
coup sont morts, comme Sainte-Beuve, 
Mme Sand, Claude Bernard , Biscio, 
Virginie Déjazet, le commandant Coi-
gniet , le cardinal Jousset , les abbés 
Montera et Hugon Le temps a 
consacré ce peu t traité. Il s'occupe 
d'un sujet é ternel , qui touche aux en
trailles mêmes de l 'humani té . Compris 
comme il l 'est par la D r J. Guyot qui, 
avec une souplesse de plume mervei l 
leuse, a mis en pleine clar té le côté 
expérimental de l'Amour, il consti tue 
un vér i table manuel du mariage. C'est 
un livre écrit en vue des unions légi 
t imes. « Le l iber t inage n'a r ien à y 
voir. > Ce livra, de format elzôvirien, 
sort des presses de IJnsinger. Imprimé 
sur velin, déjà il est à sou deuxième 
mille malgré son prix r e l a t : vement 
élevé (5 francs). 

LES CINQ SENS 
PAR M m e DE MOULIN. 

Ce volume est un dialogue sur les 
sens entre un grand père et ses trois 
petits enfants. L'auteur nous apprend 
ce que sont nos sens, leurs fonctions, 
les instruments dont on se sert pour 
toucher, goûter, sentir, entendre et 
voir. Quelques petites histoires vien
nent reposer l'esprit du lecteur fatigué 
par une attention soutenue. 

Ce livre fait partie de la Bibliothè
que des écoles et des familles éditée par 
la maison Hachette; il est donc éerit 
dans un style clair, sans emploi de 
mots techniques, de sorte qu'il peut 
être lu par les personnes qui n'out au
cune instruction scientifique. D'ail
leurs son pris le rend accessible à 
toutes les bourses. 

DIES IRvfi, DIES ILLA 
Par RENÉ ASSE 

Une brochure in-16 jésus. Prix : 
1 franc. Paris, A Ghio, éditeur, Palais-

Royal, 1, 3, 5 et 7, galerie d'Orléans, 
et chez Larguier, imprimeur, 11, rue 
du Delta. 

L'auteur, dans cette brochure, écrite 
en de très beaux vers, réhabilite, le, 
bohème littéraire. Il lutte contre les 
préjugés qui font du mot bohème le 
synonyme d'incapable et de carottier. 
Tour à tour triste et gai, joignant 
l'ironie amère à l'indifférence toute 
philosophique de l'intelligence mécon
nue ou trahie, l'auteur nous prouve 
combien de DÉCLASSÉS en ce monde ne 
doivent pas leur infortune qu'au vice 
ou à la paresse, et comment l'amour 
de l'art, chez beaucoup, se trouve 
étouffé dès le principe par le nombre, 
la haine,les goûts échavelés de l'épo-
et surtout la NÉCESSITÉ. 

Voici, en résumé, l'idée de cette 
œuvre qui, par son but même, repré
sente, aftiche même une idée essentiel
lement morale ! 

L'ouvrage eu est déjà, d'ailleurs, à 
sa deuxième édition. 

A. HA MON. 

C O R R E S P O N D A N C E 

M . G. R., à Marseille. — Générale
ment la chaleur de combinaison molé
culaire, qui exprime le travail réeL des 
forces chimiques, doit être rapportée à 
la réaction des gaz parfaits, opérée à vo
lume constant ; c'est-à-dire que les 
composants et les composés doivent être 
tous amenés à l'état de gaz parfaits et 
réagir dans un espace invariable. 

M. F . , à Lille. — Dans la fonte, la vi
tesse du son est égale à dix fois et demie 
la vitesse dans l'air. 

M. V. G., à P a r i s . — La solution du 
problème dont nous vous avons donné 
l'énoncé dans notre dernier numéro est 
celle-ci : 

Soient oo la vitesse cherchée, t le temps 
que met le projectile pour atteindre 
t'aerostat. On a les deux équations : 

V = A> — GT 

la première de ces équations donne : 

x — v 
T = 

9 
portant cette valeur dans l'équation (2) 
et opérant les transformations algébri
ques il vient finalement : 

X — V 2GE + 

M. T., à Saint-Etienne. — La bro
chure dont vous nous parlez existe et le 
mathématicien (???) qui l'a signée aussi. 
Nous vous donnerons des détails sur cet 
ouvrage dans une lettre particulière. 

A. BRUNET. 
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D E N T S A R T I F I C I E L L E S 

P R O T H È S E D K N T A I R E C O M P A R É E 

(Sui te) 

« L'art dentaire est absolument 
» français et nullement américain », 
avons-nous dit dans notre numéro 
dû 27 juillet, en donnant le portrait 
de Fauchard, et nous nous sommes 
engagés à le prouver pièces en main. 

Les ouvrages de thérapeutique et 
de chirurgie dentaires, écriLs par 
notre illustre devancier, le démon
trent surabondamment et, quant à 
la prothèse, nul doute que si la cé
ramique et le caoutchouc eussent 
offert, de son temps, les mêmes res
sources qu'à nous, Fauchard n'eut 
atteint le degré de perfectionnement 
auquel nous sommes arrivés depuis, 
grâce à lui. 

La ligure ci-dessus représente une 
pièce de la mâchoire supérieure dont 
les deux incisives centrales natu
relles existent encore. Un morceau 
d'os de bœuf, blanchi aux acides, 
grossièrement sculpté et percé de 
trous pour livrer passage aux dents 
naturelles, constituent l 'appareil ré
para teur ; les ffls, d'or et de soie, 
s'entrelaçant autour des incisives, le 
fixeront en place. Tel était l'état pri
mitif de la prothèse à l'arrivée de 
Fauchard. 

La figure suivante montre une 
autre pièce, celle-là vue à l'envers et 

devant s'attacher à des dents du 
fond, petites ou grosse molaires na
turelles, survivantes. 

Fauchard s'ingénie àsupprimer 

ces fils, si désastreux pour les dents 
qu'ils ébranlent et pour les genci
ves. Il débarrasse les racines, encore 
saines, de leur nerf dentaire et in
troduit dans leur canal des petites 
vis en or qui servent à maintenir 
solidement le système que nous 
voyons ici figuré à l 'envers, et dont 
le travail est plus soigné déjà. 

Lorsqu'il s'agissait de meubler 
uno b o u c h e , absolument désem
parée, certains praticiens de l'épo
que ne reculaient pas devant un 
stupéfiant procédé qui consistait 
à coudre leurs grossiers appareils 
sur les gencives des martyrs assez 
imprudents pour s'adresser à eux ! 

Fauchard imagina de réunir les 
pièces destinées à chaque mâchoire 
par un morceau de fanon de baleine 
fixé latéralement sur chacune d'elles, 
et formant ressort; puis, mécontent 
du volume embarrassant de ce mé
canisme qui blessait les joues, il y 
substitua bientôt de légers ressorts 
en acier qu'il remplaça plus tard 

par ces boudins en or, dont l'usage 
continue de nos jours, lorsque les 
pièces à succion ne sont pas appli 
cables par suite d'une conformation 
de bouche contraire. 

La dent d'émail, que nous em
ployons aujourd'hui, pour ainsi dire 
uniquement, est de l'invention de 
Fauchard, bien que l'industrie den
taire ne s'en soit emparée, pour l'u

tiliser en grand, que plus d'un siè
cle après lui. 

Préoccupé de la couleur de l'os 
ou de l'ivoire « si différente de celles 
» de la nature, j'eus l'idée, écrit-il, 
» à la vue des yeux artificiels m 
» émail, de m'adresser aux émail-
» leurs et de causer avec eux pour 
» utiliser moi-même leur art afin de 
» rendre, par une décoration nalu-
» relie, non seulement la couleur 
» véritable des dents, mais encore 
» celle-des gencives qui varient sui-
» vaut le sujet. » 

Et notre compatriote réalisa ce 
progrès immense que son genie lui 
avait inspiré, en revêtant ses pièces 
d'ivoire d'un léger blindage en feuilles 
d'or, aitislemenl eslampées.puis sou
mises à remaillage, « ayant soin 
» d'assortir préalablement à la 

» nuance des dents et du ton des 
» gencives de la personne ! » 

Que faisons-nous de mieux au
jourd'hui ? 

Nous avons généralisé, popularisé 
la création de Fauchard; mais à lui 
en revient tout le mérite, malgré 
l'effronterie des Américains qui, sui
vant une expression consacrée, ont 
démarqué le linge de notre compa
triote, puis sont revenus chez nous 
s'en attribuer l'inventidn, ainsi qu'ils 
ont coutume de le faire pour tant 
d'autres choses. 

Mais là où le charlatanisme de 
nos inventeurs modernes et plus ou 
moins exotiques brille d'un éclat in
comparable, c'est en matière d'ob
turateurs ayant pour but de remé
dier à l 'absence du voile du palais 
ou aux perforations, soit de naissan-
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te, soit occasionnés par blessures ou 
maladies. La figure ci-dessus re
présente l'un de ces obturateurs, vu 
de face, et remplaçant en môme 
temps les dents qui manquent à la 
mâchoire supérieure, 

Traité des Dents », publié par Pierre 
Fauchard en MDCCXLVI, chez Ma
riette, rue St-Jacques, à Paris. 

Cette observation finale n'est pas 
inutile, car, à notre tour, nous pour
rions nous trouver accusés de pla-

C O U P D O U B L E 

Les lièvres vivent dans tous les 
climats, et se multiplient si prodi-
gieusementqu'il faut même employer 

C O U P D O U B L E 

Dans un article suivant, nous trai
terons particulièrement de cette 
branche si importante de la prothèse 
pour la reconstitution de la voix. 

Disons, en terminant, que toutes 
les figures de ce numéro ne sont que 
la reproduction de gravures prises 
dans « le Chirurgien-Dentiste ou 

giat par certains confrères modernes 
ayant publié, eux aussi, les obtura
teurs de Fauchard, mais en se gar
dant bien d'en indiquer la source 
dans des notices où ils s'attribuent 
tout modestement la propriété de 
l'invention. E . TAILLEBOIS. 

(À. suivre.) Chirurgien-Dentiste. 

beaucoup d'art pour en diminuer la 
quantité quelquefois incommode. Ils 
engendrent en tout temps et dès la 
première année de leur vie. Les 
femelles ne portent que 30 ou 31 
jours ; elles produisent trois ou qua
tre petits et s 'accouplent volontiers 
pleines ou n o n ; on pourrait dire 
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d'elles qu'elles font l 'amour en toute 
saison. Les petits ont les yeux ou
verts en naissant, ils sont allaités 
pendant 20 jours et, après ce temps, 
ils restent chargés du soiu de leur 
nourr i ture; ils s'écartent rarement 
du lieu où ils sont nés et vivent soli
taires dans des gîtes rapprochés les 
uns des autres d'une centaine de 
pas environ. Ils sont noctambules, et 
si le jour les trouve en promenade, 
c'est qu'ils y ont été forcés ; ils pais
sent pendant la nuit, se nourrissant 
d 'herbe, de racines, de feuilles, de 
fruits, de graines, etc. 

A l'état domestique, on les nourrit 
avDc de la laitue, du chou et d'autres 
légumes. Dormant lejour, ceslépori-
des échappent aux observateurs; 
c'est ce qui a permis de conter sur 
leurs mœurs les choses les plus extra
ordinaires. OQ est allé jusqu'à pré
tendre qu'ils se réunissaient au clair 
de la lune pour jouer ensemble, sau
ter et courir les uns après les autres. 
Bulïon lui-même nous entretient 
gravement de ces usages qui ne nous 
semblaient connus que du bon La 
Fontaine, 

Les lièvres dorment beaucoup, et 
les yeux ouverts, nous dit Buffon. 
Ces yeux n'ont pas de cils aux pau
pières et leurs oreilles, d 'une gran
deur démesurée, ont l 'avantage de 
recueillir les moindres sons. Ces 
longues oreilles se remuent avec une 
extrême facilité ; se rassemblant dans 
la course, elles forment un triangle 
dont la pointe lancée on avant sem
ble fendre l'air et permettre au corps 
qui les suit d 'obtenir une vitesse 
incomparable, 

Les lièvres prennent tout leur ac
croissement en une année; ils ne 
vivent que sept ou huit ans. Ils sont 
doux et susceptibles d 'une espèce 
d 'éducation. Ils s 'apprivoisent aisé
ment etdeviennent caressants; cepen
dant ils ne s'attachent jamais assez 
pour devenir des animaux domes
tiques. 

La chasse du lièvre est une des 
principales occupations des oisifs de 
la campagne. Celle que nous repré

sentons paraît être fortunée; ces deux 
lièvres, proches voisins, s'ébaudis-
saicnt devant leur gîte, quand un 
chasseur indiscret les a lentement 
ajustés. Les deux animaux sont at
teints, l'un mord déjà la poussière; 
les petits plombs que l'autre a reçus 
semblent lui donner une force nou
velle. 

Le dessinateur a fait preuve dans 
ce petit tableau d'une étude cons
ciencieuse de la nature. Nous pou
vons affirmer qu'il est aassi habile 
chasseur qu'artiste consommé. 

JEAN FOURNAGE. 

CAUSERIE SCIENTIFIQUE 
DARWINISME 

II 

Rien n'est plus difficile à déraci
ner qu 'un système, surtout lorsqu'il 
s'appuie sur des croyances religieu
ses établies depuis un grand nombre 
de siècles; aussi ne faut-il pas s'é
tonner des résistances que rencontre 
tout progrès scientifique pour se 
faire accepter d'abord par ceux qui 
font autorité en matière d'enseigne
ment, ensuite par les masses. 

Galilée eut été brûlé vif s'il n 'eut 
abjuré à temps ces vérités astrono
miques qui portaient un coup terri
ble aux dogmes de l'Eglise, en fai
sant une trouée dans la foi absolue 
que son chef — alors omnipotent — 
exigeait des fidèles pour tout ce qui 
provenait d'une source, la Bible, 
prétendue d'origine quasi divine. 

On ne s'arrête plus dans la voie 
du doute et de la négation, aussi les 
adeptes, les chefs bien mieux en
core, d'une religion basée sur l'im-
muabililé, sont-ils dans la nécessité 
de lutter, par tous les moyens, con
tre les découvertes scientifiques sus
ceptibles d'entraîner l 'écroulement 
de leur édifice miné par ses fonde
ments. 

En avançant, observations à l'ap
pui, que tout animal, l'Homme com
pris, n'est que le produit, sans cesse 

transformé, d'espèces antérieures 
absolument différentes elles-mêmes 
des êtres dont elles descendaient, 
Darwin a jeté dans l'affollement tous 
ceux qui, acceptant une préten
due révélation, croient encore à 
la « création » instantanée et toute 
d'une pièce, d'un premier type de 
chaque sexe pour chaque espèce vé
gétale ou animale. 

A ces croyants, inutile de faire 
remarquer que ni la morale, ni mê
me l'idée de la Divinité ne se trou
vent en rien diminuées par le triom
phe scientifique d'une semblable 
doctrine; pour eux, l'arche sainte 
coule à fond du moment où celle de 
Noé rentre dans le néant, et de la 
croyance en le sauvetage de toutes 
les espèces terrestres par le radeau 
du patriarche dépend uniquement 
celui des âmes présentes et futures! 

Ces considérations préliminaires 
étaient indispensables pour que le 
lecteur se rendît bien compte des 
entraves, d 'ordre absolument con
traire à la raison, qui ont, jusqu'à 
Darwin, empêché la libre discussion 
de se produire au grand jour entre 
la Science et la Révélation, devant le 
bon sens populaire pour jury. 

Plagiaires des peuples avec les
quels i's s'étaient trouvés en contact, 
les compilateurs juifs, dont l'œuvre 
forme la Bible, puisèrent dans les 
livres sacrés de ceux-ci l'idée de la 
création spontanée qui surnage en
core, si ballotée qu'elle soit par les 
courants contraires que créèrent 
Buffon, St-Hilaire père (1795-1828); 
Lamark, 1801; Wells .en 1813; 
Grant en 1826 ; Patrick Matthew en 
1831; J. d'Omalius d'Halloy (1831 
et 1846) ; Owenen 1849; Naudinen, 
1851 ; Baden Powell en 1855 ; Wal-
lace en 1858; Von Baec et Hooker 
en 1859, enfin Darwin. 

Le « premier homme », présenté 
par la Genèse, qui prétend expliquer 
l'origine de toutes choses, serait sorti 
complet du cerveau de Jéhovab, 
comme Minerve s'élança toute armée 
de la cuisse de Jupiter, et une des 
côtes d'Adam suffit, à elle seule, 
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p.mr former la « première femme. » 

Longtemps acceptée — sous peine 
do bûcher — cette explication de 
notre origine ne lient plus debout 
aujourd'hui, et nos jeunes généra
tions exigent de leurs aîués quelque 
chose de plus substantiel que toutes 
ces légendes y compris celle de Jouas 
occupant ses loisirs, dans le ventre 
d'une baleine, à y transformer en 
beignets les pommes cueillies « sur 
l'arbre de la Science du Bien et du 
Mal! » 

Des observations de Darwin et de 
ses précurseurs, il résulte que l'ap
parition subite de toutes les espèces 
telles que nous les voyons aujour
d'hui, telles que nous en avons la 
notion depuis les temps historiques 
est parfaitement absurde. 

Il semble démontré que tout ce 
qui vit eut pour point de départ un 
type unique, des plus primitifs com
me organisation première et chez 
lequel des conditions opposées de 
milieu, de nourriture, de climat, de 
lutte pour l'existence principale
ment, ont eu comme 'Conséquence 
des variations graduelles de forme, 
de développement, de genre et de 
coloris unissant au bout d'un cer
tain nombre de générations parfaire 
tellement différer les descendants de 
leurs premiers auteurs que, compa
rés à eux, ils constituaient de nou
velles races absolument distinctes et 
semblant ne plus rien avoir de com
mun avec eux. 

Toute théorie nouvelle doit natu
rellement, pour se faire accepter, 
s'appuyer sur un ensemble de faits 
qui lui servent d'assises. Aussi Dar
win a-t-il passé un demi-siècle à 
constituer le gigantesque dossier de 
ce qu'on pourrait appeler la Genèse 
moderne, signalant en mémo temps 
que ses merveilleuses observations, 
celles de ses devanciers et de ses 
contemporains et les déductions que 
chacun d'eux en lirait logiquement. 

Pour résumer Darwin et le vu^ 
ganser, nous ne pouvons mieux 
faire que suivre pas à pas le plan 
de son œuvre principale « VOrigine 

» des Espèces au moyen de la Sel.ec-
t-1ion naturelle ou la lutte pour 
» l'existence dans la nature » livre 
dans lequel nous prendrons les 
exemples les plus remarquables par
mi tant d'autres venant à l 'appui de 
la doctrine qui a été exposée plus 
haut. 

Si nous restons souvent au-des
sous de notre tâche, les lecteurs de 
la Science Populaire voudront bien 
nous tenir compte de notre bonne 
volonté et de la difficulté énorme 
que présente l'analyse, en quelques 
articles, de toute une série d'ouvra-
ges,tellement condensés eux-mêmes, 
qu'on n'en peut sauter un paragra
phe sans nuire à l'intelligence et à 
l 'harmonie du tout. 

(A suivre]. MARICS SCIOE. 

- - -

LA M A C H I N E P A R L A N T E 

La machine parlante, que nous 
allons décrire aujourd'hui, e^t la 
reproduction la plus exacte de l'or
gane humainjellenous en livre d'ail
leurs tout le mécanisme. 

On nous a fait ressortir la portée 
philosophique de cette invention en 
nous montrant la parole, celte chose 
ailée, autrefois, et encore même pres
que divine, produite par .une simple 
combinaison de tuyaux et de lan
guettes, que n 'a pas animé le souf
fle créateur des dieux. 11 y a, comme 
chez nous, un larynx et un appareil 
buccal. Le premier consiste en un 
gros tuyau de caoutchouc, à l'inté
rieur duquel se trouve une sorte de 
sifflet; devant la fente de celui-ci est 
fixée, par un de ses bords, une 
très mince lame d'ivoire que fait 
vibrer un soufflet jouant le rôle de 
nos poumons. On règle la hauteur 
du son ainsi produit à l'aide d'une 
tige qui, écartant ou rapprochant de 
la fente la lamelle d'ivoire, augmente 
ou diminue le nombre de ses vibra
tions. 

La bouche se compose d'une ca
vité avec une mâchoire supérieure 
en métal munie d 'une lèvre en 

caoutchouc et d 'une membrane qui 
peut fe 'mer presque complètement 
l'orifice comme pour la production 
de l ' / , avec une mâchoire inférieure 
en caoutchouc et une b n g u e de 
même matière. 

Entre le larynx et la bouche se 
trouve un conduit semblable à notre 
pharynx. Six diaphragmes métalli
ques placés transversalement et 
jouant de haut en bas peuvent lui 
donner des formes très variées. En 
les relevant ou en les abaissant par 
groupes de un, trois, cinq ou six, on 
renforce ou on éteint certaines har
moniques et on donne à un même 
son diverses valeurs. 

Sur le trajet de l'air, qui se rend 
au sifflet laryngé, se trouve une 
membrane qui peut prendre diver
ses positions et qui donne Yr par 
son tremblement. 

Dans ce même conduit de caout
chouc est établie une dérivation qui 
donne dans une cavité communi
quant avec l'air extérieur. Ce sys
tème représente les fosses nasales et 
donne un son nasonné. 

Toutes ces parties sont mises en 
mouvement par des tiges, des le
viers droits et coudés', dont le nom
bre est considérable; mais pour sim
plifier la manœuvre, ces leviers ont 
été groupés de manière à ce que 
tous ceux dont l'action simultanée 
est nécessaire à la production d'i n 
son aboutissent a u n e seule et môme 
tige mise en mouvement par le jeu 
d 'une touche à pédale. Le clavier 
ainsi composé comprend 14 tcuches 
qui donnent a, o, u, i, e, l, r} v,f s, 
ch, b, d,g. Trois pédales au-dessous 
de celles d u i , du d, du g, agissant 
sur le nez et la communication du 
larynx avec le pharynx donnent m, 
n, h, p , t, k. On reproduit ainsi les 
mots de toutes les langues. Du moins 
avons nous entendu reproduire des 
mots anglais aussi bien que des 
mots français. Une seule chose man
que à la voix de cette machine mo
notone et nasillante pour être hu
maine, c'est le ton émotionnel. 

A. BltUNRT. 
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ELECTRICITE 

L A L U M I È R E E D I S O N 

i n 

Le transport de l'électricité, ser
vant à la production de la lumière, 
s'effectue aumoyen de conducteurs en 
cuivre. Pour de faibles quantités, de 
simple fils suffisent, mais pour l 'é : 

cluirage de tout un quartier,il faut de, 
véritables câbles pour donner passa
ge aux quantités énormes d'électri-
cilé que les machines des stations 
centrales déversent. 

Pour qu'un courant d'électricité 
ait la possibilité de se produire, il 
faut donc un. câ
ble d'aller et un 
câble de retour 
à la machine. 
Ces deux con
ducteurs s o n t 
des espèces de 
tiges qui rappel
lent assez exac
tement les trin
gles de ferme
ture des fenêtres 
d ' appartement. 
Elles sont demi-
c y l i n d r i q u e s 
c'est-à-dire pla
tes d'un côté, 
rondes de l'au
tre, et se font fa
ce par leur côté 
plat. Les deux 
conducteurs sont 
empâtés d a n s 
u n e substance 
isolante conte
nue dans des tu
bes en fer. Ces 
tubes sont soudés à recouvrement 
et revêtus d'un ruban goudronné,des-
tiné à les préserver de l'oxydation. 

Il est évidemment très essentiel 
que ces conducteurs ne se touchent 
pas et que leur écart soit bien uni
forme. 

Voici comment on y parvient dans 
la fabrication : Les deux barres de 
cuivre étant placées en regard l 'une 
de l 'autre, on les enfile dans des 
petits disques en carton découpé 
imprégnés de matière isolante, qui 
les maintiennent en position. Ces 
petits cartons sont reliés entre eux 
par une ficelle servant à conserver 
leur distance. On glisse le tout dans 
le tube, puis on y coule une matière 
isolante de composition spéciale. Ces 

tubes peuvent être enfouis en terre 
ou placés dans les égouts. On en fait 
do 7 dimensions différentes portant 
les numéros de 1 à 7. Le plus gros 
a un diamètre intérieur de 8 centimè
tres. Nous sommes bien loin, on le 
voit, de ces énormes tuyaux de gaz 
de plus d'un mètre de diamètre pour 
lesquels il faut creuser de vastes 
tranchées, et dont la pose est si coû
teuse et si incommode.Les plus gros 
tubes sont ,naturel 'ement/ lans le voi
sinage de l'usine. A mesure que l'on 
s'en éloigne et que le nombre de 
lampes à alimenter diminue, on em
ploie des conducteurs de plus en 
plus faibles comme dans toute es
pèce de canalisation. 

Fi-. 9 

Boîte de jonction, en fonte. 

Pour les conducteurs de diamètre 
plus petit que celui du m 7, c'est-à-
dire pour ceux destinés à l 'intérieur 
des maisons, on se sert des impies 
fils de cuivre entourés d'une ma
tière iso'ante et absolument inin
flammable. 

Quand on veut réunir deux tron
çons de conduites principales, on se 
sert d'une paire d'arcades en cuivre, 
dont les deux extrémités portent des 
ouvertures ayantlaformedemi cylin
drique des conducteurs.On introduit 
les deux extrémités du fil d'aller dans 
les ouvertures d'une des arcades, et 
on les serre au moyen d'une vis de 
pression. On joint de même les 
extrémités du fil de retour. La conti
nuité du circuit se trouve alors éta

blie. L'embranchement d'une con
duite d'immeuble, sur la conduite 
principale, s'effectue à l'aide d'une 
boîte de jonction en fonte (fig. 9) 
placée en face de la maison à éclairer 
et sur le chemin même de la con
duite principale, Celle-ci y pénètre 
des 2 côtés. A l'intérieur.les conduc
teurs sont mis à nu et réunis deux à 
deux au moyen d'arcades comme 
celle que nous venons de décrire. 
Mais munis,en outrc,d'éperons aux
quels viennent se rattacher les deux 
conducteurs de la conduite d'im
meuble. 

Pour greffer les conduites des dif
férents appartements sur la conduite 
générale d'immeuble, on emploie 

des boîtes en 
fonte analogues 
aux précédentes 
mais plus petites 
(fig 10). Elles ne 
sont pas rem
plies de matière 
isolante, mais 
s o nt herméti
quement fer
mées et recou
vertes d'un en
duit isolant.Elles 
sont, en outre, 
munies d'un de 
ces coupe-cir
cuits, dont nous 
allons p a r l e r 
avec détail. 

Les coupe-cir
cuits sont de 
petits fils en 
plomb de gros
seurs convena
bles, intercalés 
de place en pla
ce dans le cir

cuit. Leur but est de rendre im
possible tout incendie, et de sau
vegarder les lampes des accidents 
que pourrait causerun courant trop 
intense. 

Supposons que, pour une raison 
quelconque,il vienne à se produire 
un contact direct entre les fils d'al
ler et de relour, la plus grande par
tie du courant passera par là et les 
lampes s'éteindront, mais, de plus, la 
résistance opposée au courant étant 
beaucoup plus faible qu'elle ne l'é
tait quand il passait entièrement par 
les lampes, son intensité deviendra 
beaucoup plus forte, et les conduc
teurs s'échaufferont. Or, le point de 
fusioa du plomb sera atteint bien 
avant que la température des fils de 
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cuivre ne puisse présenter la moin
dre chance d'enflammer l'étoffe ou 
l'enduit isolantqui les recouvre; dès 
qu'une portion quelconque du cir
cuit commence à s'échauffer, les lils 
de plomb qui s'y trouvent fondent 
et arrêtent net le courrant. 

il y a un coupe-circuit, nous l'a
vons dit dans chaque boîte de jonc
tion d'appartement, mais il y ena aussi 
dans chaque ramification de courant, 
voire même dans chaque support de 
lampe. 

[A suivre]. F . Momia. 

M E R C U R E 
MASSE, DENSITÉ, P E S A N T E U l l , SAISONS 

Mercure n'ayant pas de satellites, 

U détermination de sa masse a pré-

sité de Mercure est plus forte que 
celle de la terre, cette dernière, 
étant représentée par un, celle de 
Mercure l'est par 1 ,373, la densité 
de Mercure rapportée à celle de 
l'eau est 7,5, c'est à peu près celle 
du fer; il ne faut pas en concîure 
que les couches superficielles de la 
planète ont la densité considérable 
que les considérations basées sur les 
lois de la gravitation universelle 
assignent à Mercure; en effet, en 
vertu de la 3° loi de Newton les 
matériaux les plus denses ont dû se 
porter vers le centre de la planète 
dont la densité doit diminuer en 
allant du centre vers les couches 
périphériques. 

Fi y. 10 

bien moins considérable, la marche 
ascendante dans leurs pays de mon
tagnes qui, comme nous l'avons vu, 
sont si accidentés doit leur être bien 
facilité par cette circonstance. Les 
projectiles de l'artillerie parvien
draient à la surface de Mercure à 
une bien plus grande distance de la 
pièce qu'à la surface de la terre. Si 
donc les habitants de là planète con
naissaient les armes à feules guerres 
y seraient bien plus meurtrières que 
sur noire terre. Espérons que les 
habitants de la terre ont seuls le 
déplorable privilège de s'entre dé
truire avec une féroce barbarie 
comme s'ils n'étaient pas tous frères 

seuté de bien plus grandes difficul
tés que celle des masses des planètes 
pourvues de satellites. Mais le grand 
génie de M. Leverrier n 'a pas reculé 
devant ce travail ardu; le grand 
calculateur s'est basé sur les pertur
bations apportées par l'attraction 
de Mercure.sur la marche de Vénus; 
il en a conclu que la masse de Mer
cure est la Ireizième partie de celle 
de la terre. 

Connaissant la masse.et le volume 
d'une planète on en déduit facile
ment sa densité, en effet, la masse 
est égale au produil du volume par 
|î densité et la densité au quotient 
obtenu en divisant la masse par le 

volume. 

Ou a ainsi calculé que la den-

Boile à, greffer les conduites dus appartements 

Connaissant la masse de Mercure 
et ses dimensions on peut facilement 
en déduire l'intensité de la pesan
teur à sa surface; et on trouve qu'elle 
n'est que de 5 mètres 28 centi
mètres, un corps tombant librement 
dans le vide à la surface de la planète 
parcourrait 2 mètres 64 centimètres 
pendant la première seconde de sa 
chute et aurait acquis, après celte 
seconde de chute, une vitesse de 5 
mètres 28 centimètres. 

On voit que la pesanteur mercu-
rielle est un peu plus de la nioilié de 
la pesanteur terrestre, il en résulte 
que les habitants de la planète pour
raient produire le même effet dyna
mique que ceux de la terre en 
développant un effort musculaire 

et descendants des mêmes premiers 
parents. 

Une pierre lancée vert icalement 
de bas en haut à la surface de Mer -
cure parviendrait à une bien plus 
grande hauteur que si elle é ta i t 
lancée à la surface de la terre. 

Mercure étant rapproché du soleil 
en reçoit une quantité de chaleur et 
de lumière sept fois plus considé
rable que la terre , on sait, en effet 
que l'intensité de la lumière et de la 
chaleur rayonnante varie en raison 
inverse du carré des distances. 

Le diamètre apparent moyen du 
soleil vu de Mercure atteint 82 mi
nutes 49 secondes, près d'un degré 
et demi, il est presque trois fois plus 
grand que celui que nous observons 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de la terre. On sait quelle peine nous 
avons à fixer l'astre radieux. Nous 
sommes obligés pour l'observer 
d'interposer entre lui et notre œil 
un verre obscurcissant nommé tiélios-
cope ; que serait-ce si nous nous 
trouvions transportés à la surface de 
la planète inférieure la plus voisine 
de l'astre du jour, sa chaleur intense 
et sa lunrère seraient certainement 
pour nous un supplice continuel et 
nous ne pourrions y vivre. Mais le 
Créateur est infiuiment bon et infini
ment sage, il peut bien avoir peuplé 
Mercure d'êtres non conformés 
comme nous et appropriés au globe 
qui leur sert de demeure. Il suffit 
aussi d 'admettre que l 'atmosphère 
gazeuse qui enveloppe Mercure ait 
un pouvoir, absorbant pour la cha
leur, rayonnant pour la lumière, sept 
fois plus grand que l 'atmosphère 
terrestre, pour se rendre compte que 
Ui chaleur et la lumière que reçoi
vent les habitants de Mercure ne 
soit pas plus intense que celle que 
nous envoie notre soleil. 

L'orbite de Mercure est loin d'être 
circulaire, il présente au contraire 
une grande excentricité, il en résulte 
que l'intensité des rayons lumineux 
et calorifiques que lui envoie l'astre 
du jour varie pendant sa révolution 
dans des limites très étendues. 

Quand Mercure est à son périhélie, 
il reçoit une quantité de chaleur et 
de lumière 10.58 fois plus consi
dérable que celle que nous rece
vons; quand la planète est à son 
aphélie, cette quantité de chaleur 
n'est plus que 4.50 fois celle que re
çoit la terre. 

C'est à cette grande quantité de 
lumière que Mercure doit son vif 
éclat qui, malgré son faible diamètre 
apparent, surpasse celui des planè
tes les plus grosses. C'est ce grand 
éclat qui a valu à Mercure le nom 
d'étincelant que les Anciens lui 
avaient donné. 

En 1832, un peu avant le lever du 
soleil, les deux planètes Mercure et 
Saturne se trouvèrent avoir une dis
tance angulaire très faible, Saturne, 

malgré son diamètre apparent plus 
considérable, paraissait très pâle à 
côté de l'élincelant Mercure, les pre
mières lueurs de l 'aurore firent dis
paraître Saturne, tandis que Mercure 
resta encore visible pendant long
temps et put même être distingué 
après le lever du soleil, Mercure 
approchait alors de son élongalion 
occidentale maximum et de sa quar-
rature, celte observation est due à 
Beeret Moedler. 

La durée de l 'année est pour les 
habitants de Mercure de 87 jours 23 
heures 15 minutes 46 secondes,cel!e 
du jour sidéral est de 24 heures 5 
minutes; la planète exécute 87 rota
tions et deux tiers autour de son axe 
pendant qu'elle exécute une révo
lution complète autour du soleil. 
Chaque année mercurielle renferme 
donc 86 jours solaires et deux tiers 
de jour solaire, la durée du jour so
laire de Mercure est donc de 24 
heures 54 secondes. 

L'année de chaque planète ren
ferme toujours un jour sidéral de 
plus que les jours solaires, cela pro
vient du mouvement de la planète 
parcourant son orbita autour du so
leil qui doit produire pour les habi
tants de la planète une révolution 
apparente de l'astre du jour autour 
de la sphère céleste, les choses se 
passent comme pour la terre, il n 'y 
a de changé que la durée de l 'année 
qui est d'autant plus courte, que la 
planète est plus rapprochée du 
soleil. 

Le plan de l 'équateur de Mercure 
fait avec celui de l'orbite un angle 
très considérable de 70 degrés, les 
saisons y sont beaucoup plus carac
térisées que sur la terre, il n'y a pas 
de zones tempérées, mais seulement 
une zone torride intertropicale, qui 
jouit seul du privilège de voir les 
jours et les nuits se succéder pen
dant toute la durée de Tannée et des 
deux zones glaciales. Le soleil passe 
du méridien au zénith, de l 'équa
teur mercuriel aux époques des 
équinoxes, mais aux époques des 
solstices, il s'élève à, peine au-des

sus de 1 horizon pour les habitants 
de l 'équateur mercuriel. 

Quand aux zones glaciales voisi
nes des pôles de Mercure, elles sont 
constamment éclairés par le soleil 
pendant leur été et plongées dans 
l'obscurité de la nuit pendant leur 
hiver, les saisons de Mercure sont 
dues à la même cause que les nôtres, 
mais comme l 'équateur de Mercure 
est beaucoup plus incliné sur le 
plan de son orbite, que le nôtre sur 
le plan de l 'édiptique, les saisons de 
la planète inférieure sont beaucoup 
plus accentuées que les nôtres. 
Quelles singulières conditions clima-
tériques et météorologiques doivent 
produire des saisons aussi caracté
ristiques que celles de Mercure? 

Henry C O U R T O I S . 

AVIS A MM. LES LIBRAIRES 

Nous invitons MM. les li
braires , Editeurs, désireux 
de voir la SCIENCE POPULAIRE 
consacrer un compte rendu à 
leurs publications, d'en dépo
ser D E U X E X E M P L A I R E S , 
à la librairie Martinon, 3 2 , 
r u e d e s B o n s - E n f a n t s . 

La Rédaction. 

Le Gérant : BOUDARD. 

Paria. — Typ. L . LARGUIER, 11, rue duDelta. 

INSENSIBILISATEUR DUCHESSE 

Extrac t ion des d e n t s sans douleur, con
servat ion et guér iaon dea dents par l'auri-
fication à L O H D O R A S E C . 

Pose de dents et dentiers S A N S P L A Q U E S 
(brevetés , ) la i s sant l e palais l ibre, n'alté
rant ni l e s ens du goût , ni la prononciation, 
45, rue de L a f a y e t l e . 

L E D O C T E U R C H O F F Ê 
Offre g r a t u i t e m e n t à tous nos lecteurs la 7°" 
édition de son T r a i t é d e M é d e c i n e prati 
q u e , dans lequel il expose sa méthode consa
crée par 10 années de succès dans les hôpitaui 
pour la guérison de» m a l a d i e s c h r o n i q u e s 
d e t o u s l e s o r g a n e s , et des h e r n i e s , h é -
m o r h o ï d e s , g o u t t e , p h t h i s i e , a s t h m e , c a n 
c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d e v e s s i e et de 
m a t r i c e , etc. Adresser les demandes, quai S' 
Michel, 27, Par is . 

P Ô T J G U Ë S 
• « T S d r . un* bout. GASTRALGIES, DYSPEPSIES. iUUlV 

au repas conTr>'^^^M^^^^M^^^^^jj^^^M^^^^^g 
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*0 W E 3 * ANNE AU ¡Í- • 
HlSENSIBILISífEüff 

F U S I L S A N G L A I S 

SSet du С ж о к х в о м a n g l a i s sut u n й е т г е a bû-
1 ш и strient** e t garantie*, 

rmJMi м х m è m s i p r i s qu'à L o n d r e s . 

A . GUINARD $ О 
8, Д. Y U T O S D X L'opéra. 8 

(in face de la rue de TEchelle) 

SPECTACLES DE LA SEMAINE 

8 0(0 PORTE-ST-MÀRTIN. — Le Bossu. 
81[2 CHATSLET. — Mille et une Nuits-. 
7\\2 FOLIES-DRAMATIQUES. — la Mascotte 
8 0[0 AMBIGU. —• Les Cerises. 
7 3[4 NATIONS. — La Belle aux cheveux 

d'or. 
8 1T4 COMÉDIE-PARISIENNE. —Un homme 

de glace. — 115, rue Pigalle. 
8 0(0 CLUNY. — C'est la Loi. 
81x2 ATHÉNÉE. — Lequel. — Le Train de 

9 heures 15. 
8 1T2 & R Q U B D ' É T É . — Exercices équestres 
8 0|0 FOLIES B E R G È R E , — Tous les soirs. 
81x2HIPPODROME. — Tous les soirs. 

jeudis, dimanches, et fêtes à 3 h. 
JARDIN D'ACCLIMATATION. — Concerts 

jeudis et dimanches. — Les Gallois. 

I N U T B l C l H E t P 0 B J P j $ 

%WM E Ñ t A T I O N : F 0 R C É E | § 

DIGESTIONS DIFFICILES 
ti l'huison sc'iïk кг hapidh par 

E L I X I R G R E Z 
Toni-DigeBtii.— Médaille des Hôpitaux. 

Phla34p.LabriJyèreEtPhlo'.LsFI.4'50. Fco 2 Fl.9f_ Env. NOTICE gratis 

M A U X 
D! ESTOMAC 

2 0 RÉCOMPENSES dont 5 MÉDAILLES D'OR 

A L C t m Р Е М Е Я Ш Е ^ 

Bien supérieur à tous les Produits similaires. 
Souverain contre les Indigestions, 

Maux d'estomac, de cœur, de nerfs, de tête; 
Excellant aussi pour la toilette et les dents. 

F A B R I Q U E a L Y O N , c o u r s d ' H e r b o u v l l l e , 9 
M A I S O N à P U I S , r u e R i c h e r , « 1 . 

D a n s l e s p r i n c i p a l e s M a i s o n s d e P h a r m a c i e 
D r o g u e r i e . P a r f u m e r i e e t E p i o e r i e s f i n e s . 

SE MÉFIER DES IMITATIONS 

ш imtRAU tmiHnm useismEurn 
ChUrurte sodique, Ы-carbonaU*. arsenicale 

(SS sùllif. d'ariénut* Аш loodt par Htrt) 
Un in t . Terre à trois тегтев par Jenr STiuit o« 

pendant l e s repas. 
Régénère les enfants débiles et les personnel 

affaiblies. Anémie, Lymphatisme .Affections de la 
veau et âes voies respiratoires. Fièvres intermit
tentes. Emploi usuel en boisson et en gargarismes 
contre Iiîs BroncW.es et Angines ; en boisson et lo
tions pour les dartres légères, gerçures et rougeurs. 

rCOLusMCHETTES 
Et. 

PAPIER MOULÉ P l'ÏSnifim 1 m a n ^P'" recouvert dp toile WvH | fB B Linge élégant, solide, commode pour tons 
PE.IX DU BLAMCUliiâABa 

Papier couvert isfif
fiHF̂  Papier couvert 

de Toile 
1ID QUALITE 

a rîouz. 1 fr. 
6 . 5.50 il 10 fr. 

Par la poste, 20 c. en sas par doaziine. 
Envoi franco iâr chemin, de fer en France à partir de 2 5 îr. 
Envoi gratu i t et fco do eplondirie Catalogue i l lus tré 

1 Г GRAY. E.MEYaC",S", 4 3 , b a d e s C a p u c t n e s , P a r i s 

*sG

r«Ei AN.°f j . PARFCMEI1IE DE LA JEUNE MÏIIE j 
67, rue de Provence, Parts 

CRÈME ADOUCISSANTE 
POUR LE TEINT 

Fait disparaîtra les rougeurs et les I 
rû ositi3S de Li peau. Le pot, J fr. 
On offre gratis * l'Art d'élever les I 

Enfants * du JJr BHUCHrVHD. 

G O U O R O 

Liqueur normale concentrée de Goudron de Norwége 
Pour préparer Instantanément EAU, VINS, BIERE & TISANES de QûJdrOfl 

Un Fltcan «ufflt pour Se ccflvafncra de sa supériorité oontre : 

Affection! ioniques da la POITRINE, dos BRONCHES et de la YESSIE 
Ecoulements rebelles, Maladies ëpijjéhiqulS. 

2 fr.—̂ ARIB, rue do Rennes, i o s , et les Fbarxnaciea, 

V E R I T A B L E 

L I E B I G 

PRËClEli» POUR LES MALADES ET MÉNAGE 
5 Médailles d'or 4 grands Diplômes d'Honneur. 

TjiY T T71 *D lp- fac-similé de 
^••r^i-^TSliïX la signature 

EN ENCRE BLEQE 
SE VEND CHEZ LES ÉPICIERS ET PHAMACIENS 

A L C O O L D E M E N T H E E A U D E M E L I S S E 

D E S B É N É D I C T I N S 

M E L A B B A I Ë I I I ] I l ( Л Ш > 

E l i x i r e x q u i s , d igest i f souverain 

Le m e i l l e u r des dent i fr ices 

Indispensable pour la to i l e t te 

S 

PRODUIT SOUVERAIN CONTRE 

Apoplex ie , para lys ie , vapeurs 

Eb lou le sement s , migraine , mal de mer, e tc . , e t c . 

s-JI 

D i s t i l l e r i e d e l a I S é n é d i c t l n e d e l ' A b b a y e d e F é c a m p 

M A I S O N A P A R I S : 76, B O U L E V A R D H A U S S M A N N 
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S P É C I A L I T É D E M A C H I N E S A V A P E U R 4 - F I X E S E T L O C O M O B I L E S 

MACHINE HORIZONTALE 

L o c o m o b i l e o u s u r p a t i n s 
C h a u d i è r e à flamme d i r e i t e 

d e 8 à 5 0 « h o v a u x 

MACHINE VERTICALE DE I A 2 0 CHEVAUX 

Toutes 

ces 

Machines sont prêtes 

livrer 

E n v о 

franco 

des 

Prospectus 

détaillés 

MACHINE HORIZONTALE ( J 

Locomobile ou sur patins ^ 
Chaudière à retour de flamme, °-

d e 6 à C O chevaux 8 

M A I S O N J . H E R M A N N ' L A G H A P E L L E 

J . B O U L E T E T C I 0 , S U C C E S S E U R S , I N G É N I E U R S - M É C A N I C I E N S 

1 1 1 , F A U B O U R S P O I S S O N N I È R E . P A R I S ) 

oc С •I 

ч я 
IMPRIMER MOI-MÊME, «A«T« A U C U N N P P I R N U N O J J , 

d e l à1 ,000Exemplaires, Ecriture, Plan», Dessins, Musique, rte. 
tracés sur papier comme à l'ordinaire.—Prix selon iormat.—8 grandeurs. 

I M P R I M E R I E 4 C A R A C T E R E S „ „ „ . 

Contenue dan» une jolie boîte Si C A B S E S . — 5 8 0 lettres, chiffres; ACCESSOIRES et instruction 
E X P É R I E N C E S P U B L I Q U E S C H E Z L E S E U L I N V E N T E U R 

P A U L . A B A T , I 2 6 , R U E D ' A B O U K I R (PORTE ST-NENIS) P A R I S 

SNTIOII DES PROSPECT** ET SPÉCIMEN* CONTRE 2 S C. POUR L'AFRANCMSTEMENT. 
E X P É D I T I O N S CONTRE R E M B O U R S E M E N T O N M A N D A T - P O S T E JOINT À LA D E M A N D E 

RÉCOMPENSE NATIUIIALA 

DE 1 6 . G G 0 FR. 

ILÉUALLLÈD'OB.ETC 

A P É R I T I F ET F O R T I F I A N T 

PROCUTE AU SANG TES GLOBULES ROUGES QUI IN FONT 
LA RICHESSE ET /A FORCE. 

C R O I S S A N C E S D I F F I C I L E S , 
S A N G P A U V R E , A N É M I E , 

L Y M P H A T I S M E , S C R O F U L E S , ETC. 

PARI9. 35 ft !9, RUE DBOUDT. ET LES PHARMACILL 

B U L L E T I N FINANCIER D U 7 A O Û T 1 8 8 2 

B A X Q U E E T T O U U I ^ I O Y , 5 , I T L K H : \ D E I U , P A R I S 

P . T H U R W A N G E R & C , E 

Le marché es t e n voie de perdre la 
h a u s s e u n peu aoufflèa et boni souf
flée qu'il avait conqui se la s emaine 
dernière sur l ' escompte d e s - é v é n e 
m e n t s d 'Egyplo . La minis tère a donné 
sa démis s ion et l e s é v é n e m e n t s qui 
se dérou lent de l 'autre côté de la M é -
d i terrannée n'ont pas fini de peser 
sur la po l i t ique frança i se . e t m a l h e u 
r e u s e m e n t sur n o t r e marché finan
c ier . 

Quand le marché cesaera-T- i l de 
s ' abs t en i r? 11 serait peut -ê tre a v e n 
tureux de fixer des débats; cependant; 
i l est PERMIS de concevoir que lques 
espérances pour la campagne d'au
t o m n e . Quand l 'épargne sera b ien 
conva incue qu'el le ne p s u t acheter 
p lus bas, e l l e rev iendra à la B o u r s e . 

Alors qu'achetera-T-e l l e ? 
E l l e rev iendra à ces v ie l les e t s o l i 

des R e n t e s françaises ,qui ne donnent 
pas u n gros revenu ,mai s qui REDDENT, 
u n j o u r o u l 'autre , en sécur i té et en 
p lus va lue , ce qu'on peut perdre s u r 
le r e v e n u . P u i s , après les R e n t e s , les 
ob l igat ions de Chemins de fer et 
m ê m e l e s act ions qui ont si admira
b l e m e n t traversé la c r i s e . 

A L'automne auss i , l 'épurat ion des 
i n s t i t u t i o n s de crédit a u r a é t é opérée, 
LEH soc ié tés anémiques auront rendu 
l 'âme o u seront d e s c e n d u e s à des 
cours p lu tô t suscept ib le d'écarter que 
d'attirer de n o u v e a u x a c h e t e u r s . L a 
c l i en tè l e de la B a n q u e par i s i enne à 
940, de la Banque nat iona le à 390, 
du Crédit généra l français à 445, de 

la Soc ié té n o u v e l l e à 225, du Crédit 
de France à 1 8 0 , e t c , sera u n e c l i en
tè l e p lus c la irsemée e t m o i n s e n 
t h o u s i a s t e . 

Mais l e s ache teurs rev iendront 
p l u s serrés autour du Crédit foncier 
à 1.459, du compto ir d'escompta à 
1.020, de la B a n q u e d e P a r i s . à 1.100, 
de la Société généra le à 610 ; e t a ins i 
l e conse i l que n o u s v o u s d o n n i o n s , i l 
y a hui t j o u r s , sera jus t i f i é . Ce n'est 
pas l e pr ix de la va leur qu'il faut 
cons idérer , c'est sa q u a l i t é . Les t i 
tres côtés cher, s o n t s o u v e n t l e s t i 
tres côtés au mei l l eur marché . 

En ag i s sant a ins i , l 'épargne s 'é
v i tera l e s d é s i l l u s i o n s et les d é c e p 
t ions qui a t t e n d e n t i n f a i l l i b l e m e n t 
le pe t i t o u le gros portenr de t i tres 
qui, chaque m a t i n , bou leverse son 
por te feu i l l e e t pré tend décrocher la 
t imbale ou g a g n e r le gros lo t . 

Le t e m p s de la finance fantasmago
r ique est passé ; M. B o n t o u x a e m 
porté la recctLe aveu l u i . 

N o u s a i m o n s m i e u x présenter à 
nos l e c t eurs ces c o n s i d é r a t i o n s d'or
dre généra l qui peuvent les gu ider 
dans le cho ix da l eurs p l a c e m e n t s 
q u e de v o u s parler des var iat ions 
ins ign i f iantes e n ce m o m e n t des v a 
l e u r s de B o u r s e . T o u s ces m o u v e 
ments , qui c h a n g e n t avec u n e sou
daineté d é c o n c e r t a n t e , , n 'ont aucune 
s ign i f i ca t ion déf ini t ive . Le marché 
est nu l e t l es é v é n e m e n t s ac tue l s ne 
sont pas faits pour y porter r e m è d e . 

- P . T H U R W A T T O E R KT C". 

A U C O M P T A N T N 

B O U R S E L T D 7 A O U T 

FONDS PUBLICS 

3 0[0 

3 OTO amor.issa.ble. 

4 Q|0 

-к Ц2 OtO 

5 OLO 

Banque de France 
— de Paris 

Compioir d'Escompte 
Crédit Foncier 

— Lyonnais. 
— Mobilier 

ïlépôts et compt. courants. 
Société Générale 
Banque d'Escompte 

Est algérien.. 
EST 
Lyon 
Midi. 
Nord 
ORLÉANS 
•OUEST 
Omnibus 
liaz (Cie Parisienne) . . 
Trans^tlant que 
M1 ssageries Maritimes. 
Voilures à Paris 

Tanama 
Suez (actions) 

— DÉLÉGATIONS 
—• Socièiê civile 

Télégraphe 
4 0/0 autrichien. 
Egypte unifié 
Italien 5 OtO 
HONGROIS 
Tur.' 5 0,0 
"Banque ottomane 
Lembard 
Banque l . R . P . Pa> s-Autrich 
Mobilier csbagnol Jouissjnce 
Chemins aulric iens 
Sara gosse 
N.-O. autrichien 
НОТА d'Esl'agiie r 

Anualous 
iFoncier autrichien 

Si Oli 

81 60 

112 . -

Ha 30 

6320 . . 
10S0 . . 
1045 . . 
1435 . . 

673 50 
487 ВО 
710 . . 
610 . . 
545 . . 

575 . . 
733 . 

1035 . . 
1507 SO 
1Э80 
1320 

7 »8 7¿ 
1460 . . 
1390 . . 

485 . . 
720 . . 
790 . . 

530 25 
2493 . . 
1140 . . 
1900 . . 

S57 50 

252 SO 
87 10 

100 50 
10 80 

700 . . 
292 50 
477 50 
455 . . 
710 . . 
Ш 50 

570 .'. 

SEINE ET VILLE 
TLÉRARTEMBNT ПИ LÀ SHINE 

1835 60 
65 
БЗ 
71 

7ä 
76 

3 OÍ О . 
4 0[0.. 
3 ojo.. 
3 0|0.. 

Quarts. 
4 OlO.. 
4 0|0.. 

Bons de liquidation. 
Ville de Marseille. 

VALEURS FRANCHISES 
OBLIGATIONS 

Foncières 500 4 0|0 
— 100 4 0(0 

- — - 500 3 0|0 
79 3 0|0 330 p 
79 3 010 T p 

Communales 500 4 0 )0 . . . 
— 79 3 0|0 -35b p . . . 
— 79 3 0]0 T. p 

Alais an ivbône 
Bône-Gucima 
Est algérien 
Est 3 010 
Lyon fusion 3 0|0 

— 66 3 0|0 
VIOIO EMMANUEL 
lliui 3 0|0 
No 3 0(0 
Orléans 3 0|0 
Ouest 3 0[0 
Tramways Nord 

- Sud 
Omnibus 5 0|0 
Voitures 5 0|0 

FONDS ÉTRANGERS 
Anglais consolides 3 0[0. . 
Etats-Unis 4 1[2 0[0 

— 4 0/0 
Autriche 5 0[0 a r g e n t . . . . 
Domaniales 66. 

i Espagne E U 3IO|0 
— L otéi ieur 

RUSSEB 0|0 1 8 « » 
— — 70 

Oblig. 4 ORO 18('7 
— — 69 
— — 80 

Dette tunisien 
Bons de coupons 87 50. 

— 105. 
Ville do Naples T> 0 i 0 . . . t . 
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17 AOÛT 1882 J O U R N A L H E B D O M A D A I R E I L L U S T R É 3 " A N N É E 

I N" 131. — Prix 15 centimes ABONNEMENTS BUREAUX : 55, RUE MONTMARTRE 
! PARIS : un an, S fr.; six: mois, 4 fr. — DÉPAHTKMENTS : un an, 10 fr. ; six mois, 5 fr. — ÉTRANGER : un an, 12 fr. 

sQAlilAIKiî] : Le Soleil. — Chronique scientiiique. —• Les races hu
maines du plateau central de la France (suite). — Les grandes explo
rations. — institut populaire du progrès, au Trocadéro. — Dents ar
tificielles : Prothèse dentaire comparée (suite). —• Voyage en Espagne. 
.— Rapport adressé à la Compagnie Internationale des Téléphones. — 

. Le Lait. — La inouïe huppée. -- Bibliographie. — Correspondance. 
— Annonces. 

ILLUSTRATIONS —Le Soleil. — Les races humaines du plateau cen
tral de la France. —Les Galiliis, an Jardm d'Aeclimataiion. 

L A C O N Q U Ê T E D U S O L E I L 

LE SOLEIL • , • 

»1. Eg, IMPRIMFUfc. — P H O T O G R A P H E . ROTISSEUR. INCENDIAIRE. — ELECTRICIEN". — MECANICIEN. — r. ïC , E 

{Appareils Piffrc ) 
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4 l S 

L E S O L E I L 

CUISINIER. — DISTILLATEUR. — IM

PRIMEUR. — PHOTOGRAPHE. — RÔ

TISSEUR. — INCENDIAIRE. — ELEC

TRICIEN-MÉCANICIEN, ETC., 

Sous cette rubrique : « Effets de 

Réverbération Solaire, » dans notre 
dernier numéro, j 'avais signalé un 
cas à'incendie sur une tente, occa
sionnée par le jeu combiné de glaces 
étamées et sans tain. 

Plusieurs lettres manifestant l'é-
tonnement ou l'incrédulité, m'ont 
prouvé qu'il serait à la fois uti 'e et 
intéressant, pour un certain nombre 
de nos lecteurs, d'être mis un peu 
plus an courant du rôle passé, pré^ 
sent et futur joué par le Soleil tant 
dans notre vie domestique qu'au 
point de vue industriel. 

L'emmngasinage calculé de la 
chaleur solaire derrière les vitres, 
date des âges les plus reculés, 
et les fouilles pratiquées tant en 
Egypte qu'à Herculanum prouvent 
que nos serres actuelles sont la re
production de celles de l 'anti
quité. 

Pline raconte que des médecins 
se servaient de ballons en verre 
remplis d'eau, comme de lentilles, 
pour cautériser les plaies avec la 
chaleur solaire; et, par Plutarque, 
nous savons que du temps deJSuma^ 
les Vestales rallumaient le feu sacré 
lorsqu'il venait de s 'éteindre, à 
l'aide de vases métalliques, en forme 
de cônes soigneusement polis, qui 
reflétaient les ray jns solaires, dont 
la chaleur se condensait au fond de 
ces réceptacles. 

Il serait oiseux de revenir encore, 
dans la Science Populaire, sur l'in
cendie de la flotte romaine, par Ar-
ehimède. 

Les Egyptiens, de toute antiquité, 
et les Arabes, après eux, ont distillé 
des parfums dans des cornues de 
verre blanc, chauffées à l'aide du 
rayonnement solaire, et les miroirs 
concaves, fabriqués à Damas, pour 

L A S C I E N C E P o t J t j L l t f t É 

cet usage, jouissaient m ê m e ' d ' u h e 
vogue particulière. 

Vers la fin du XIII e siècle, un 
Slave, ViteLo, puis un moine an
glais, Hoger Bieon t racèrent de 
l'emploi des « miroirs ardents » et 
composèrent de gros manuscrits sur 
ce sujet. 

Roger Bacon en fit même une in
dustrie : ses miroirs d'acier « va
laient dix livres en monnaie de 
Paris. » 

A leur tour, au XVI" siècle, Am-
broise Paré, puis Adam Honicer, 
s'occupent de la distillation parle ca
lorique solaire; ils sont bientôt suivis 
par Salomon deCans qui loi applique 
laf rce d'expansiondel 'airsurctiauf-
fé par le soleil à la mise en mouve
ment d'une machine élévatolre ail-' 
mentant « une fontaine conti* 
nuellè. » 

S o n l i v r e : « Raison des forces 
mouvantes,* p u b l i é e n 1 6 1 5 , donne 
l a d e s c r i p t i o n d o cet te f o n t a i n e ainsi 
q u e cel le d ' u n e machine à musique 
so la i re . 

V i l l e t t e , o p t i c i e n à L y o n , a u c o m 
m e n c e m e n t d u X V I I 9 s ièc le , é m e u t 
le m o n d e s a v a n t par ses m i r o i r s 
m é t a l l i q u e s , a v e c l e s q u e l s 11 fa i t 
b o u i l l i r d e l ' e a u , c u i r e d e s œ u f s I n s 
t a n t a n é m e n t , p u i s f o n d r e dps l i ngo t s 
d e p l o m b et d ' é t a i n en peu de m i 
nutes. 

A g a c é d 'entendre traiter d e fable 
l a destruction d e la flotte Romaine 
devant Syracuse, Buffon construisit 
Un châssis rectangulaire, d e 2 mètres 
20 sur 2 m . 60, composé de 360 pe
tites glaces étamées et mobiles à v o 
lonté; il fallait u n e heure p o u r orien
ter convenablement ce t engin plus 
ingénieux que pratique, avec lequel, 
cependant, en l 'an 1747, au mois 
d'avriLà 00 mètres de distance, n o t r e 
Archimède français fit flamber u n e 
planche de sapin ; puis, à 10 mètres, 
réussit à mettre des métaux en fu
sion. 

En 1867, Saussure, de Genève, 
superpose p 'usieurs caisses en verre 
blanc decal ib ies différents, ouver
tes par le bas et entrant très libre-

nient les unoâ dans les autrr-s, le 
tout reposant sur une table de bois 
noirci. 1 1 présente cet appareil aux 
rayons solaires et obtient ainsi « U 
cuisson de fruits qui rendaient leur 
jus, » mais sans réussir à faire la 
soupe. 

Nous glisserons sur la collabora
tion artistique que le Soleil n'a cessé 
de nous donner depuis Niepce et 
Daguerre jusqu'à Pierre Petitlepho-
tographe, officiel du dernier des Ca
raïbes tant il nou-i torde de passera 
l'avenir de VExploitation So aire. 

Un homme de génie, l'auteur de 
« Philippe III.» uns tragédie qui fit 
courir tout Paris en 18!]8, Andrand, 
poète à ses moments perdus, était 
Un ingénieur des plus remarqua
bles. 

Le principe de la télégraphiée! des 
Horloges pneumatiques, réalisées 
aujourd'hui, appartient à Àndratid 
dont l'objectif constant fut rlerempla-
les forces mécaniques, toujourscoû-
tenses, par cette force naturelle ; 
l'air comprimé. 

L ' i d é e d ' a r r i v e r à d é c u p l e r cette 
f o r c e , p a r l a d i l a t a t i o n ^ l 'a ide d 'un 
c a l o r i q u e n e c o û t a n t r i e n , conduis i t 
A n d r a u d a c o n s t r u i r e s o n < four
neau so'aire, » a v e c l e q u e l il obt int 
des r é s u l t a t s s u p é r i e u r s à ceux de 
B u f T o o et de ses devanciers. 

En 1847, Francbot construisit une 
« cuisinière > chauffée à l 'aide d ' u n 
réflecteur en cuivre argenté, et il 
obtient « la cuisson des pommes 
de terre » en plein mois de dé
cembre. 

Nous arrivons enfin à notre eon* 
temporain,M. MoUchot, q u i , sans Ou
blier les essais de ses devanciers, 
peut être considéré justement comme 
l ' inventeur pratique de l a conquête 
da Soleil au profit de notre industrie 
aussi bien que de nosbesoins domes
tiques. 

L'étude des perfectionnements et 
des applications dus à cet infatigable 
chercheur* l a description illustrée 
d e ses ingénieux appareils, s e r o n t le 
sujet d'un second article destiné à 
vulgariser un progrès, dont les ré-
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sultats ne tarderont pas à être ap
préciés, principalement dans les 
pays du Soleil, telles que les colonies 
européennes d'Afrique, d'Asie, d A-
mérique et d'Oceanie. 

( i suivre). 

Ë . TAILLEBOW. 

CHRONIQUE S C I E N T I F I Q U E 

Les nouveaux télescopes. — 
L'examen des projets relatifs à la 
construction d'une grande coupole 
destinée à recevoir la lunette mons
tre de l'Observatoire est poussé avec 
une grande activité. 

Cette coupole doit s'élever sur les 
terrains dites d'Arago, lesquels vont 
être transformés en jardin public. 

Les projets déposés (actuellement 
au nombre de sept), ont été exposés 
par l'éminent sous-directeur de l 'Ob
servatoire; M. Lœvy, dans une des 
salles du Musée astronomique. 

D'autre part, un nouveau téles
cope aux proportions gigantesques va 
être installé prochainement à l'Ob
servatoire de Poulkovo en Russie, 
Depuis un an on s'occupe de la taille 
des lentilles, lesquelles sont compo
sée.; de masses de verre de nature 
différente, de tlintglass et de crown, 
et au mois d'octobre, l'objectif pourra 
être présenté à l 'examen des astro
nomes russes. 

La longueur totale du télescope 
de Poulkovo sera de 45 pieds et le 
diamè're libre de l'objeciif de 30 
pouces, auxquels s 'ajoutent 2 pouces 
pour les montures ; l 'appared sera dis
posé sur une tour mobile, en fer, rou
lant sur des rails. 

Si, à l'aide de ce télescope, on ne 
peut apercevoir des habitants dans 
la lune, on verra, dans tous les cas, 
cet astre de très près, car on pourra 
le rapprocher à une distance de 38 
lieues do notre globe. 

Une éclipse en Chine. — Les Chi

nois, malgré leur contact déjà ancien 
avec les Européens et même l'élude 
à laque.le ils se livrent des sciences 
et des arts de l'Europe, n'ont pas 
perdu leurs préjugés en ce qui con
cerne certains phénomènes célestes, 
les éclip.-es notamment. 

Le 14 mai dernier, les habitants 
de Péking ont été comme d'habi
tude, vivement impressionnés par 
une éclipse de soleil qui a duré deux 
heures. Dès que le disque de l'astre 
fut obscurci par l 'ombre, le ciel, de 
son côté, se couvrit d'épais nuages. 
Dès lors, les Chinois se préparèrent 
au plus épouvantable des cataclys
mes. Ils firent en toute hâte des pe
tits paquets de leurs effets précieux, 
puis ils s'enfermèrent dans leur lo
gis, pendant qu'au dehors les gongs 
des temples boudhistes s'efforçaient 
de mettre en fuite le chien céleste 
qui ne faisait qu 'une bouchée du so
leil. Grâce à Bouddah, la lumière du 
jour reprit sa clarté habituelle, la 
nature sou éclat, et les Chinois ras
surés revinrent à leurs occupations 
en se félicitant de l'avoir échappé 
belle, 

Le Glossographe. — Plusieurs 
sociétés savantes de Leipzig et de 
Berlin viennent de recevoir de M. A. 
Genti li un appareil de son inven
tion dont le but est de reproduire la 
parole, en caractères facilement dé
chiffrables et avec la rapidité ordi
naire de la parole elle-même. 

Il est facile de concevoir qu'un 
style ùbran t , appuyé sur une bande 
de papier qui se déroute, trace des 
signes différents pour chaque variété 
de vibration, de façon à former un 
alphabet spécial de sons. Ce principe 
est d'ailleurs celui sur lequel se sont 
appuyés, il y a quelques années, 
MM. Varley etBoudet de Paris, pour 
poser et résoudre le problème en 
en question. Mais, l 'appareil dout 
nous voulons parler aujourd'hui re
pose sur un principe tout différent: 
Dans cet instrument, ce sont les 
mouvements de la langue qui se 
trouvent enregistrés et retracés; c'est, 

d'ailleurs ce qui a valo à l 'appareil 
le nom de Glossographe. 

L'organe est emprisonné dans 
une sorte de cage formée de six pe
tits leviers mobiles extrêmement lé
gers, conespondant chacun a u n e 
pointe traçante qui en suit exacte
ment toutes les impulsions, et les 
reproduit sur une bande de papier, 
il suffit de six leviers, quoique la 
plupart des alphabets contiennent 
de vingt-cinq à trente lettres, parce 
que le Glossographe s 'exprime dans 
un langage purement phonétique,où 
les b et les p, les t et les d, les k et 
les g, etc., ne diffèrent que par l'in
tensité de la vibration. Le système 
d'écriture repose sur certaines rè
gles qui en rendent l'usage facile, et 
qui sont fondées sur les lois de la 
construction des s\ llabes et de la 
combinaison des consonnes. 

Le Glossographe peut être em
ployé à la sténographie, mais d 'une 
manière assez bizarre. Il suffit que 
le sténographe, s'arrnant du Glosso
graphe, répète les paroles de l'ora
teur au fur et à mesure qu'elles se 
produisent. 

Le Famsile de la mouche, —- A 
la suite de longues et patientes re
cherches, le D r Tailon vient enfin de 
découvrir que la plupart des mou
ches communes ont, sur la t rompe, 
des vers parasites très petits; en effet 
leurs dimensions sont celles-ci : 
8(1000 de pouce de longueur, et, en 
largeur ; lplOOO de pouce seulement. 
Ils sont classes parmi les Nematoidœ, 
genre Anguilluda. Leur nombre varie 
de sept à dix sur la trompe d'une même 
mouche. A l'aide d'un grossissement 
de 25 diamètres, on peut découvrir 
leur forme générale, mais on ne 
peut discerner les détails de leur 
structure qu'avec des grossissements 
beaucoup plus considérables. 

D'après M. Tailon, ces anguillules 
joueraient un certain rôle dans le 
transport opéré par les mouches,de 
certaines maladies contagieuses, no
tamment de la trichinose. 
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Les dangers de l'acide phénique. 
— Nous détachons de la Revue 
Scientifique du journal le Soir le 
passage suivant : 

L'emploi fréquent et presque ba
nal que l'on fait tous les jours des 
préparations phéniquées a facile
ment habitué le public à les regar
der comme tout à fait inoiïensives. 
Elles demandent cependant à n 'être 
appliquées qu'avec beaucoup de 
précaution, car elles ont causé bien 
plus d'accidents qu'on ne le croi
rait. 

Ainsi, il existe actuellement dans 
la science d'assez nombreux cas d'em
poisonnements produits par l 'em
ploi chirurgical de l'acide phénique. 
Il ne s'agit pas de gens ayant avalé 
de cette substance, mais seulement 
de blessés ou d'opérés dont les 
plaies ont été pansées avec ce com
posé. 

Ces accidents peuvent se présen
ter sous différentes formes : 

Le plus souvent,ils se manifestent 
simplement par un phénomène uni
que, la mélanurie phéniquée. 

Dans d'autres cas moins fréquents, 
les accidents présentent une tout 
autre physionomie et constituent un 
ensemble symptomatique auquel on 
a donné le nom d'intoxication phé
niquée aiguë ou carbolisme, — car 
'acide phénique s'appelle aussi acide 

carbolique, — caractérisée spéciale
ment par des phénomènes convul-
sifs toniques, des troubles cardia
ques et pulmonaires de l'inflamma
tion des reins de la mélanurie, 
etc. 

Enlin, il paraît qu'il existe des 
cas fort rares d'intoxication phéni
quée chronique. 

il est assez curieux de voir que, 
localement, l 'acide phénique retarde 
la cicatrisation des plaies.leur donne 
un aspect lisse, vernissé ; les bour
geons charnus, par lequel se mani
feste, comme on sait, le travail de la 
réparation des parties vivantes ; ces 
bourgeons se produisent difficile
ment et sont d 'ordinaire, peu vi-

vaces, parfois grisâtres, comme vi
treux. 

Dans quelques cas e n c o r d a plaie 
se recouvre d'une sorte de couenne 
peu épaisse, adhérente aux parties 
sous-jacentes, amenant, lorsqu'on 
la détache, un léger écoulement 
sanguin. 

La peau, au voisinage de la plaie, 
en contact avec une solution même 
faible au 40e d'acide phénique ou 
même avec la gaze phéniquée, pré
parée d'après la méthode de Lister, 
peut présenter diverses affections : 
éruption d'acnée due au pansement; 
l 'érythème phénique, fréquent, sur
venant parfois le second jour de 
l'application du pansement ; cet éry-
thèmepeut présenter des symptômes 
différents. 

Dans certains cas, c'est une affec
tion locale sans réaction aucune ; 
dans d'autres, cet érythème peut 
être cause d 'une élévation de tem
pérature considérable* de troubles 
gastriques. 

Tous ces détails sont peut-être un 
peu techniques pour nos lecteurs-
mais ils serviront peut-être à leur 
faire remarquer les dangers de 
l'emploi imprudent de cet acide, 
dont on a vraiment abasé depuis 
quelques années. 

Vibrations imprimées au sol par 
le passage des trains. — La Société 
sismologique du Japon vient de rece
voir de M.Paul quelques renseigne-
mentssur les vibrations que produit, 
sur le sol, le passage des trains de 
chemin de fer.Pour exécuter l 'expé
rience l 'auteur de ces renseignements 
plaça une cuve remplie de mercure 
sur un socle solidement encastré en 
terre, et observa, à l'aide d'un téles
cope l'image des objets réfléchis à 
la surface du métal. 

Il a pu constater ainsi qu'un train 
express, passant à une distance d'un 
tiers de mille, faisait vibrer le mer
cure pendant deux ou trois minutes. 
Une voiture ordinaire, passant sur 
une route empierrée, à 100 mètres 
.de l 'appareil, imprimait une trépi

dation au mercure, chaque fois que 
la roue rencontrait un caillou. Ces 
observations peuvent présenter un 
intérêt réel dans certains cas; car 
on sait que la dynamite, le coton-
poudre, le fulminate, peuvent faire 
explosion sous l'influence de trépi
dations relativement très faibles. 

L E S RACES H U M A I N E S 
DU PLATEAU CENTRAL DE LA FRANCE 

(Suite) 

Avec l'âge de la pierre polie ap
paraît un étal de choses complète
ment différent : la domestication des 
animaux,l 'agriculture,la céramique, 
le polissage de la pierre, la fabrica-
toindes étoffes,les grandes construc-
truclions lacustres,les dolmens et les 
menbirs, tout nous annonce qu'une 
invasion civilisatrice s'est plus ou 
moins rapidement étendue sur toute 
l 'Europe, Désormais, les races plus 
anciennes ne seront plus que peu de 
chose ; elles seront reléguées à un 
rang très subalterne par le conqué
rant supérieur. Il est positivement 
établi que les hommes de l'âge de 
la pierre polie appartenaient à la 
souche Aryenne ; mais, quelle était 
leur langue à celt i époque? Les vé
ritables diomes aryens étaient-ils 
même formés à l'état d'embryon ? Ce 
sont deux questions encore pen
dantes et qui ne seront probable
ment pas résolues de sitôt. 

Quels rapports les Aryens de ces 
premières invasions avaient-ils avec 
les véritables Gaulois de l'histoire "! 
Ceci est tout aussi incertain, bien 
qu'on puisse penser avec raison que 
les hommes de cette période étaient 
de plus proches parents des Gaulois 
que des Germains. 

Dans le cours de l'âge de là pierre 
polie, il se produisit des change
ments plus ou moins profonds dans 
les industries,mais ces changements 
ne paraissent pas indiquer une nou
velle grande invasion; ils sont lenls 
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et graduels : il ne paraît pas y avoir 
eu autre chose alors, dans l'état pré
sent do nos connaissances, que des 
luttes de tribus à tribus de même 
race, et les hommes quaternaires ne 
semblent pas avoir jamais pu, alors, 
secouer le joug. 

Lorsque le bronze se montre en 
Occident, il le fait peu à peu, il 
n'apparaît, d'abord, qu'en faillie 
quantité ; il semble venir de loin. 
Nous n'admettrons donc pas pour 
cette première phase de bronze dé
signée sous le nom de période Cé-
bêinennej une nouvelle conquête, 
mais, seulement une influence qui 
était étrangère et qui,très probable
ment, s'est infiltrée en France par 
la Suisse. Si le bronze était, primiti
vement, chez nous, le résultat d'une 
industrie indigène, il serait précédé 
par un âge du cuivre dont il ne 
reste pas de traces suffisantes en 
Occident, jusqu'à ce jour, pour 
qu'on puisse admettre son existence. 
Nous pensons, avec M. de Mortillet, 
que le bronze est venu de l 'extrême 
Orient, mais nous ne pensons pas, 
avec M. Bataillard, qu'il ait été in
troduit par les ancêtres des Bohé
miens actuels, misérable horde moi
tié aryenne moitié inférieure,chas= ce 
de l'Inde à une époque relativement 
récente et qui serait encore incapa
ble de nos jours, de fabriquer les ob
jets de bronze delà belle époque. Que 
les Bohémiens fassent encore quel
ques objets analogues à ceux de la 
période du bronze,cela est fort possi-
ble,mais,c'est uniquement un souve
nir d'une industrie plus ancienne 
pratiquée par une race bien autre
ment intelligente. 

J'ai dit que le bronze s'était in
troduit peu à peu et de proche en 
proche, c'est ce qu'indique nette
ment la physionomie de la première 
période de bronze ; toute autre est 
la seconde phase de la période du 
bronze telle que nous la concevons; 
une révolution immense se produit 
alors, dans toute l'Europe ; au lieu 
de continuer à ensevelir les morts 
on les brûle, ce qui suppose une re

ligion nouvelle et toute différente, 
venant se substituer, avec vio
lence, à une plus ancienne. Un tel 
fait ne peut s'expliquer que par une 
conquête. 

Lesépées en feuille de laurier, les 
diadèmes, les spirales, etc., etc., in
diquent une industrie nouvelle et 
très supérieure, [.es poignées des 
épées, les bracelets, indiquent des 
extrémités fort petites. Ces objets 
ne sont pas seulement venus p a r l e 
commerce, car nous possédons des 
preuves que, dans presque toutes 

TYPES ROBENHAUSIENS o u de la PIERRE POLIE 

P o i n t e d e flèche e n s i l e x et h a c h e en p i e r r e 
p o l i e d a n s sa g a i n e de B o i s d e Cerf 

les parties de l 'Europe, il y avait 
alors des fondeurs très adroits. 

Nous croyons donc fermement, en 
présence de tous ces faits, qu 'une 
immense invasion d'une race paUi-
culière et orientale est venue fondre 
alors sur l 'Europe et que cette race 
y a dominé pendant une longue 
série de siècles. Nous ne connais
sons pas encore le type physique des 
hommes de cette époque, par suite 
de l'usage de brûler les morts, mais 
comme on ne peut supposer que la 
population d'alors ait été complète
ment anéantie sans laisser de sur
vivants jusqu 'ànotre époque, on par
viendra, un jour ou l 'autre, à con' 

naître les caractères de cette race 
qui a joué un si grand rôle dans l'his
toire du monde et de la civilisation. 
Les modifications introduites,par la 
suite, dans la manière de travailler 
le bronze, le martelage s'ajoutant au 
travail du fondeur, la découverte de 
l'art de souder, etc., sont des pro
grès nécessairement amenés par le 
temps et qui ne supposent nulle
ment desinvasions nouvelles.Ce n'est 
aussi, très probablement, que par 
voie de commerce, que les Phéni
ciens et les Etrusques influèrent sur 
la fin de l'âge du bronze dans notre 
pays; mais, il est fort probable, 
pour ne pas dire certain, qu'ils ont 
aussi laissé, parmi nous, quelques 
traces de leurs races. 

Comme je l'ai déjà dit, nous ne 
savons rien ni des langues, ni des 
religions, ni du type physique des 
populations de l'âge du bronze. 
Toute notre science,à leur égard, se 
réduit à savoir qu'ils avaient les ex
trémités petites, tout au moins les 
mains. 

Une statuette de bronze, formant 
le manche d 'un couteau, a bien un 
faciès indien de race inférieure; mais, 
ce couteau reproduit-il le type d'un 
conquérant de cette période ? La 
chose est peu problable, et il vaut 
mieux penser qu'il représentesoit un 
esclave indigène, soit un indien de 
caste inférieure. Sachant si peu de 
choses des hommes de la période du 
bronze, nous ne pouvons décider 
quel était leur degré de parenté 
avec ceux de la pierre polie, d'une 
part, avec ceux du fer de l 'autre ; 

dans tous les cas, les races de ces 
deux périodes devaient être Aryen
nes pu fortement aryanisées. 

Ces hommes du premier âge du 
fer semblent venus par la vallée du 
Danube, et ils étaient évidemment 
aryens ; mais, pour ce qui est de 
leur degré de parenté directe avec 
les populations du bronze, c'est en
core une question fort litigieuse. 
Cependant, en tenant bien compte 
de toutes choses, il me semble fort 
vraisemblable qu'ils devaient résul-
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ter d'un mélange fie pnpii'ntions de 
l'âge du bronze, et de tribus orien-
t.ile- d i j i en possession du 1er : de 
là, u r e indnsiiie mixte. 

L st c Tid âge du fer nous fournit 
des objet:-, de forme:* très différentes 
e tqui indiquent des hommes p l i s 
grands, p us fous, se servant de 
longues épées aux larges poignées. 
C'est évidemment une race de guer-
ri'Ts, et aussi dp travaille irs, qui 
prend pi>sM'Ssiori de l'Oct idenl.Cet e 
péri de correspond-elle à 1 arrivée de 
tous les rameaux gaulois propre
ment dits, ou. seuli meut ,à celle des 
derniers envahisseurs de cette race? 
Est-elle, au contraire, uniquement 
caractérisée par des envahisseurs 
germaniques ? Ce sont des ques
tions qui sont loin d'être complète
ment tranchées, bien qu'on ait le 
droit de considérer les populations 
du premier âge du fer comme re
présentant déjà, au moins, un ra
meau gaulois. 

Quoi qu'il en puisse être, nous 
pouvons avoir la certitude que 
presque toutes les invasions, à par
tir de la pierre polie, ont été surtout 
l 'œuvre de populations aryennes, 
ou, tout au moins, fortement arya-
nisées. 

L'Archéologie, tout aussi bien 
que l'Histoire, tend donc à établir 
fort nettement que les races de no
tre pays sont essentiellement multi
ples ; les résultats fournis par la pa
léontologie humaine seront tout 
aussi significatifs. 

Comme j 'a i déjà eu l'occasion de 
le faire remarquer, nous ne savons 
rien de l'Homme du tertiaire mio
cène, sinon qu'il a existé et qu'il 
cuisait déjà, probablement, ses ali
ments. Pour ce qui concerne l 'épo
que tertiaire pliocène, nous connais
sons déjà quelques maxillaires infé
rieurs fort remarquables par leur 
grossièreté, et surtout, par leur lon
gue apophyse coronoïde dépassant 
le Condyle. Bien qu'on ail trouvé à 
notre époque» citez des idiots, des 
mâchoires t tèa analogues, nous na 
v o y u u & p i i â q u ' u n a i l des f a i s o n s b i e n 

sérieuses de révoquer en doute la 
haute antiqu té des quelques maxil
laires d nt il vient il Cire question 
cl qui oui éié t ' o m é s en Italie ainsi 
que dans quelques autres parties de 
l'Europe. 

A. B o u j o i ; . 
Docteur èa-sciences. 

(A suivre). 
. .«&*, 

LES GRANDES EXPLORATIONS 

CAUSEl'.IUS GÉOGHAPI1IQUE3 

A V A N T P R O P O S 

Comme nous l'avons promis à nos 
lecteurs, nous allons continuer la 
série des grandes explorations afri
caines ou, pour mieux dire, nous 
allons les reprendre sous une nou
velle forme que nous tâcherons de 
rendre attrayante le plus possible. 

Aujourdhui , plus que jamais, le 
public porte un intérêt particulier à 
ces grandes questions de la coloni
sation de l'Afrique ; beaucoup se 
préoccupent de la fondation d'un 
nouvel empire des Indes françaises 
dans ces vastes contrées, et il y a. 
comme l'on dit vulgairement, quel
que chose dans l'air qui fait tourner 
les regards vers l'Afrique comme 
vers une nouvelle terre promise, une 
nouvelle Fiance. 

Mais, à côté du but purement 
scientifique ou mercantile que pour
suivent nos explorateurs, il en est 
un aulre digne aussi d'attirer l'at
tention : La régénération des Afri
cains. 

C'est celui-là que la France ne doit 
pas perdre de vue, sous peine de 
méconnaître ses intérêts, même com
merciaux. 

Anne Baffenel, que cite M. le di
recteur Quinlin dans un de ses écrits, 
disait : 

« La civilisation de l'Afrique est 
» la grande œu\ re de notre époque. 
» Peu de siècles se sont déroulés 
Î dans le temps sans laisser à la 
» posteri i un monument de leurs 
* travaux, l'eu de nations ont fourni 
» l e u r c a r r i e r s sacs la isser d a n s 

» l'histoire quelques belles pages 
» que les générations lisent a\ec 
» respect. 

» De toutes les œuvres des temps 
» passés, il n'en est pas de plus 
» belle, il n'en esl pas de plus digne 
J> d'immortalilé que la régénération 
» des Africains, et la nation qui 
» l'accomplira sera grande ent;e les 
» plus grandes. » Souhaitons que 
ce soit la France. 

Un avis, en passant, aux lecteurs. 
Nous avons cm qu'il était nécessaire 
de donner une impulsion nouvtlle 
au courant littéraire qui veut réagir 
contre les tendances par trop natu
ralistes, et quelquefois malheureuse
ment, pornographiques de certaines 
feuilles quotidiennes ou hebdoma
daires, destinées à servir de pâture 
aux instincts bestiaux des masses. 
Aussi, pour remédier, dans une cer
taine mesure à cet état de choses, 
il nous a paru bon de publier des 
récits exacts et intéressants des 
grandes explorations dont l'Afrique 
a été le théâtre depuis quelques an
nées. Toutes ces explorations, du 
reste, ou presque toutes, sont fran
çaises, les couleurs nationales n'ont 
cessé de flotter, dans ces derniers 
temps, aumilieu des contrées mysté
rieuses de l'Afrique, et les modestes 
héros qui les ont dirigées, qui les 
ont accomplies, ceux-là ont bien 
mérité de la patrie, ils sont bien di
gnes de voir leurs exploits racontés 
à tous, car ils ont, sans arrière pen
sée, sans lâcheté, sans hésitation, 
prodiguéleurs forces et leur dévoue
ment à la sainte cause du progrès; 
ceux qui ont succombé sont morts 
en faisant face à l 'ennemi, en vrais 
français, et leur mort même a été 
l'affirmation des principes de la ci
vilisation, leur dernier cri a été un 
cri de fraternité humaine ! . 

Eb bien, il y a là, nous en sommes 
persuadés, de quoi instruire et mo
raliser, et nous croyons fermement 
que l'intelligence t t le cœur trouve
ront des émotions plus vraies, plus 
saines et plus \iriles dans la lecture 
d e ces e i p l o r a U o f t s h a r d i e s , q u e dans 
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celle fie tel ou tel roman si natura
liste qu'il soit. 

Nous n'avons pas besoin d'ajouter 
que, dans ces relations, l'impartia
lité et l'exactitude seront nos seuls 
guides et que nous ferons, dans la 
mesure du possible, tous nos efforts 
pour en rendre la lecture attrayante. 
Nous y joindrons des dessins des 
cartes, des plans qui feront com
prendre le texte en môme temps 
qu'ils flatteront la vue, 

Nous commerçons ces récits par 
celui de la mission dn capitaine Gal-
lieni (1) dans le Haut Niger et à 
Ségou. C'est une des explorations 
récentes qui doivent ouvrir à notre 
commerce des débouchés excessive-
ni'iit importants. Cette mission a fait 
faire un pas immense à la question 
africaine, à la solution de laquelle la 
France est intéressée plus que nulle 
autre nation. 

LA MISSION DU CAPITAINE G-ALLIENI 

DANS LE HAUT NIGER ET A SÍ1G0Ü 

I 

Exposé des motifs qui ont amené 
la mission Gallieni. 

La France, de ses avant-postes du 
Sénégal, ne pouvait rester immobile 
et indifférente devant les tentatives 
faites par les étrangers pour trafi
quer sur le Niger. Aux portes du 
Soudan, à une distance relativement 
très courte du fleuve, artère magni
fique pour aller jusqu'au plateau 
central, la France comprit qu'il était 
de son devoir et de son intérêt de 
s'établir d'une façon solide et dura-r 
ble sur ce continent que les derniè
res explorations nous ont montré 
fertile, bien arrosé, bien peuplé et 
accessible à la civilisation. 

C. LAROCHE, géographe, 
Sfcrélatre général de. la Compagnie genérale de 

l'Âf ique. truncaise, membre de la Société de 
Géographie, membre aelif et correspondant de 
planeara Sovietes savantes françaises et élran-
¡eres, eic., etc. 

(A suivre.) 

(1) En préparation ! La mission Fiat» 
ter» d'ètppe* l«» doaunients le* ulu* ré» 
mit,. 

Nous pensons que nos lecteurs 
liront avec plaisir cet intéressant 
avis: 

P a l a i s d u Trocadèro 

INSTITUT POPULAIRE DU PROGRÈS 

Fondé par Léon Jaubert 

Observatoire populaire. — Les 
observations astronomiques publiques 
et gratuites ont lieu à l'Observatoire 
populaire du Trocadèro tous les jours 
da beau temps, de H h. 1|2 à 11 h. 
lu s o i r sous la direction, du fondateur 
M [jfQ i Jaiibnit. 

Ou anprend à toutes les personnes 
qui le désirent à faire usage des ius-
t.umen's astronomiques et à les diri
ger sur les célestes corps les plus 
intéressants. 

Pour fréquenter l'Observatoire il 
suffit de se faire inscrite au secréta
riat (palais OU Trocadèro aile côté de 
de Passy). 

Ecolepopulaired'\stror>om:-e et de 
Mfti'oro-ogie. — Un cours po,>u aire 
d'Astronomie et de Moréorologio 
e.si fait tous les jeud's soirs à 8 h. L2 
par M. Léo , Jaubert aux. élèves 
de l'Ecole populaire d'Astronomie 
et de Météorologie. 

Le public est. aussi admis à ce cours 
qui dure toute l'année depuis le com
mencement d octobre jusqu'au com
mencement d'août. 

Cours populaire d'Astronomie des
criptive. — Ce cours plus spécialement 
destiné aux élèves des lycées, collèges, 
Ecoles municipales, pensions et institu
tions diverses, sera fait par M. Léon 
Jaubert tous les jeudis à 8 h. 1|2 du 
soir pendant les vacances. L commence 
le 10 août et finit le 28 septembre. Il 
embrassera les mat ères renfermées 
dans les divers traités classiques de 
cosmographie et d'asti onomie. Les 
démonstrations seront faites à l'aide 
d'instruments, d'appareils, de plans et 
de nombreuses projections. Chaque 
soir après le cours, les démonstrations 
sont continuées directement sur le ciel. 
L'on apprend à ceux qui le désirent à 
diriger eux-mêmes les instruments 
astronomiques sur les corps célestes 
[es plus intéressant. Les parents • des 
élèves, les personnes munies de car
tes y seront aussi admises, 

Ecole populaire de Micrographie. 
— Un cours populaire de Microgra
phie accompagne d'exercices pratiques 
commenû - le mercredi 2 auù.a 8 h. 1[2 
du soir. La première partie de ce 
cours est iaite piir M. Léon Jaubert. 
Elle embrasse la connaissance du mi^ 
oroscope, les moyens pratiques du fuira 
îsi ptéfc/Hrations onli iRii'ns ahiel que la 
préparation CLEG FÉOUTEI «S DAS âlrers 

produits alimentaires, soit à leur état 
de pureté, soit lorsqu'ils sont altérés, 
orelatés ou falsifiés. Il montrera aussi 
à faire les préparations des parasites 
externes et internes qui vivent a u dé
triment de l'homme et des animaux. 

M. Léon Jaubert continuera le coins 
par l'exposition des méthodes et dos 
découvertesde MM. Pasteur et Tous
saint. On apprend gratuitement à toutes 
les personnes qui le désirent et aux 
élèves Jes diverses écoles, à faire 
usage du microscope. 

Les exercices populaires de Micro
graphie du Jeudi et du dimanche dws 
l'après m di sont, dirigés p a r M. le D" 
Laitier, M. Muro, M. leD- Retteror, 
M. Léon Jaubert. 

Ecole populaire de Biologie et 
d'Hygiène. — Les personnes qui d é 
sirent en faire partie doivent s u f a i r e 

inscrira spécialement pour l'Ecole de. 
B ologie et (ITTvgièue. hes p e r s o n n e s 

inscrites, seules, pourront assister aux 
préparations f X ü é imentales sur les 
animaux vivants, de^tméesaux iémons-
tianons pour l e s ro f é - e u c e s | un i r )ues 
dn B ologie, de Physiologie e t d'Hy
giène. Ei les s e r o n t seules ad mises dans 
l e laboratoi e de physiologie. 

Un cours d j
 p h y s i o l o g i e et d'hy

giène, p'rir le D r Mat h' lin commencera 
l e 11 août a 8 b 1 â du soir e s e con
tinuera tous les vendredis suivants à 
la même heure. 

Conférences scientifiques popu
laires, — Ces conférences oui lieu 
tou» les dimanches à 2 heures et a 3 
h. 1[2 Ehes sont, fanes par l e s profes
seurs et conférenciers inemb'es de 
l'Institut populaire. Eues sont pu bliqu es 
et graïuues. Elles comprennent dos 
conférences astronomiques, météoro
logiques, des conférences s u r i'ele .ctri-
cite et ses applications, d e s conférences 
sur la physique genérale, la Biologie, 
la Physiologie, l'Hygiène, l e s t ra .aux 
des savants français et étrangers et sur 
les nouvelles découvertes et nouvelles 
inventions. 

Observatoire populaire de Météo
rologie. — Cet observatoire sera aussi 
gratuitement ouvert au public dans un 
temps prochain. 

Il servira surtout à l'enseignement 
météorologique donné au Trocadèro. 

Ecole populaire a"Electricité et de 
Physique genérate. — Elle est en 
f o r m a L i o n . 

Un cours populaire de Physique 
commencera prochainement. 

Un cours de Ciiimie expérimentale a 
commence ie 1 e r août et i l est conti
nua loua les m a i dis suivants a 8 h, 1¡2 
du iinr, L» niamiiere jmihís du sour* 
«at ¡Caita par M. Mouroî» 
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D E N T S A R T I F I C I E L L E S 

P R O T H E S E D E N T A I R E C O M P A R É E 

(Suite) 

P I È C E S E N C A O U T C H O U C V U L C A N I S É 

Le véritable progrès de la prothèse 
moderne — avons-nous dit précé
demment — consiste dans l'emploi 
de cette matière à la fois incorrup
tible, ferme et souple cependant, le 
caoutchouc vulcanisé,qui a remplacé 
le métal comme base des pièces 
dentaires. 

La préparation de la bouctie du 
client restant toujours la même, nous 
n'y reviendrons pas, non plus que 
sur la prise de mesures, ni le cou
lage, le séchage et le stèarinage des 
modèles en plâtre. 

La fig. 51 , ci-dessous, nous re

présente le modelage d'une bouche 
encore pourvue des dents corrom
pues qu'il s'agit de remplacer, et la 
flg. 52 donnera une idée très nette 

de l'état de cette même bouche après 
sa préparation et, par conséquent, 
du modèle en plâtre sur lequel le 
mécanicien-dentiste pourra travailler 
sûrement, puisqu'il reproduit , exac
tement la mâchoire du sujet. 

A l'aide du tour que l'on connaît, 
la taille est donnée aux dents d'émail 
dont on a également vu le dessin 

précédemment. Ces dents sont alors 
ajustées et maintenues sur le modèle 
au moyen d'une couche de cire à 
empreinte, qui est essentiellement 
plastique et à laquelle on donne la 
forme que doit conserver la pièce de 
caoutchouc. 

On ajuste, de même, les petits 
ressorts en or — s'ils sont néces
saires — qui doivent aider à main
tenir en place. l 'appareil une fois 
posée dans la bouche, puis on déta
che avec précaution ce modèle de 
pièce, (fig. 54) , pour la faire essayer 

au ~ client et s'assurer ainsi que 
l'ajustement est aussi complet que 
possible. Ce nouveau résultat obte
nu, on prend un moufle, sorte de 
moule en cuivre jaune ' se démon
tant en deux parties à peu près 

Fig. 10 

égales qu'on réunit à volonté avec 
trois écrous. 

La partie inférieure, aux trois 
quarts remplie de plâtre gâché très 
mou, reçoit la pièce montée en cire 
qu'on y enfonce, de façon à ce que 
le plâtre, en débordant, ne vienne 
pas enterrer la cire. Lorsqu'il est 
durci, pn passe à la surface, un pin
ceau huilé puis on coule, dans la 
contre-partie supérieure, du plâtre 
à l'état presque liquide qui ne tarde 
pas à acquérir lui-même une dureté 
suffisante. 

Le moufle, ainsi préparé, est ou
vert de nouveau ; on en expulse la 
cire avec un jet d'eau bouillante,et,le 
moulage de la pièce future appa
raissant en creux, est rempli avec 
des bandes de caoutchouc dentaire 
ramolli à la chaleur. 

On replace alors les deux parties 
du moufle, préalablement chauffé, 
l'une sur l 'autre ; puis l'on serre le 
tout sous unepresse, (fig.l 1,) quipro-

Fig . 11 

duit un effet d'estampage sur le 
caoutchouc encore à l'état mou. Les 
deux contre-parties du moufle étant 
ainsi rapprochées par la pression, 
sont maintenues dans cet état avec 
les écrous dont on voit les têtes à la 
partie supérieure (fig. 10) ; puis le 
mouflelui-même est déposé dansl'ap-
pareil à vulcanisation, (fig. 9), dont 

Fig. 9 

nous avons détaillé le mode d'emploi 
dans un des précédents articles. 

Au bout de deux heures de cuis
son, la pièce sort vulcanisée de la 
chaudière, mais rugueuse, et à l'état 
brut. 

Un véritable travail de sculpture 
commence pour obtenir l'ajustement 
parlait de la pièce sur le modèle et, 
par conséquent, son adaptation par
faite à la bouche du sujet. A l'aide 
de la lime, de papier à l'émeri, des 
brosses circulaires tant en cuir qu'en 
feutre et en laine, brosses mises en 
mouvement par le tour, et dont nous 
avons déjà parlé,on obtient ce poli si 
doux à la langue que l'on confond le 
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contact, de la pièce avec celui de la 
muqueuse elle-même. 

La flg. 53. représente le modelage 

de la bouche reconstituée comme 
avant la perte des dents naturelles, 
qui sont remplacées artificiellement 
de telle façon que la parole, le chant 
et la mastication ne laissent rien à 
désirer. L'illusion est absolument 
complète, les dents en émail ayant 
la même nuance, le même éclat que 
celles du sujet, ainsi qu 'une forme 
identique. 

Au lieu d'une petite pièce par
tielle, s'agit-il de garnir une mâ
choire supérieure complètement dé
semparée, telle que le modelage, 
(fig. 45), peut en donner l'idée ? 

Le travail est; exactement le même, 
seule la forme de la pièce varie. La 
fig. 46 représente, vue par sa partie 

façon complète à laperle des dents,et 
c'est la chambre d'air, ménagée au 
milieu de la cuvette, le» vide se pro
duisant par voie d'aspiration et de 
succion, qui permettra au sujet de 
coller son appareil au palais ou de 
le déposer à volonté. 

La flg. 47 donne, vue de profil, le 

modelage de la bouche restaurée. 

Une pièce de la mâchoire infé
rieure, on s'en rend facilement 
compte, tenant en vertu de son pro
pre poids et de l'emboîtement de la 
muqueuse dans la base de caout
chouc, il n'y a pas lieu d'entrer dans 
de plus amples détails à cet égard. 

Le prochain article traitera des 
obturateurs dont nous avons déjà 
dit quelques mots. 
(A suivre.) E. TAILLEBOIS. 

Chirurgien-Dentiste. 

V O Y A G E E N E S P A G N E 

concave ou supérieure, la pièce à 
succion destinée à remédier d'une 

Aimez-vous les voyages ? N'êtes-
vous pas petit-fils ou arrière-neveu 
de ces Parisiens du XVIII" siècle 
qui faisaient, dit-on, leur testament 
avant de partir pour Saint-Cloud ? 

Avez-vous quelque part, dans vo
tre demeure, une carte d'Espagne 
grande comme les deux mains ? 

Dans ce cas, vous avez jeté les 
yeux sur cette carte, et vous avez 
lu ces noms charmants de toutes les 
villes chantées parnos poètes : Bur-
gos,Valladolid, Madrid, Salamanque, 
Cordoue, Séville, Grenade, Valence, 
Barcelone! Vous avez désiré par
courir comme les personnages de 

l 'Opéra ou du roman, l'Andalousie, 
l'E&tramadure, les bords du Gua-
dalquivir, et les pentes des hautes 
Sierras. 

Peut-être retenu par vos affaires 
avez-vous résisté à la tentation de 
vous mettre en route. Je me suis 
laissé tenter pour ma part, je l'a
voue. Parcourir l 'Espagne! La pen
sée de ce voyage à la fois amusant 
et instructif m'a séduit. 

Lecteur, votre tour viendra bien
tôt, sans doute. Peut-être alors vous 
rappellerez-vous ces notes d'un 
touriste et voudrez-vous les feuille
ter encore avant départ i r . 

I 

D e P a r i s à M a d r i d 

LE TRAIN DE BOUDE AUX — IRUN — 
CHOCOLAT D'ESPAGNE ET DE PORTU
GAL — L 'azucarillo — BURGOS — 
LA MAISON DU C I D — PEDRO TOLEDO 
— MOEURS ESPAGNOLES. 

Il faut, pour se rendre à Irun par 
Bordeaux et Bayonne,parcourir déjà 
l 'une des plus belles régions de la 
France. On peut entrevoir au pas
sage, Blois, Amboise, Tours, villes 
historiques e" dèslongtemps célèbres, 
environnées d'une admirable cam
pagne ; puis, en haut, sur des colli
nes, Poitiers, Angoulême, qu'on a le 
temps de regarder, malgré l'allure 
du rapide, avant de s'engager sous 
les tunnels. 

A Bordeaux, le fleuve élargi, por
tant déjà sur la nappe étendue de 
ses eaux, envahit l'horizon, comme 
plus loin, la haute mer. 

Mais un coup d'œil suffit. On part 
de Saint-Jean. On veut à la hâte 
passer la frontière. 

Voici Bayonne,Biarritz, Saint-Jean-
de-Luz, Hendaye, Irun. C'est l'Espa
gne ! On parle avec animation dans 
le wagon, de don Carlos, des minis
tres, d'Alphonse XlLet les dames en 
particulier,ilfaut le reconnaître,sont 
fidèles au prétendant. 

Hélas! j ' a i le temps d'écouter ! Le 
train de Madrid s'avance sur la voie 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



unique avec une s a g a lenteur. Mais 
j ' en descendrai dans la nuit, sans 
a Ierencoie jusqu'à la capitale. 

L'habitant s'empresse, d.-ins cha
que pays, d'offrir au vojageur ce 
qu'il a de plus exquis — attention 
aussi aimable que peu désinté
ressée. 

On vous présente en wagon, ici et 
là, selon le pays où vous voyagez, des 
couteaux, des cigares, des fleurs, des 
fruits dans la saison, et même en 
d'autres lieux du nougat de Munté-
limar I 

L'espagnol, lui, désire vous faire 
apprécier son chocolat. 

Acceptez hardiment la petite tasse 
qu'un garçon brun, aux favoris du 
plus beau noir, vient vous offrir. 
Demandez encore des biscuits, et, 
pour finir, l'azucarilto, simple verre 
d'eau rendu seu bl ible au lait par 
le sucre-ponce de qualité s .éci de 
qu'on y met. Vous aurez ainsi goûté 
déjà sans aller à Lisbonne, ce que 
l'Espagne fabrique peut-être de 
meilleur, son chocolat. 

Mais, voici Burgos. Arrêtons-nous. 
11 est nuit noire, et môme, en pour
suivant notre route, nous n'arrive
rions que demain matin à Avila, à 
113 kilomètres de Madrid. 

Burgos n'a que trente À t rente-
cinq mille âmes, et pourtant c'est 
encore une belle et curieuse ciié ! 
Est-ce la basilique, l'une des trois 
plus grandes d'Espagne, qui la fait 
admirer? Est-ce le caractère visible 
de ville ancienne que garde partout 
encore aujourd'hui l 'antique capitale 
de la Vieille-Castille? Est-ce enfin le 
souvenir du Cid?Ruy Buz,pour nous 
toujours Rodrigue de Bivar, qui la 
protège ? 

Un monument s'élève sur le che
min qui conduit de la cathédrale au 
château : Solar del Cid. C'est là, en 
effet, que se trouvait la maison du 
célèbre guerrier. 

L a basilique est du ХПГ siècle, 
construite en style gothique pur. 

L'Espagne est le pays du replâ
T R É E E N T U U . U a C H O S E S i E T opeu iUid 
Q U E L Q U E S A R C H I T E C T E S maladroits O N T 

dégarni la façade sans réussir À la 
dénaturer. Les deux flèches sont 
admirables. C'est de la fine dentelle. 
Sans entrer dans l'examen des dé
tails et la visite intérieure des cha
pelles où. se trouvent un Christ en 
croix de Murillo et une Martyre de 

•Sainle-Casilda, amputée des deux 
seins.je souscris À cette appréciation 
résumée de Théophile Gautier: «Un 
» volume i n - 8 de descriptions, un 
» allns de deux mille planches, 
» vingt salles remplie de plâtres 
» moulés, ne donneraient pas une 
» idée de cette prodigieuse efflores-
» cence de l'art gothique. » 

C'est, le nord de 1 Espagne. 
L'hiver est rude À Burgos. Pour

quoi, dès cette ville, le voy igcur est-
il amené à con-taterdéjà la mollesse 
espagnole et des. habitudes qui 
semblent devoir être exclusivement 
propies À l'Andalousie 1 Je ne 
saurais trop le dire. 

J'av.iis une recommandation, ac
ceptée à tout hasard, dont il me prit 
fantaisie de faire usage, après avoir 
vu la ville. 

Je me présentai en conséquence, 
chez Pedro Toledo, simple et hon
nête rentier. C'était pendant la sieste. 
11 fallut attendre. 

On me conduisit enfin auprès de 
la dame du logis qui fumait des ci
garettes À l 'ombre dans une galerie. 
L'impression que j 'éprouvai quand 
je vis cette harmonieuse et hère 
figure, ces yeux noirs pleins de feu, 
ces contours gracieux de belle sta
tue, se dessiner vaguement au milieu 
d'un tourbillon de fumée.serait diffi
cile À rendre. 

Pardonnez-moi. Sans prévention 
certes contre le tabac, je suis de 
ceux qui trouvent qu'un tel cadre,de 
tels nuages au lieu de l 'antique nuée 
qui,sur 1 Olympe,enveloppait Vénus 
ne contribuent pas À faire admirer 
la beauté. 

Je faisais ces réflexions, tout 
en échangeant quelques paroles 
avec cette belle peí sonne lorsqua 
Pedro parut. 

— Q U 9 P U L S - J E F A I R E P O U R V O U S , 

honoré cavalier? dit-il À l'ancienne 
mode. 

— M'aider à bien voir,à bien ob
server les habitants à présent que 
j ' a i vu la ville. 

— Bien volontiers. 
— Et nous sortîmes, faisant dans 

les rues et les promenades de la cité, 
sur les mœurs, sur le caractère espa
gnols, des observations et des ré
flexions qui trouveront naturelle
ment place au cours do ce récit. 

JULES ARBOUX 

( 4 . suivre). 

Nous insérons avec plaisir le rap
port suivant adressé À la Compa
gnie internationale des téléphones, 
par l 'agent chargé des expériences 
maritimes. 

L E H A V R E , 27 JUILLET 1882. 

MESSIEURS, 

J ' A I L ' H O N N E U R D E V O U S R E N D R E COIN {.TE 

D U R É S U L T A T D E S E S P É R A N C E S T É L É P H O N I 

Q U E S Q U E N O U A A V O N S F A I T E S A V E C LE 

CÂLILE imrriHrgé A N R A D E . 

L U D I M A N C H E 2 3 C O U R A N T , J'AI FAIT 

T R A N S P O R T E R C E C Â B L E À H O N I D ' U N E PLATE 

M O U I L L É E À E N V I R O N 1 5 0 0 M É T R É S DU 

C E R C L E M A R I E - C H R I S T I N E . 

N O U S A V O N S D É R O U L É LE FIL AU M O Y E N 

D ' U N C A N O T E T P O R T É S O N E X T R É M I T É À 

T E R R E . Le C Â B L E I M M E R G É A É T É RETIÉ 

À U N FIL S O U P L E , A B O U T I S S A N T A U P O S T E 

I N S T A L L É D A N S LA C H A M B R E M I S E À NOTRE 

D I S P O S I T I O N P A R LE C E R C L E . 

La M E R É T A I T T R È S H O U L E U S E ; j'AI 

P U T O U T E S L E S P E I N E S D U M O N T E à E M 

B A R Q U E R L E S P I L E S D A N S U N c M O T ET N O U S 

N ' A V O N S P U P R E N D R E L E S A P P A ' E I L S , QUI 

C E R T A I N E M E N T E U S S E N T É T É E N D O M M A G É S . 

A P R È S A V O I R I N S T A L L É L E S P I L E S , N O U S 

A V O N S E S S A Y É LA C O N D U C T I B I L I T É D U C Â 

B L E A U M O Y E N D ' U N E S O N N E R I E , M A I S 

S A N S R É S U L T A T ; C E Q U I M ' A FAIT CROIRE 

Q U E LE C A B L E É T A I T R O M P U ; E N C O N S É 

Q U E N C E , N O U S S O M M E S R E R E N U S à terre, 
M A I S N O U S N ' A V O N S P U R E T O U R N E R AU 

N A V I R E À C A U S E D U M A U V A I S ÉTAT D E LA 

M E R . 

L E L U N D I 24, j ' A I E S S A Y É D E C O M M U 

N I Q U E R D U N A V I R E A V E C LA TERRE ET J ' A I 

É T É C O N V A I N C U Q U E LE C Â B L E É T A I T R O M P U ; 

J E L'AI FAIT R E L E V E R ET j ' A I C O N S I A T É 

Q U ' I L É T A I T E N EFFET B R I S É . J ' A I FAIT FAIRE 

U N E L I G A T U R E E T P O S E R D E N O U V E A U LA 

< Â B L E A P R È S L ' A V O I R E S S A Y É A U G A L V A N O -

M È ' R E i 

L A T E M P S D E V E N A N T M A U V A I S ET NÉ-» 

e e . A » I U U I U r e u U P e Ut» LA | Ifttfi au P O R T , 

L ' E X T R É M I T É DU, câbla » É T É attachée « 
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une bouée pour y r e s t e r j u s q u ' a u l e n 
demain. 

J'ai profilo de la n u i t p o u r fa i re i n s 
taller su r l a p l a t e u a À d e r e t u n 
Crn-sU-y. 

Le mardi 25 au m a t i n , l a p l a t e est. 
allée moui l le r a u m ê m e e n d r o i t q u e 
la. veille, et , d a n s la j o u r n é e , p a r u n 
temps de pluie é p o u v a n t a b l e , q u o i q u e 
par une nier assez c a l m e , n o u s a v o . i s 
communiqué du n a v i r e a u C a s i n o . 
Puis j ' a i fait m e t t r e le n a v i r e en c o m 
munication s u c c e s s i v e m e n t a v e c l e 
bureau c e n t r a l des T é l é p h o n e s , e t a v e c 
un ahiiuné ; -JOUS a> o n s pu. c o r r e s p o n 
dre entre nous trè-= d i s t i n c t e m e n t , t a n t 
avucl'Alrr q u ' a v e c le C r o s s l e y . 

Je dois a jou te r q u e v e r s 4 h e u r e s 
le vent s 'est é U y é , q u e le n a v i r e r o u 
lait beaucoup e t q u e n é a n m o i n s la voix 
se faisait bien e n t e n d r e . 

Je suis t rès sa t i s fa i t que l e s expé
riences a ien t auss i b i e n r é u s s i , q u o i 
que le temps a i t é t é t r è s p e u f a v o r a 
ble. 

Je suis a l lé vo i r l ' a g e n t g é n é r a l d e 
la Compagnie T r a n s a t l a n t i q u e , a u q u e l 
j'a fait pan de n o i r e r é u s i t e . P o u r le lu i 
faire cons ta te r n o u s a v o n s p a r l é a v e c 
le patron du b a t e a u e t l u i a v o n s d o n n é 
l'ordre dé m o n t r e r s u c c - s s i v e m e n t 
différents p a v i l l o n s , c e qu i a é t é i m 
médiatement e x é c u t é . 

Les c C h a r g e u r s R é u n i s » ont été 
également mis en c o m m u n i c a t i o n a v e c 
lo navire, et les r é s u l t a t s o n t é t é d e s 
plus sa t i s fa i san t s . 

Veuillez a g r é e r , M e s s i e u r s , m e a 
bien sincères s a l u t a t i o n s . 

M O O R E . 

L E L A I T 

Le lait est sécrété, comme chacun 
le sait, par les mamelles. La structure 
des glandes mammaires est analogue 
à celle, des glandes salh aires et du 
panivas: ce sont des glandes conglo
mérées. Elles sont entourées d'une 
graisse qui pénètre entre leurs divi
sions et qui peut en augmenter 
beaucoup le volume; c'est ce qui a 
lieu, par exemple, chez la femme. 

Le lait est un aliment complet; il 
renferme de l'eau contenant des 
matières grasses, on y trouve, en 
outre, de l'albumine, de la caséine, 
du sucre de lait, un peu de sels 
minéraux et des gaz. 

Lorsqu'on examine une goutte
lette de lait au microscope, ou y voit 
n^er mue niulUHuta de corpuscule» 

sphériqnes.de dimensions très varia
bles mai? ¿ 0 ^ ^ 1 . 1 6 1 ^ ^ , plus petits 
que les glubuUs du sang; te sont les 
globules graisseux;ilsi-ont diaphanes 
et leur surface est li^se. On ne sait 
pas encore d une façon certaine s'ils 
sont entourés d'une enveloppe for
mée de caséine ou d'albumine, Ge 
qui semblerait prouver qu'il existe 
une enveloppe, c'est que lorsqu'on 
traite le lait par les alcalis ou l'acide 
acétique qui ont pour bat de la 
dissoudre, l 'éther s'empare de la 
graisse tandis qu'il ne s'en empare 
pas dans le cas contraire. De même, 
lorsqu'on fait du beurre, les enve
loppes sont rompues et leur contenu 
s'en échappe et se prend en gru
meaux qui constituent le beurre. 
Mais d'autres faits, non moins impor
tants,laisseraient àsupposer qu ' i ln 'y 
a pas d'enveloppe. 

La réaction do lait, lorsqu'il sort 
de la mamelle, est légèrement alca
line, il doit cette réaction aux phos
phatés et aux carbonates alcalins et 
alcalino-terreux qu'il contie it. 

La graisse du lait est composée, 
chez la femme, de tristéarine, de 
tripalmitine et de trioleine; mais nous 
ignorons si ces mêmes corps gras se 
retrouvent dans le lait de tous les 
animaux. 

Le lait ne se coagule pas sous 
l'influence de la chaleur, mais tous 
les acides le coagulent; il suffit pour 
cela de quelques gouttes d'acide acé
t ique; les fleurs d'artichaut et de 
chardon ainsi que la muqueuse de 
l'estomac produisent le même effet-

Le sucre de lait peut se transfor
mer en acide lactique qui coagule le 
lait, c'est le phénomène qui constitue 
l'acidification libre. On a donné le 
nom de lab au ferment qui coagule 
la caséine ; ce ferment contient un 
principe qui existe dans le lait dont 
il peut être extrait. Pendant long
temps on a attribué ce phénomène à 
des organismes inférieurs appelés 
microzymas. 

C'est en coagulant la caséine que 
l'on p r é p a r e U ffom.'iRe, Lorsqu'on 
exuusts le lail à l'air iibi'g ïï m Jwruia 

une pellicule riche en azote: c'est 
de la caséine coagulée. 

Si on l 'abandonne à lui-même, la 
plupart des corpuscules graisseux, 
sp^cia'ement les plus grands, mon-
tt-nt à la surface au bout d'un temps 
qui est d'au moins deux jours, mais 
qui varie beaucoup avec la tempé
rature ambiante et la richesse du lait 
en beur re : on obtient ainsi la crème 
qui contient presque tout le beurre . 

Le lait de femme est très riche 
en sucre, celui de brebis en beurre 
et en c iême; il est, par conséquent, 
très nourrissant; c'est le lait d'â-
nesse qui ressemble le plus à celui 
de femme. 

Il Liut de â i à 28 litres de lait de 
vache pour faire un kilogramme de 
beurre. Du reste, la quantité de 
beurre contenue dans le lait d'une 
vache peut varier de i à 16. Plus 
une vache donne de lait, moins 
celui-ci contient de beurre et de 
caféine. Filhol et Joly prétendent 
que l 'herbe fraîche augmente souvent 
d'un tiers la quantité de lait sécrété 
par les vaches des Pyrénées. Encore 
d'après ces mêmes auteurs, lors
qu'on n«urrit des animaux exclusi
vement de viande on voit apparaître 
de l 'albumine au lieu de caséine dans 
leur lait; au contraire, lorsqu'on 
nourrit ces mêmes animaux avec des 
substances végétales, l 'albumine dis
paraît et est de nouveau remplacée 
par la caséine. On sait que des 
chameaux plus ou moins privés de 
boisson et de nourri ture, dans leurs 
voyages à travers le désert, maigris
sent, et que leur bosse qui contient 
beaucoup de graisse, est, pour ainsi 
dire, un réservoir dont le contenu 
diminue petit à petit; de même une 
nourrice imparfaitement alimentée 
retire de sa propre substance la 
graine et les autres matières néces
saires au lait qu'elle sécrète. 

Certaines substances comme la 
garance teignent le lait; d'autres lut 
communiquent une certaine odeur, 
l'ail, par exemple. Certains états 
pathologiques ou des lésions surve
nue* MU glandes mammaJrtj8pBUVfjn.t 
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également donner une couleur spé
ciale au lait. De même certains 
organismes inférieurs le colorent : 
entre autres, penicillum qui lui donne 
une couleur bleue ; le sainfoi anssi. 

(A suivre). S. 

o . 

Nous recevons de Saint-Servan la 
lettre suivante : 

Saint-Servan, le 7 août 1882. 

Monsieur le Rédacteur, 

Lecteur assidu de votre journal , je 

vous envoie un petit article en vous 

priant de vouloir bien l 'insérer dans 

votre prochain numéro. 

L A P O U L E H U P P É E 

Nous n'avons, actuellement, que 
des connaissances fort vagues sur 
l'origine des différentes variétés de 
poules huppées regardées souvent,et 
bien à tort d'ailleurs, comme autant 
d'espèces distinctes, tendant à se 
multiplier de plus en plus cbez les 
amateurs, voire même chez les fer
miers. 

On admet, habituellement, trois 
types de poules huppées : 'La Hou
dan, la Crève-Cœur et la Padoue; 
ces deux dernières ont, de plus, 
donné lieu à des sous-variétés, qui 
ne s'en distinguent que par des ca
ractères absolument secondaires, 
(particulièrement par les nuances) 
dont nous ne nous occuperons 
pas. 

Quelques naturalistes considèrent 
la Houdan comme étant le produit 
du croisement de la Crève-Cœur 
avec la Dorking, et ce, à cause du cin
quième doigt de la patte. Sans reje
ter absolument cette opinion, nous 
la regarderons comme très contesta
ble, d'autant plus que Ton retrouve 
la même particularité chez la poule 
négresse du Japon, qui n 'a pas la 
moindre parenté avec la Dorking. 
Selon d'autres, la Houdan formerait 
une race à part qui n 'aurait rien de 
commun avec la Crève-Cœur; quant 
à la Padoue, elle est généralement 
regardée comme une race entière

ment différente des autres poules 
huppées, dont elle se distingue par 
le volume énorme de sa huppe, 
l'absence complète de crête et de 
barbillons et la régularité exception
nelle des dessins du plumage. 

Un fait bien certain et qui n'a ja
mais été révoqué en doute, c'est 
l'origine européenne de ces trois 
races. La négresse du Japon porte 
aussi une huppe, mais très faible ; 
d'ailleurs, cette variété essentielle
ment exotique, ne doit pas nous 
occuper. 

N o s j e u n e s C a r a ï b e s a u J a r d i n d ' A c c l i m a t a t i o n 

( P h o t . P i e r r e P e t i t , ) 

Lorsque l'on compare entre elles 
les trois races de poules huppées, 
dans certains établissements âepre-
mier ordre, les dissemblances de 
leurs caractères sautent aux yeux et 
paraîtraient, au premier abord, don
ner raison aux naturaHsles qui les 
regardent comme très distinctes. 

Mais il n 'en est pas toujours ainsi 
dans les lieux où elles sont aban
données à elles-mêmes et non sou
mises à une sélection minutieuse. 
Nous avons pu nous assurer que la 
crête double très développée, carac
téristique de la race Houdan, se ré
duit souvent à une simple bifurca

tion cornue, semblable à celle de la 
Crève-Cœur; réciproquement, cette 
dernière, quoique parfailementpure, 
a souvent des plumes blanches, non 
seulement à la huppe (ce qui a tou
jours lieu à la troisième année), mais 
encore sur tout le corps, ce qui tend 
à la rapprocher de certaines variétés 
de Houdan, où domine le noir. 

Enfin, la Padoue elle-même n'a 
pas constamment la tête exemple 
de barbillons et de crête, et le 
volume de sa huppe est suscepti
ble de varier depuis le diamètre de 
Om, 20 jusqu'à la demi-huppe de 
certaines Houdans. Quand la crête 
reparaît dans cette race, elle est 
presque analogue à celle de la 
Crève-cœur, elle est seulement plus 
grêle. Le tubercule rouge saillant 
du bec, si bien marqué chez les 
Houdans et chez la plupart des 
Crève-cœurs, apparaît aussi parfois 
sur le bec des Padoues. Nous avons 
vu des poules appartenant à la sous-
variété noire de cette race, qui, ainsi 
dégénérées, ressemblaient, à s'y mé
prendre à des Crève-cœurs, dont elle 
possédaient absolument tous les ca
ractères en miniature. 

Ces considérations conduisent à 
reconnaître que toutes les races et 
sous-races de poules à forte huppe 
proviennent d'une seule et même 
souche primitive; et, malgré les 
différents noms qu'elles portent, 
noms qui ne rappellent pas toujours 
leur véritable milieu, nous restons 
persuadés que le premier exemple 
de cette particularité s'est produit 
en Normandie,dans le pays de Caux. 
Aussi la poule huppée portait-elle 
autrefois le nom de poule de Caux. 
Son type, naturellement, ne res
semblait pas à celui de la sous-race 
qui est un produit du croisement de 
la Crève-cœur avec la Fléchois; mais 
tout porte à croire qu'elle se rappro
chait beaucoup des Padoues, qui.de 
même que les Houdans et les Crève-
cœurs en sont une simple modifica
tion. Toutes les prétendues races de 
poules huppées européennes ne 
sont, en un mot, que des sous-races 
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de l'ancienne pouie normande de 
Caux.Outreles principaux caractères 
physiques, (huppe favoris, cravate, 
crête et barbillons) qui leur sont 
communs, toutes possèdent le même 
tempérament lymphatico - sanguin. 
la même douceur de mœurs, et la 
même délicatesse de chair. 

Mais, à côté de leurs qualités, qui 
les font, avec raison, rechercher des 
amateurs,elles ont des inconvénients 
qui peuvent devenir assez sérieux 
poudes fermiers et, en général, dans 
tous les cas où il faut élever beau
coup de poulets sans avoir besoin 
de les entourer de soi?is minutieux. 

11 est vrai que les races huppées 
s'élèvent très bien, et semblent rus
tiques dans certaines localités; mais, 
dans d'autres, au moins aussi favo
rables en apparence, elles se mon
trent plus ou moins'délicates, sur
tout dans le jeune âge; de plus elles 
contractent facilement les maladies 
épizootiques, telles que la diarrhée, 
l'opthalmie et surtout les affec
tions catarrhales du gosier et des 
fosses nasales, dont la cause déter
minante réside dans l'épaisseur même 
des plumes, dont est formée leur 
Inppe; dans les temps de pluie, leur 
tête se trouve ainsi abreuvée d'une 
humidité surabondante très tenace, 
et, par suite, fort nuisible. 

Ajoutons qu'en général nos poules 
huppées couvent mal, et leur ponte 
même n'est pas régulière. 

Nous engageons donc nos lec
teurs à laisser les poules huppées aux 
basses-cours des amateurs. Quant 
aux cultivateurs, nous les engageons 
vivement à préférer les Dorking, les 
La Bresse, les ombrées Coucou de 
France et de Rennes, les Breda, et 
surtout les Courtes-Pattes. Ces races 
se trouvent à l'état de pureté par-
faite dans plusieurs établissements 
spéciaux. 

Quant à la poule commune pré
férée, dans certains cantons, nous 
re-tons dans une opinion assez dé
favorable à son égard; sortie de tou
tes sortes de races, elle a bien pu 
cnûserver les qualités de quel

ques unes d'entre elles mais, trop 
souvent aussi, elle s'est assimilé 
beaucoup de leurs défauts au 
point que,si, parmi les poules com
munes, il y en a de plus ou moins 
bonnes, il s'en trouve aussi beau
coup de fort mauvaises sous tous 
les rapports. Mieux vaut choisir une 
race réunissant toutes les qualités 
que Ton doit rechercher, et la con
server p u r e . 

Veuillez agréer Monsieur le Ré
dacteur l 'expression de mon dé
vouement respectueux. 

E . BOUVET. 

N o s j e u n e s C a r a ï b e s a u J a r d i n d ' A c c l i m a ' a t i o n 

( F h o t . P i e r r e P e t i t . ) 

L E S G - A L I B I S 

M. Geoffroy Saint-Hilaire, l 'hono
rable directeur du Jardin d'Accli
matation, vient d'obtenir un nouveau 
succès. Les Galibis sont aussi suivis 
que l'étaient jadis les Fuégiens, les 
Esquimaux, les Nubiens ; on a 
compté jusqu'à 37.000 entrées en 
un seul jour, (près de 40.000 per
sonnes!) une ville entière au Jardin! 
Ce peuple qui connaît à peine la 
géographie de son propre pays, 
néanmoins, désireux de voir les 
races étrangères, d'établir un pa
rallèle entre celles-ci et notre race 
caucasique. Il est probable qu'on ! 

arriverait à [l 'intéresser tout autant 
si on lui exhibait des types français 
tendant à disparaître, ce que nous 
appellerions nos propres Caraïbes, 
en lui racontant alors leur histoire, 
la cause de leur extinction, car on 
peut affirmer la vérité suivante, à 
savoir : qu ' i l existe en France des 
types humains si curieux, qu 'on 
croirait, en parcourant nos provin
ces, que tel vallon conserve de véri
tables mongoles, des échantillons 
d'Indiens, de Mexicains, de Lapons, 
de Samoyèdes, etc., etc. 

Le docteur Roujou ne nousensei-
gne-t-il pas dans sa série d'articles 
sur les races humaines des choses 
étonnantes concernant le plateau 
central de la France. 

Enfin, constatons aujourd'hui le 
légitime succès de M. Geoffroy Saint-
Hilaire et souhaitons-lui en de sem
blables pour l'avenir. 

Lesportraits des deux enfants que 
nous p blions ici ont été dessinés, 
d'après l'excellente photographie 
de Pierre Petit, par Algis auquel 
nous devons le portrait de notre re
gretté Coudereau. Nous avons égale
ment du jeune artiste un portrait de 
A. Gill que la Médecine Populaire, 
publieraprochainement.Ce jeune ta
lent sera, nous en avons la convic
tion bientôt, apprécié comme il le 
mérite. 

JEAN FOUBA'AGE. 

B I B L I O G R A P H I E 

L'éditeur L. Cerf, 13, rue de M e d i 
éis, vient de commencer une collec
tion d'ouvrages illustrés à 1 franc. Les 
volumes parus sont : Les Races hu
maines, par Abel Hovelacque; le 
Siège de Bel fort, par L. Dussieux; 
VEspagne des Goths et des Arabes, 
par Léon Geley et Tableau de la 
Littérature anglaise, par Léon Bou
cher. 

LES RACES HUMAINES 
P A R A . H O V Ë L A C Q U E 

Ce petit volume de 150 pages est une 
revue rapide de toutes les races qu 
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peuplent notre globe. Quelques rensei
gnements sur la taille, la forme du 
crâna, la couleur , l ' intell igence, les 
mœurs et ies coutumes d-i tous les 
peupl'-s forment ce petit volume qui, 
ainsi que le dit l 'auteur , n 'es t point un 
t ra i té d 'ethnographie mais seUlem«nt 
une rapide énumerat ion. M. Hovelac-
que s'est étendu sur tout sur les races 
inférieures telles que les Aust ra l iens , 
les PaponS, les Boschimârts, les Boto-
cudos, e tc . , e t c . Il a écour té , âu voù-
t ra i re , ce qui regardai t les races eu ro 
péennes. Le volume est augmenté 
d'un appendice comprenant : le tableau 
de la taille moyenne dans di 'ferentes 
races , les tableaux de la capacité crà-
néenne, de l'indice céphalique, de l ' in
dice orbitaire et une classification des 
races d'après la n a t u r e et l ' implanta
tion des cheveux. Orné de jol ies gra-' 
vures , ce livre est d'un prix modique 
qui lui permettra de se t rouver dans 
toutes les bibliothèques. 

LE SIEGE DE BELFORT 
F A R L . D U S S I E U X 

L'auteur raconte la détefisa héroïque 
de Belf i r t , la seule ville fortifiée qui, 
en 1 8 7 0 7 1 , s e soit vraiment défendue. 
Il nous décrit d'abord la ville, ses e n 
virons, ses fortifications élevées par 
Vauban et celles faite» par Denfert. 
Puis, l'investissement établi, il nous 
montre les combats journaliers qui ae 
livrent sous les murs de cette villa 
désormais célèbre, le bombirdem»»nt 
qui dura «oixante-snize jours, et enfin 
la reddition apré* l'armistio-s reddition 

3ul M fit B U P l'ordre du gouvernement 
e Bordeaux, car Denfert pouvait en

core résister pour trois mois. C e livre 
patriotique par excellence est orné de 
deux plans et de nombreuses gravures 
dont un portrait du colonel Denfert, 
commandant de la place. Toute la jeu
nesse française voudra avoir ce livre 
qui nous montre comment u n homme 
énergique, avec des moyens insuffi
sants, peut résister longtemps à u n en
nemi supérieur e n nombre et en arme
ments. 

LA SUISSE PITTORESQUE 
PAR J. GERVEDAULT ( 1 ) 

La maison Hachette vient de publier 
dans la bibliothèque des écoles et des 
familles un nouveau volume.La Suisse 
pittoresque C e livre est la narration 
de voyages en Suisse et les lecteurs 
parcourent avec l'auteur : Genève, le 
Mont Blanc, le lac Léman. Lausanne, 
Vevey. Saint-Maurice en Valais et la 
Dent du Midi. Us visitent la cascade 
de P i s s e - V a c h e et les gorges du Trient, 
Mortigny, l'hospice du Saint-Bernard, 
Germatt, le mont Cervin, la route du 
Simplon, les sources du Rhône, le 
mont Turka, Loèche-les-Bains, le 

sentier de la Gemmi, Berne , In te r la -
kén et l 'Oberiatni, le Cri '¡ sel, le can
ton de r u i i t c w a l d e n , Lucerne , le 
mont Pí la te , le Rigi. le lao des Quatre -
Cantons, la vallée de la I leuss, le can
ton d Uri , le S i i n t - G o i hard, Bel l iu-
zona, Lncarúo, le val tíao'sria, Lucano, 
le pays G ison, le lac de Wal lens rad t , 
le canton de Glaris, Saint-Gal l , le 
Sentis , le lac de Constance, Schaffhou-
se, Zurich et son lac, Bàle. Dornach, 
Otfefi, Si>leure, P ie r re Pe r tu i s . Bien-
ne, Fr ibourg et ses orgues, Neufchâtel 
et ses environs . 

Cet intéressant volume est accom
pagné de nombreuses et belles g ravu
res représentant les b e a u x sites qui 
abondent en Suisse, les principales 
villes et les typas des habi tan ts . Ce 
livre est fort instructif et nous enga
geons vivement ceux de nos lecteurs 
qui aiment la géographie à se le pro
c u r e r ; ils auront , après l 'avoir lu, u i , e 
iuste idée de l 'Helvétie et de ses habi 
tan ts . 

TABLEAU DE LA LITTERATURE 
ANGLAISE 

PAH L . BOUCHER 

Nous avons affaire ici à un ouvrage 
d'histoire littéraire écrit par un profes
seur à la Faculté des lettres de Besan 
çnn. L'auteur passe en revue toute la 
littérature anglaise depuis fies origines 
avec Chancar jusqu'à notre siècle, avec 
ses romans et sa critique II nous mon
tre Spencer s o n s le régne d'Elisabnth, 
Schakf>speare,Milioij,Drydt»n. les écri
vains du xviir siècle et enfin du xix 
siècle. Un appendice contenant la liste 
des principaux ouvrages des auteurs 
cités dans le volume et une table de 
ces auteurs, complète ce volume orné 
de quelques portraits de poètes, de ro 
manciers, d'historiens et de quelques 
gravures. 

A . HAMON. 

C O R R E S P O N D A N C E 

M. V. G., à Reims. — On pourrait per
muter les vingt-quatre lettres de notre 
alphabet de 

620.448.401.733.239.439.330.000. 

manières différentes. 
D'aprè* 1« calcul approximatif que nous 

avons effectué, tous les hommes de la 
terre ne pourraient pa*?,dans mi lie millions 
d'années, écrire toutes ces permutations, 
en supposant que chacun écrivit par jour 
40 pages, dont chacune contiendrait 40 
permutations différentes. 

(1) V o l . i n - 8 . 3 francs. 

M. T., pharrni oien-chîmisle, -*• LeZir 
coniuin se vend actuellement quarante-
cinq francs le gramme. 

M. P . , chimiste à O. — P o u r doser l'eau 
contenue dans un savon, le moyen le plus 
simple «insiste à dissoudre2 ? t aminés de 
cette substance dans la plus petite quan
tité posait-ils d'alcool fit «jouter un po'ds 
dr-terminé de SMVIIP fin ei, b ;en SP<*, de f*J 

Çon à ahsnrber tout le liquide ; chauffa 
le tout dans une étuve à 110-120-
jusqu'à ce nue le mêlanore ne perde plus 
de poids, et peser le produit restant. 

M. R D., rue d-iTurin.— Enrénbusa 
à votrelettre nous vous adressons leçro-
blème suivant : 

Quel est l P T n a x i r a u r n de l'angle A d'un 
triangle assnietH A être moyen propor-
tionel entre les deux autres angles? 

M. C. L.. à Moulins. — La meilleure 
pnndre pour nettoyer l'argenterie est 
celle-ci 

Crème de ta r t re pulvérisée 64 gr> 
Carbonate d s chaux pulvérisé 64 ST. 
Alun pulvérisé 32 gr. 

On frotte l'argenterie Avec le mélange 
délayé dans un peu d'eau en employant 
pour cela un linge doux ou une brosse. 

M. J. N.. à Lille. — Il n'y a cnèreque 
la jusiuiamp nnire qui soit, emplnypp :1a 
jnsqniame hlanche. oui cenpndsnt jouit 
de* mêmes proptfMps l'est, fort peu ; 
quant à la jusqnitme jaune elle est 
encore moins employée. 

A . B R U N E I 1 . 

T N S E N S T B I L I S A T E U R Ш И Ш Е 

ETtrantion Aft» divnt» *&us doulAur, con . 
sprvatinn et e u p r ' a n n dea denta par l'auri-
firatinn à T j C m n o R * . 8 F . C . 

Pttse rie Jenls et duntifrn S A N S P L A Q U K S 

(brevet ta , ) laiaoant le palaia l ibre, n'alta-
r a M ni le s r n i s du gofit, ni la prononciation, 
45, m a de Lafayat te . 

L E D O C T E U R C H ^ F F Ê 

Offre g r a t u i t e m e n t à tous n<*s lecteurs U 7M* 
édition de son T r a i t é d e M é d e c i n e pra t i 
q u e , dans lequel il expose sa méthode consa
crée par 10 années de succès dans les hôpiraui 
pour la guérison des m a l a d i e s c h r o n i q u e s 
d e t o u s l e s o r g a n e s , et des h e r n i e s , h é -
m o r h o ï d e s , g o u t t e , p h t h i s i e , a s t h m e , c a n 
c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d e v e s s i e et de 
m a t r i c e , etc . Adresser les demandes, quai S 1 

Michel, 27, Paris . 

J O Ì J G U E S 
rendre une bout GA^TFAl ГИЕ^, DYSPFP^TFS r . W H . Ü 

Le Gérant: BOUDARD. 

P a n s . — Тур. L . I.ARGUIER, 11, rue du Delta 
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LA SCIENCE P O P U L A I R E 4SI 

1HSENSIBILISAT£№ 

F U S I L S A N G L A I S 

I Eiret du CHOKCBOU antlaii MR an lierre À 50" 

ARTNAA sêrieasts ET garanties, 

temtuts «ni MÊMEI prix qu'a, LONDRAI. 

4 . GUINARD éjr O 
g, A Y Ï N U g D l L'OPÉRA. S 

[En foot de la rue de t Echelle) 

SPECTACLES DE LA SEMAINE 

DIGESTIONS DIFFICILES 
I!L'BR)MO>' SOBK ET It A I'l I) I" PAil 

E L I X I R G F 5 E Z 

TONI-DIGESUÏ.—Médaille aes H'àp'Uux. 
PH18 34R. LAÙRUYÈRE ET PU1". LE F1.4' 50. F" Î FL.9'.ENV. NOTltë ARATIS 

MAUX! 
D: ESTOMAC 

8 OJO PO-RTA-ST-MÂRTÎT*. — LE B Ô R S U . 

81|2 G H A T E L K T . — MILLE ET UNE NUITS. 
7 lr2 FOLIBS-DRAMAFIGNES.— la Mascotte 
8 0|0 \ M B I G I I . — LE» ORIAEB. 
7 3J4 N A T I O N S . — La Belle aux cheveux 

d'or. 
S 1;4 C O M É D I Ï - P A R I H I H W E . — Un homme 

d« (tlaoe. - 1 1 5 . rue Piffalle. 
8 0|0 C U T W Y . - C'est la Loi. 
81(3 A T H S N É B . — Lequel. — Le Train de 

9 heures 1 5 . 
81|2 CIRQOB D'ÉTÉ .—Exerc ices équestres 
8 0(0 Fourns B E R & É R E . — Tous les soirs. 
81|2 H I P P O D R O M E . — Tous les soirs. 

jeudis, dimanches, ET fêtes À 3 h. 
JARDIN D'ACCLIMATATION . — Concerts 

ieudis et dimanches. -— Les Galibis. 

2 0 HFCOIPENSES DONT 5 EEUAILLES D'OR 

ALCOOL DE MENTHE 

BIEN SUPÉRIEUR À TOUS LES PRODUITS SIMILAIRES. 
Souverain contre les Indigestions, 

Manx d'estomac, DE cœur, de nerfs, DE tête; 
Excellent aussi pour la toilette ELLES DENTS. 

FABRIQUE A LYON, COUR» D'HERBOU VILLE, » 
M A J B O V à »AJFTIA, r u a R i c h e r , » 1 . 

DANA lea PRTNOIPAJEA Mauaona d e P h a r m a o l e . 
D r o g u e r i e , P a r t t u n a r i e a t Epioar taa t lnaa . 

SE MEFIER DES IMITATTQKS 

KAS BLÏIAALL TÏIHSSKÏÏ UMÏSTRRSAHÎI Chtstrwéé §odujus, bt-carbonaté*. arumUàt* 
{2S NUUIG d'U-Btniku LIA tend, PAR TITRA) 

ON *AAA» -NRRE A TROIA »»«*( BAR LAAR AVANT tm 
PENDANT 1 « REPAA. 

RÉGÉNÉRÉ LES EUFAUIS ARTUVS EI LES PERSONNE» 
ï î ta iDl ics . A nemte, /,S«IP»U«I»v A Ifectvms 4e la 
vtau et des vous respiratoires, Fièvres tntermtt-
tmsta. EMPLOI USUEL EN BOISSON ET «N GARGARISME» 
ÔORI;,RE l e s Br&achites ET Angines; ETI BOLSAON ET LO-
r.inn** POUR l e s faurtres 'tgerèn,g*rrurr* et rnugrurs 

COLSÏMAKCKETTES 3 n PAFIER MQDLE' 
Ei Papier rpcouvprt de tuih: 

Linge élégant, solide, comniotte pour toils 
DU ELAN cm a b AG S 

Par la po t̂e, 0̂ c. ta BUS par douzaine. 
Envoi f r a n c o par chemin de fer en France à p irtir de ̂ 5 fr. 

Envoi gratu i t ET FEO SPLEFIDIDE Catalogue i l lus tré 

M°N GRAY. E. MEY.LL", S", 43, DESCAPURINES, PARU 

•^VÏ^FFJ PARFUMERIE DE LI iim BEBE | 

JIJÎ/Ï' r u e de Proverbe, Paris 

CRÈME ADOUCISSANTE 
PDL'B LE TEIKT 

JÎ^LB 1" 

F a l t disparaître les rougeurs et les 

( Q F ' f - ^ V S ^ K j rugosité» de 1» peau. Lé pot, 3FL\ U S ^ ^ Z m 0 n Bffreg^tis , VArt Mlttef les I 
M t ^ " " Enfants » du Dr BRUCHARD. 

'\BAMSGEAEAE 

Liqueur normale coânentrûâ de Goudron de Norwége 
POUR PRÉPARER INSTANTARIÀMENL EAU, VINS, BIÈRE & TISANES DE GOUDRON 

Un Flacon suffit ficur se convainbrQ a-a sa sùatriorttè cantre: 
AFFECTIONS CH OUI QUE S DA LA POITRINE, DES BRONCHES ET DE LA VESSIE 

ECOULEMENTS REBELLES, FTALADIES ÉPIDTMLYIJTII. 
2 tr.—PARIS, rue de Rennea, -1 o s , et lea Pharmacie!. 

PRÊCIEU» "DUR LES MALADES ET MÉNAGE 

5 BEDAILLES FOR » GRANDS DIPLÔMES D'HONNEUR. 
-rri-Y T (~i T7« TD le fac-similé de 
-T-J^A_±TJllj11 j i y n a t u r e 

EN ENCRE BLELIT 
SE VEIÏD CBEZ LES ÉPICIERS ET PHARMACIENS 

A L C O O L D E M E N T H E E A U D E M É L I S S E 

D E S B É N É D I C T I N S 

» E L / A B L E L A Y I : D E !«< 1*3 C A I I M» 

El ix i r e x q u i s , d igest i f souvera in 

Le m e i l l e u r des dent i fr ices 

Indispensable pour la to i l e t t e 

PRODUIT SOUVERAIN CONTRE 

Apoplex ie , paralys ie , vapeurs 

E b l o u i s s e m e n t s , migraines , mal de mer ETC., e tc . | „ 

w 
;s va) R Ç 11 

D I S T I L L E R I E D E LA I B É N É D I C T L N E D E 1 ' T | J » » A > C D E F E C A M P 

MAIS'OW A P A R T S : "T6, BOTTLËVART) H A U S S M A N N 
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S P E C I A L I T E D E M A C H I N E S A V A P E U R ~ - F I X E S E T L O C O M O B I L E S 

1 Q 

Locomobile ou sur patins 
I Chaudière à flamme directe 

0 0 

o 

2 

de 8 à 50 chevaux 

M A C H I N E V E R T I C A L E D E I A 20 C H E V A U X 

T o u t e s 

c e 8 

M a c h i n e s s o n t p r ê t e s 

l i vrer 

E N V O 

F R A N C O 

D E S 

P R O S P E C T U S 

D É T A I L L É S 

M A C H I N E H O R I Z O N T A L E fel 

L O C N M O H I L E O U S U R P A T I N S V 

C H A U D I È R E À R E T O U R D E FLAMME, C . 

D O 6 À BO C H E V A U X 

ISON J . H E R M A N N - L A G H A P E L L E 

fiJm B O ( T J L E T | e t G ' e , S u c c e s s e u r s , I n g é n i e u r s - M é c a n i c i e n s 
1 4 4 , f a u b o u r g P o i s s o n n i è r e . P A R I S 

J R ^ O W * 1 i m p r i m e * - L O I - M É M E , • A N S A U C U N A P P R E N L I F I A Y E , 

D E - L À - 1 , 0 0 0 E X E M P L A I R E S , E C R I T U R E , F L A N S , D E S S I N S , M U S I Q U E , E T C . 

T R A C É S S U R P A P I E R C O M M E À L ' O R D I N A I R E . — P R I I SELON F O R M A T . — G G R A N D E U R S . 

I M P R I M E R I E à C A R A C T È R E S „ „ „ . 
Contenue D A N S U N E J O L I E B O Î T E à C A S S E S . — 5 8 0 L E T T R E S , chiures; A C C E S S O I R E S E T I N S T R U C T I O N V[J 

E x p é r i e n c e s p o l i t i q u e s c h e z l e s e u l I n v e n t e u r 
P A U L A B A T , 1 2 6 , R U E D ' A B O U K I R № B - D D H I ) P A R I S 

Envoi* des Prospectus et Spécimens contre J S c. powr l'a franchissement. 

E X P É D I T I O N S C O N T R E R E M B O U R S E M E N T O U M A N D A T - P O S T * J O I N T A L A D E M A N D E . 

N O U V E L L E S M A C H I N E S À C O U D R E 
Spéciales pour FAMILLES et ATELIERS 

L ' U T I L E , 5 0 ' 
PRÉCIEUSE " 90' 

M A C H I N E S P O L Y T I P E S & A V I S S E R L A C H A U S S U R E 
N O U V E L L E S M A C H I N E S À P L I S S E R , G A U F F R E R , T U Y A U T E R , E T C 

Ma L U N E S H O W E , S U E S , W . E I . E H ft W I L S O N , W I L C D X & G I B U S , ETC. 

Maison A. RIC 30 U RG,"Inventeur B", Constructeur spécial depuis 1S55 
FOUHÎ , a ^ E U D C S M I N I S T E R E S D E L A G U E R R E & D E LA M A R I N E , C O M M U N A U T E S . O U V R O I R S , E T C . 

I O , B O U L E V A R D D E S E B A S T O P O L , S O , P A R I S ( P R È S L Ì RUE 

[LliV I FU ANCO Ut DESSINS, PP '/ & ÉCHANTILLONS) 

RIVOLI) 

A P E R I T I F & F O R T I F I A N T 

Procure au sang les globules rouses qui en font 

la richesse EF la force. 

C R O I S S A N C E S D I F F I C I L E S , 

S A N G P A U V R E , A N É M I E , 

L T M F K A T I S M E , S C R O F U L E S , E T C . 

PARIS, 22 h 19, RLE DROUOT, ET LES PHARMACIES 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

E X C U R S I O N S 
S U R LES 

C O T E S D E N O R M A N D I E 

E T E N B R E T A G N E 

B I L L E T S D ' A L L E R E T R E T O U R , valables 
pendant un m o i s . 

1 e r i tinéraire — l r e classe 5 0 fr. 2 e classe 
3 8 fr. — Paris . — Rouen. — Le Havre. 
— Fecamp. — Saint-Valéry. •— Dieppe. — 
Arques. — Forges-les-Eaux. — Gisors. — 
Par is . 

2° i t inéraire — l r o cl. 6 0 fr., 2 a cl. 4 5 
fr. — Par i s . — Rouen. •— Dieppe. —Saint-
Yalery. — Fécamp. — Le Havre. — Hon-
fleur ou Trouville-Deauville. — Caen. — 
Par is . 

3" i t inéraire — L R E c l . 8 0 fr., 2° cl. 6 5 
fr. — Par is . — Rouen. — Dieppe. — St-
Valery. — Fécamp. — Le Havre . — Hon-
fleur ou Trouville. — Cherbourg. — Caen. 
— Par i s . 

4 e i t inéra i re— 1 " cl. 9 0 fr . ,2- cl. 7 0 f. 
— Paris . — V i r e . —Granvi l le . — Avran-
ches et Pontorson (Mont-St^Michel). — 
Dol. — Saint-Malo: — Dinan. — Rennes. 
— Le Mans. — Paris . 

5- i t inéraire — L R E c l . 1 0 0 fr., 2- cl. 8 0 
fr. — Par is . — Cherbourg. — St-Lô. — 
Coutances. — Granville. — Avranclies. — 
Pontorson. — Dol. — Saint-Malo.—Dinan. 
— Par is . 

N o t a . — L E S P R I X C I - D E S S U S C O M P R E N N E N T L E S P A R 

C O U R S E N B A T E A U X E T E N V O I T U R E S P U B L I Q U E S , I N D I Q U E S 

D A N S L E S I T I N É R A I R E S . 

L E S B I L L E T S S O N T D É L I V R É S À P A R I S , A U * G A R E S S A I N T -

L A Z A R E E T M O N T P A R N A S S E et À L ' A G E N C E D U B O U L E V A R D 

S T - D E N I S , 20, E T B O U L E V A R D D E S I T A L I E N S . 4. 
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FOUILLES OPÉRÉES AU MARCHÉ ST-JOSEPJF 
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LE CIMETIÈRE S I - J O S E P H 

Il existait, en l'an 1400, un petit 
enclos assez mal-famé et ressem
blant, jusqu'à un certain point, à 
la Cour des Miracles, siège de nos 
seigneurs les mendiants et autres 
pauvres de la bonne Ville de Paris. 
Cet enclos, non éloigné d'icelle, se 
trouvait entouré des rues Montmar
tre, du Croissant et du Temps-Perdu; 
cette dernière lui avait donné son 
nom. On enterrait dans cet endroit 
les membres de la confrairie des 
habitants de la Cour des Miracles. 

Nulle chapelle, aucune croix, tous, 
gens de Bohème et autres lieux, peu 
soucieux, paraît-il, de voir ombrager 
leur tombe des attributs que la reli
gion réserve seule aux fidèles. Aussi 
s'empressa-t-on, lors des funestes 
journées de la Saint-Barthélemy (24 
et 25 août 1572) de jeter, dans cet en
clos, lescadavresdesmécréants et des 
hérétiques massacrés en vue du bien, 
—bonne piété arme justice,— et tous, 
pêle-mêle, la tête séparée du tronc, 
les membres épars... Quelle besogne 
que de réunir tous ces corps lors du 
jugement dernier!... Il était donc utile 
de sanctifier un lieu si abominable ; 
Pierre Seguier, chancelier de France, 
très équitable homme, comme le dit 
notre inscription, s'empressa-t-il, 
après l'achat qu'il fit à la paroisse St-
Eustache du cimetière de cette église, 
\equel était situé rue du Bouloi, de 
poser la première pierre de l'Oratoire 
dédié à Saint-Ioseph. Celte pierre 
fut scellée le 14 Juillet 1640; nous 
la représentons à la première page 
delà Science populaire, d'après l'ex
cellente photographie due aux soins 
de MM. Bal et Cie, propriétaires du 
terrain. L'enclos du Temps-perdu 
était, chrétien et ce ne fut, malgré 
tout, que six ans après que la rue 
du Temps-perdu devint la rne St-
Joseph, le jour ou l'Oratoire fut 
ouvert au public. Messire Tonnelier, 
curé de Saint-Eustache, bénit cette 
chapelle et, quelque temps après on 

y enterre, en-grande pompe, deux 
évèques in partibus dont les orne
ments épiscopaux ont été, paraît il, 
retromés dans un état de parfaite 
conservation. 

Les ossements de Molière et de 
La Fontaine ont dû être jetés dans 
le tombereau des pompes funèbres, 
s'ils n'ont été la proie d'industriels 
peu délicats qui en orneront peut-
être leur cheminée. 

0 ! Molière, et toi mon bon La 
Fontaine, qu'allez vous penser de ce 
dernier sacrilège Consolez-vous: 
lors de la démolition de la Chapelle 
expiatoire de la rue d'Anjou, des 
précautions plus minutieuses seront 
certainement prises. 

Vos restes, en Tan de grâce 1882, 
n'ont pas obtenu le respect auquel 
ils avaient droit ! Loyala se venge 
de Tartufe ! 

Le cimetière et la chapelle Saint-
Joseph furent désaffectés le 4 floréal 
an V; onvendit, commebiens nation-
naux, la chapelle et la demeure du 
chapelain ; le 15 prairial an XIV 
(mars 1806) autorisa l'édification 
d'un marché sur l'emplacement de 
la chapelle Saint-Joseph et des ter
rains l'entourant. 

Ce marché fut restauré en 1843 ; 
il vient d'être démoli, et les terrains 
ont été vendus à raison de 3 200 fr. 
le mètre carré. 

Si le chancelier Pierre Seguier 
eût pensé un seul instant que, deux 
siècles après l'achat fait par lui de 
l'emplacement de l'Oratoire Saint-Jo
seph, ce terrain qu'il avait payé 
environ cent écus eût valu trois mil
lions, il est probable que, — le dé
fenseur de la propriété et de la fa
mille se serait bien gardé d'aliéner 
au profit de la paroisse Saint-Eus
tache l'enclos du Temps-Perdu. 

Ce cimetière, composé entière
ment de sable fort estimé des entre
preneurs de terrassement, a gardé 
jusqu'à nos jours, et cela dans un 
état de conservation assez bon, 
quelques cercueils qui autrefois y 
avaient été déposés.Nos aïeux avaient 
une fort singulière manière d'en

tendre les concessions à perpétuité1 

ils creusaient deux fosses parallèles 
dont la profondeur variait suivant le 
nombre de bières qui devaient y être 
superposées. Ces bières n'étaient sé
parées entre elles par aucune dalle, 
et il était nécessaire, à chaque inhu-
mation,|d'enlever le table qui recou
vrait les cercueils précédemment 
enterrés. 

Ces cercueils sont tous fabriqués 
en châtaignier, et il n'est pas rare 
d'en compter une dizaine entassés 
dans la même tranchée. 

Enfin, nous ajouterons qu'il a été 
trouvé un grand nombre de sque
lettes dont la hauteur atteignait en
viron de six à sept pieds. Pour notre 
part, nous avons eu entre les mains 
des tibias qui mesuraient, en 
moyenne, 70 à 80 centimètres. 

Nous regrettons que la ville de 
Paris n'ait pas cru devoir procéder 
à des fouilles méthodiques, lesquel
les auraient pu enrichir la science 
anthropologique de quelques docu
ments précieux. 

JEAN FOURNAGE, 

C H R O N I Q U E J E S SCIENCES 
La tache rouge de la planète Ju

piter. — Les astronomes constatent 
actuellement, sur le disque de Jupi
ter, la présence d'une grande tache 
rouge, située au-dessus de l'équa-
teur de l'astre, et fixe depuis trois 
ans. D'après les dimensions de cette 
tache, — laquelle est entraînée par 
le mouvement de rotation de la pla
nète st de son atmosphère, — elle 
serait quatre fois plus longue que le 
diamètre de la terre. D'un rouge 
brique pâle, cette tache, apparaît 
sur un fond blanc lumineux ; quant 
à sa forme, c'est celle d'un fuseau se 
terminant en pointe à ses deux ex
trémités est et ouest. 

Comment expliquer la fixité de 
cette tache, alors que les taches 
blanches que l'on peut voir dans la 
région équatoriale de Jupiter chan-
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gentconstamment de position? Telle 
est la question pour laquelle les as
tronomes cherchent une réponse. 
Les observations se poursuivent sans 
relâche, la planète n'est pas perdue 
de vue un seul instant; aussi pourra-
t-on se rendre compte de ses moin
dres modifications ou de la dispari
tion de latache à moins que, comme 
un voile qui tombe, elle s'évanouisse 
tout à coup pour nous révéler un 
aspect nouveau de Jupiter. 

Vaporisation des métaux. — M. 
Cihours, au nom de M. Demarçay, a 
constaté que des métaux considérés 
jusqu'à présent comme parlaitement 
fixes, peuvent émettre des vapeurs, 
à une température relativement bas
se. Le zinc émet des vapeurs dès 
150 degrés et îe cadmium dès 125. 
Le magnésium se volatilise avant 
d'arriver à la chaleur rouge. 

Les chemins de fer électriques et 
les blanchisseries de Merlin. — Plu
sieurs grandes blanchisseries de Ber
lin doivent, paraît-il, faire construire 
aux environs de cette ville, des che
mins de fer électriques destinés & 
transporter le linge blanchi dans les 
champs. Ce sont les machines dyna
mo-électriques de M.Siemens qui doi
vent être employées à cet usage. 
D'après les calculs qui ont été effec
tués, une seule personne pourra 
faire, en une demi-heure, en rem
plissant trois wagons de linge séché, 
un travail qui demande actuellement, 
dans ces blanchisseries, environ dix 
dix ou douze heures. 

La lumière électrique et Vaéros-
lation dans l'armée allemande. — 
Nous lisons dans le Moniteur officiel 
de l'Electricité : 

La lumière électrique et l'aérosta-
tion paraissent décidément devoir 
jouer un râle important pour la con
duite de la guerre, dans l'armée al
lemande. 

L'escadre cuirassée allemande, 
sous les ordres du contre-amiral 
Vickede, est chargée, dans ce but, 
d'expériences qui ont lieu sur le 

vœu formellement expri~nê par le 
chef du grand état-major, M. de 
Moltke; à bord des cuirassés se 
trouvent des officiers d'état-major 
désignés par le maréchal, et qui doi
vent rendre compte de ce qn'ils au
ront vu. Le chef du grand état-major 
veut qu'on examine si la lumière 
électrique, projetée d'un ballon cap
tif, pourrait servir à reconnaître, la 
nuit, les positions d'une armée en
nemie ou ses mouvements, en vue 
de se poster le plus favorablement 
possible pour le début de la bataille; 
à cet effet, un ballon captif a été 
adapté au vaisseau-amiral, et, tout 
en manœuvrant de nuit depuis la 
baie de Neustadt jusqu'à l'extrémité 
de la côte mecklembourgeoise, l'es
cadre essaiera dans quelles condi
tions la lumière électrique projetée 
du ballon peut rendre les résultats 
qu'on en attend. 

On a fait cet essai sur mer, tout 
simplement pour éviter les impor
tuns. 

Longévité des fourmis. — Nous 
lisons dans le Journal of the Lin-
nœan Society,que sir John Lubbock, 
lequel, depuis plusieurs années, s'oc
cupe beaucoup de fourmis, donne 
des chiffres tout à fait inattendus 
sur la longévité de ces insectes. Par
mi ses pensionnaires actuelles, sir 
John Lubbock compte deux reines-
fourmis qui existaient déjà dans un 
nid qui lui fat apporté des bois en 
1874. Les neutres paraissent vivre 
moins longtemps; quelques-unes ont, 
à la connaissance du savant obser
vateur, vécu jusqu'à six ans, parti
culièrement dans les nids de l'espèce 
Lasius Niger. 

L'électricité à la guerre. — On 
trouve, dans la Revue scientifique 
de cette semaine, le renseignement 
suivant : 

« L'administration de la guerre, 
en Angleterre, se préoccupe beau
coup d'utiliser l'électricité dans la 
campagne d'Egypte et ailleurs. Dans 
les bagages de l'armée anglaise, dit 
Y Electricité, on compte plus de 

100.000 poteaux télégraphiques en 
bois léger, blancs et noirs, et termi
nés par uno pointe de fer que le 
soldat peut facilement enfoncer dans 
le sol, Suivant le Daily News, les 
hommes du 24 B volontaires, au camp 
de Wimbledon, ont échangé 210.000 
mots en cinq jours, sans qu'aucune 
erreur ait été signalée. Il est ques
tion aussi de grands perfectionne
ments apportés par l'amirauté bri
tannique à la construction des tor
pilles, » 

Fibres de Raphia et de Rabannes, 
— L'arbre qui fournit les fibres de 
Raphia, dont on se sert comme liens 
en horticulture, est un palmier qui 
croît à Nossi-Bé. Les liens dont on 
se sert sont fournis par la pellicule 
extérieure des folioles d'une feuille 
incomplètement développée. Voici, 
à ce sujet, quelques détails emprun
tés à notre confrère la Science pov,r 
tous : 

L'arbre atteint de 3 à 5 mètres de 
hauteur sur 60 à 70 centimètres de 
diamètre ; le ñachis ou côte médiane 
d'une feuille complètement dévelop
pée, peut mesurer de 7 à 8 mètres 
de long, sur un diamètre de 10 à 12 
centimètres à 1 mètre au-dessus de 
son point d'attache, et, par consé
quent, avoir en hauteur une dimen
sion bien supérieure à celle du 
tronc. 

Ce pétiole commun porte de cha' 
que côté une rangée de folioles, qui 
ont environ 1 mètre de longueur 
sur 3 centimètres de largeur. 

Pour recueillir les flbres-liens, on 
coupe les folioles d'une feuille in
complètement développée, lesquelles 
folioles se trouvent alors pliées en 
deux, longitudinalement, et appli
quées le long du rachis. On casse 
l'extrémité du limbe et, en tirant, 
on détache la pellicule extérieure, 
qui deviendrait la face inférieure 
d'une foliole entièrement développée. 

Le Raphia sert à beaucoup d'au
tres usages dans le pays; on en 
mange le bourgeon terminal en guise 
de chou palmiste ; il est employé â 
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f a i r e d e s c h e v r o n s p o u r l a c o n s t r u c 

t i o n d e s c a s e s ; a v e c l ' i n t é r i e u r d e s 

r a c h i s o n f a i t d e s b o u c h o n s ; a v e c 

l e s fibres, l e s m ê m e s q u i s ' e x p é d i e n t 

e n E u r o p e , o n t i s s e u n e é t o f f e p l u s 

o u m o i n s fine d o n t s e v ê t i s s e n t l e s 

M a l g a c h e s , q u i a p p e l l e n t c e t i s s u 

Rabanne. 

A u j o u r d ' h u i , c e s r a b a n n e s s o n t 

e m p l o y é e s a v e c s u c c è s p a r l e s t a p i s 

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

d ' o s i e r ; l ' e f f e t p r o d u i t n e m a n q u e 

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

s u r t o u t a u x c o u l e u r s p a r t i c u l i è r e s 

d o n t l e s r a b a n n e s s o n t r a y é e s . 

L e s f r u i t s s o n t m a n g é s p a r l e s i n 

d i g è n e s ; i l s s o n t o v a l e s , o n t 5 à 8 

c e n t i m è t r e s d e l o n g s u r 4 c e n t i m è 

t r e s d e d i a m è t r e . 

L ' a r b r e n e f l e u r i t q u ' u n e f o i s e t 

p é r i t a p r è s a v o i r p o r t é u n c e r t a i n 

n o m b r e d e g r a p p e s , p o u v a n t m e s u 

r e r 3 à 4 m è t r e s d e l o n g , e t d o n t 

c h a c u n e s u f f i r a i t à l a c h a r g e d e d e u x 

o u t r o i s h o m m e s . 

A . B . 

L E S O L E I L 
CUISINIER. — DISTILLATEUR. — IM

PRIMEUR.— PHOTOGRAPHE. — R Ô 

TISSEUR. —INCENDIAIRE. — ÉLEC

TRICIEN-MÉCANICIEN, ETC., 

(Suite) 

A u g u s t i n - B e r n a r d M o u c h o t e s t n é 

e n 1 8 2 5 , à S é m u r , a n c i e n n e c a p i t a l e 

d e l ' À u x o i s , a u j o u r d ' h u i m o d e s t e 

s o u s - p r é f e c t u r e d e l a C ô t e - d ' O r ; i l 

e s t d o n c , à q u e l q u e s l i e u e s p r è s , l e 

c o m p a t r i o t e d e V a u b a n , d e B u f f o n , ^ 

d e C a r n o t e t d e M o n g e , b o u r g u i g n o n s 

c o m m e l u i . C ' e s t M . M o u c h o t q u i f i t 

e n f i n l a « Conquête du Soleil » s u i 

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

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

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

t i f s , ( 1 ) , d o n t n o u s e n g a g e o n s n o s 

l e c t e u r s à f a i r e l ' a c q u i s i t i o n . 

(1) ce La Conquête du Soleil, » par 
Louis de Royaumont. P r i x : 5 francs. 
Joli volume illustré. G. Marpon et E. 
Flammarion, éditeurs, 26, rue Racine, 
près l'Odéon. 

E n 1 8 6 1 , M . M o u c h o t , p r o f e s s e u r 

d e m a t h é m a t i q u e s à A l e n ç o n , y c o n s 

t r u i s a i t u n e p o m p e é l é v a t o i r e d o n t 

l e j e u é t a i t b a s é s u r l a d i l a t a t i o n d e 

l ' a i r o u d e s g a z p a r l e c a l o r i q u e s o 

l a i r e e m m a g a s i n é . B i e n t ô t a p r è s , 

p e r f e c t i o n n a n t l ' a p p a r e i l i m a g i n é p a r 

PC'iUSON 

S a u s s u r e , d e G e n è v e , e n 1767, ( 2 ) , 

a p p a r e i l c o n s i s t a n t e n p l u s i e u r s e n 

v e l o p p e s d e v e r r e s u p e r p o s é e s , n o t r e 

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

p i d e d e s l é g u m e s , d e s f r u i t s , d e l a 

v i a n d e e t m ê m e d u p a i n . 

C e s p r e m i e r s s u c c è s l ' e n h a r d i r e n t 

e t d é s o r m a i s s o n o b j e c t i f f u t d ' a r r i -

(2) Et non « en 1867, » comme on l'a 
imprimé par mégarde dans notre précé
dent №. 

v e r à p r o d u i r e d e l a v a p e u r s o u s 

p r e s s i o n e n q u a n t i t é s u f f i s a n t e p o u r 

q u ' e l l e p u t l ' a p p l i q u e r c o m m e f o r c e 

m o t r i c e . 

U n e b o u t e i l l e d e c u i v r e n o i r c i 

p l a c é s o u s u n e c l o c h e à p r o x i m i t é 

d ' u n r é f l e c t e u r c y l i n d r i q u e l u i p e r 

m i t d ' o b t e n i r a u b o u t d e 4 5 m i n u t e s 

d e l ' e a u e n é b u l l i t i o n , p o u r p e u 

q u ' o n p r i t s o i n d e m o d i f i e r l ' i n c l i 

n a i s o n d u r é f l e c l e u r s u i v a n t l a h a u 

t e u r d u s o l e i l . 

U n p e t i t a l a m b i c s o l a i r e b a s é s u r 

l e m ê m e p r i n c i p e p e r m i t d e d i s t i l 

l e r d e l ' a l c o o l t i r é d u v i n ; e t d e s 

m a r m i t e s c h a u f f é e s a v e c l a m ê m e 

s i m p l i c i t é d o n n è r e n t p o t - a u - f e u e t 

c a f é i r r é p r o c h a b l e s . 

E n f i n M . M o u c h o t a d o p t a l e r é f l e c 

t e u r c o n i q u e à g é n é r a t r i c e d e 4 5 

d e g r é s , e n f e r - b l a n c , l a i t o n o - a m é t a l 

a r g e n t é , a u c e n t r e d u q u e l i l p l a ç a 

l a c h a u d i è r e d e c u i v r e n o i r c i r e c o u 

v e r t e d ' u n e e n v e l o p p e de v e r r e b l a n c . 

O n p e u t j u g e r de l a p u i s s a n c e d e 

c e s a p p a r e i l s e n v o y a n t , s o u s l e 

c l i m a t d e P a r i s , a v e c u n p e t i t r é f l e c 

t e u r d e 0 , 5 0 c e n t i m è t r e s d ' o u v e r 

t u r e , o b t e n i r à v o l o n t é « b o e u f à l a 

« m o d e e n u n e h e u r e e t d e m i e , d e s 

« p o m m e s d e t e r r e b o u i l l i e s e n t r o i s 

« q u a r t s d ' h e u r e , e t u n r ô t i d e b œ u f 

« d ' u n d e m i - k i l o e n v i n g t - c i n q m i -

« n u t e s ; » e x p é r i e n c e s q u e t o u t 

l e c t e u r d e l a Science Populaire peut 

a l l e r v o i r f a i r e g r a t u i t e m e n t , 3 1 , r u e 

d ' A s s a s , c h e z M . P i f ï r e , c o n s t r u c t e u r 

d e c e s a p p a r e i l s , e n c h o i s i s s a n t p o u r 

c e l a u n j o u r d e s o l e i l ! 

A v e c u n a p p a r e i l d e 2 m . (>0 c . 

d ' o u v e r t u r e , s o n s l e s o l e i l d e T o u r s . 

M . M o u c h o t e s t a r r i v é , a u m o i s d e 

j u i l l e t , à v a p o r i s e r 1 5 l i t r e s d ' e a u 

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

m i n u t e s , a t t e i g n a i t l a p r e s s i o n d e 

c i n q a t m o s p h è r e s , r e p r é s e n t a n t 1 5 3 

d e g r é s . 

T o u s c e u x q u i o n t v i s i t é l ' E x p o s i 

t i o n d e 1 8 7 8 o n t p u v o i r , d e s e p 

t e m b r e e n o c t o b r e s e u l e m e n t , f o n c 

t i o n n e r l e g r a n d g é n é r a t e u r s o l a i r e 

d u T r o c a d é r o d o n t l ' o u v e r t u r e a v a i t 

2 0 m è t r e s c a r r é s . 

L e s é l o g e s u n a n i m e s d e l a P r e s s e , 
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la décoration, des subventions mon
tant en chiffres ronds à quatre-vingt 
mille francs, et une pension de 
retraite convenable récompensèrent 
enfin l'inventeur de ses longues 
recherches et de son infatiguable 
opiniâtreté. 

A M. Mouchot, succéda, dès lors, 
M. Piiïre, l'ingénieur-constructeur 
qui, sortant du domaine de la théorie 
démontrée avec tant de succès par 
le savant, devait faire passer dans la 
pratique la « Conquête du Soleil. » 

Ancien coopérateurdeM. Mouchot, 
M. Abel Piffre apporta de nom
breux perfectionnements prati
ques aux appareils solaires, tant 
au point de vue de la facilité 
de leur orientation que comme 
adaptation, de la force motrice 
engendrée, à la mécanique in
dustrielle. 

Lors de la dernière Fête de 
la Jeunesse aux Tuileries, au-
dessous de Victor Hugo, saluant 
la foule qui l'acclamait, on put 
voir le Soleil mettre en mouve
ment une machine Marinoni 
et imprimer, avec ses plus 
beaux vers, les traits immortels *~ 
du plus grand de nos poètes. 

Les trois gravures qui ac
compagnent cet article repré
sentent de petits appareils de 
démonstrations dont le déve
loppement peut se voir et s'étu
dier plus sérieusement chez M. Abel 
Piffre. Tout abonné de la Science 
populaire est certain d'être reçu 
soit par lui, soitpar M. de Royaumont, 
son secrétaire, avec la plus gra
cieuse bienveillance, ce numéro de 
notre journal lui tenant lieu de lettre 
d'introduction. 

Comme nous, lorsqu'ils auront 
visité l'exposition permanente de 
M. Piffre, nos lecteurs comprendront 
de quelle importance doit être pour 
l'avenir de l'industrie, dans les pays 
chauds, cette conquête du Soleil qui 
supprime le combustible dont le 
transport,toujours coûteux,présente 
souvent des impossibilités maté
rielles. 

Nos explorateurs, manquant si 
souvent d'eau potable au milieu des 
contrées inhospitalières qu'Us tra
versent, les troupes en campagoes, 
elles-mêmes, devront un jour aux 
appareils Mouchot et Piffre la certi
tude d'échapper aux tortures de la 
faim et de la soif. 

E . TAILLEBOIS. 

IVoi g r o s l i v r e s d e s c i e n c e 

N o u s a v o n s l u c e s j o u r s d e r n i e r s , d a n s un 
t r a i t é d ' a r i t h m é t i q u e , l a d é f i n i t i o n s u i v a n t e : 

On appelle mélange, la combinaison de plusieurs 
choses susceptibles d'être mélangées, 

(Authentique.') A. B. 

PrÜIRíIirT" 

CAUSERIE SCIENTIFIQUE 
D A R W I N I S M E 
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La culture pour les plantes, la 
domestication pour les animaux, 
les soins particuliers, de nourriture, 
principalement, amènent, dans leurs 
différentes espèces des variations 
bien plus accentuées que celles 
qu'on remarque entre variétés d'une 
même espèce restée à l'état sauvage. 
11 est également incontestable que 
ces influences se font ressentir tan
tôt, d'une façon générale et en sau
tant une génération, tantôt, au con
traire, d'une façon continue, et cepen

dant plusieurs générations, sur cer
tains organes en particulier. 

Les modifications de taille dépen
dent généralement de la quantité d9 
nourriture ; le coloris varie suivant 
la nature des aliments; le climat 
modifie la peau, la fourrure ou la 
plume. 

Les excroissances si singulières 
produites par une goutte microsco
pique du poison que distille le gall-
insecte prouvent Faction que peu
vent exercer les moindres altérations 

•ques sur la sève des végétaux. 
Enfin, on ne saurait attribuer 

uniquement les variations dans 
les espèces, à l'action seule du 
système reproducteur, aussi 
bien chez les animaux que chez 
les plantes : une même portée 
fournit souvent des sujets diffé
rant essentiellement entr'eux. 
Sur une même plante, il n'est 
pas rare de rencontrer un 
bourgeon offrant des caractères 
absolument particuliers avec 
lequel^ par voie de greffe ou 
de marcotte, on en arrive 
à produire des variétés nou
velles qui, s'éloignant du point 
de départ et se modifiant sans 
cesse, finissent par devenir 
des espèces nouvelles ne se 
rattachant que de bien loin à 
l'espèce-mère. 

Il est à remarquer encore que ces 
modidifications si fréquentes, si ra
pides et si complètes se produisent 
principalement dans l'état de do
mestication ou de culture. 

L'usage ou le non-usage des par
ties a également une influence très 
considérable sur leurs variations,leur 
développement et l'importance qu'el
les qu'elles peuvent acquérir tant 
d'une façon directe que par voie 
d'hérédité. L'os de l'aile, chez le ca. 
nard sauvage, pèse davantage que 
celui du canard domestique, et la 
proportion est en sens invers pour 
l'os de la cuisse. Dans tous les pays 
où on l'habitude de traire la vache 
et la chèvre, chaque sujet, même 
avant, tout essai de cette nature, 
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présente des mamelles beaucoup 
pins longues etplus pendantes qu'on 
ne les voit dans les régions où celte 
habitude n'existe pas, et à l'état 
sauvage, particulièrement. 

Certaines corrélations, dont l'ex
plication est loin d'être trouvée, con
duisent néanmoins l 'homme par voie 
de sélection, à faire disparaître telles 
ou telles variétés au protit d'autres. 

En Virginie, par exemple, le 
Lachnantes, dont les cochons man
gent la racine, leur attaque les os et 
fait tomber leurs sabots. Il en résulte 
que les fermiers n'élèvent plus 
qu'une seule variété, et, dès leur 
naissance, détruisent soigneusement 
tous les petits qui ne sont pas noirs, 
les autres ne pouvant manger impu
nément du Lachnantes qui se ren
contre partout. 

Les chiens dépourvus de poil ont 
toujours les dents imparfaites. Que 
la mode se répande généralement de 
posséder cette espèce de préférence 
à tout autre, et on en arrivera, du 
même coup, par voie de sélection et 
d'hérédité, à une modification con
sidérable dans l 'appareil mastica
toire et dans le système bileux de la 
race canine. 

Les lois qui régissent l 'héré
dité sont elles-mêmes partiellement 
inconnues,puisque telle particularité 
sautant parfois une ou plusieurs gé 
nérations avant de réapparaî t re , 
n'atteint souvent qu 'un sexe et pas 
toujours le même ! Mais ce que 
l'observation a prouvé, c'est que 
l apparition des particularités chez 
les descendants n 'a généralement 
lieu qu'au même âgefiîx elle s'est pro
duite chez l 'ancêtre lui-même. 

L'un des animaux chez lequel la 
domestication, avec les différences 
de soin, de nourri ture, de cl imatqui 
en sont la conséquence forcée, a 
produit le plus grand nombre de 
variétés, c'est le pigeon. Quel est 
l'ornithologiste, auquel on présente
rait pour la première fois le Ménager 
anglais, le Culbutant courte-face, le 
Hunt, le Barbe, le Grosse^Gorgo et 
le Pigeon-Paon, qui consentirait à 

les classer dans le même genre au 
lieu d'en faire autant d'espèces 
absolument distinctes ? Et cepen
dant il est à peu près certain que 
ces variétés, si nombreuses et si 
différentes les unes des autres, des
tendent toutes d'un type unique, le 
Biset (Cokimba livia), cet habitant 
des rochers qui ne perche ni ne ni
che volontiers sur les arbres. 

L'amélioration et la transforma
tion des races domestiques, par voie 
de sélection, sont connus, en prin tipe> 
dès l'antiquité la plus reculée, et 
pratiqués, de nos jours, même chez 
les plus sauvages peuplades. 

Une très ancienne encyclopédie 
•chinoise formule nettement les prin
cipes de sélection; certains classiques 
romains en ont posé les règles et 
Pline a écrit que l'on croisait des 
animaux domestiques avec des es
pèces sauvages pour retremper la 
race, procédé auquel ont encore 
recours les tribus restées à l'état 
primitif. A l'époque la plus barbare 
de l'histoire d'Angleterre on impor
tait des étalons pour améliorer le 
bétail, et des lois rigoureuses inter
disaient l 'exportation des animaux de 
choix nés dans l'île; enfin les hideux 
Fuégiens attachent un tel prix à la 
conservation deleurs animaux domes
tiques, qu'en temps de disette, ils 
tuent leurs vieilles femmes, et les 
mangent, avant de se décider à 
abattre ceux-ci. 

On peut se faire une idée de ce 
que peut la sélection combinée avec 
l 'hérédité en voyant au bout d 'un 
laps de temps très court, quelques 
années, des troupeaux absolument 
transformés, des végétaux potagers 
ou de luxe, certaines espèces d'arbres 
donner soit en fleurs, soit en fruits, 
soit en racines, en tubercules, en 
feuillage, des résultats surprenants 
même pour ceux qui les ont obteT 
nus à force d'observation et de per
sévérance. 

En choississantuniquement comme 
reproducteurs, les sujets présentant 
les qualités particulières qu'il tient 
à voir se développer ! en supprimant 

soigneusement de ses plants et de ses 
semis tout sujet qui ne rentre pas 
dans la v o i e o ù il entend pousser tel 
ou tel végétal, l 'Homme, soit qu'il 
vise les muscles, la chair, le poil, le 
colons ; soit qu'il cherche a améliorer 
la fleur, le fruit, la racine ou le 
feuillage, arrive a transformer telle
ment les espèces qu'il élève ou qu'il 
cultive, qu'elles s'écartent de leur 
origine au point d'en faire perdre la 
trace èn quelques siècles. 

(A Suivre.) MARÏTJS SCIOF. 

U N T U M U L U S 
NON CATALOGUE 

Les monuments mégalithiques (1) 
appartiennent aux âges préhistori
ques. Les tumulus, allées couvertes 
ou galeries obscures, font partie de 
ces monuments étranges, 

Les tumulus, selon notre illustre 
archéologue, le vicomte deCaumont, 
se composent d'une chambre cen
trale formée de grand» quartiers de 
roches, à laquelle on accède ordinai
rement par une allée construite de 
même. Le tout est enchâssé dans un 
vaste monceau de terre et de 
pierres^ 

Souvent les terres du tumulus 
ont été utilisées, à une époque pos
térieure, et les blocs de pierre for
mant la chambre sépulcrale ont été 
mis à nu. 

C'est l'état dans lequel se trouve 
aujourd'hui le tumulus de la Berti-
nière récemment découvert. 

La Bertinière est un hameau de 
la commune de la Sauvagère, dans 
le canton de la Ferté-Maeé ( i ) . 

Le monument est situé au milieu 
d'une pièce de terre dite 18 Champ 
de Bar, dont le sol plantureux, légè
rement incliné de l'Est à l'Ouest, 
regarde la vallée de la Vée, affluent 
de la Mayenne. Sur l 'autre côté de 

(1) C'est-à dire f o r m e s de pierres de 
grande dimension. 

(1) Arrondissement d« Botofront 
ÇOrne). 
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la vallée, s'élève la grande colline 
boisée qu'on nomme le Mont en-
Géraume, dépendant de la forêt 
d'Andaine, et dont l'altitude atteint 
325 mètres. Du tumulus, on aperçoit 
à travers la cime des grands arbres 
qui ombragent le vert bocage nor
mand, la modeste chapelle des 
Friches, suspendue au flancs de la 
colline. Le site est agreste sans être 
sauvage. On y respire un air pur 
avec la salutaire influence des tra
vaux champêtres. 

Le monument est construit en 
blocs bruts de grès quartzeux, à 
l'exception du seuil G D (voir notre 
dessinp. 444), lequel est fait d'une 
pierre de granit. 

La largeur claire de la galerie, 
assez irrégulière, est de 1 m. 42, en 
moyenne. 

Sa longueur mesure 12 m. 40. 
L'épaisseur des dalles de recouvre
ment, comme celle des pierres de 
support formant les cotes, varie 
entre 25 et 45 centimètres. La lon
gueur des dalles est comprise entre 
2 m. 20 et 2 m. 70. Le sol du monu
ment n'est ni pavé ni dallé. Sa hau
teur libre n'étant que de 1 mètre 
environ, on ne pourrait y tenir de
bout. La coupe en long fait voir que 
la dalle de recouvrement E,'a été dé
placée. Une autre est absente. C'est 
l'Indice d'un commencement de dé
molition. 

L'examen des diverses projections 
cotées que nous donnons du tumu-
liis, fera connaître sa forme et son 
étendue. 

Nous ferons seulement remarquer 
que le compartiment F, de 1 m. 80 
de longueur, devait être le tombeau 
proprement dit ; la cellule, le sanc
tuaire où reposait assis le défunt, 
adossé à l'une des parois. On lui 
donnait d'ordinaire pour compagnie 
les haches en silex ou en bronze qui 
avaient armé sa main, les poteries 
grossières et autres objets lui ayant 
appartenu* 

line ouverture mesquine, gros* 
«icra et irrégulière ménagée au 
oint G du plan, ayant 0 , 5 0 c. de 

largeur, mettait le réduit sépulcral T 
en communication avec la longue 
allée couverte qui le précède. 

Dans le principe et avant toute 
atteinte, l 'épaisseur des murailles 
sèches devait se compléter par d'au
tres pierres. C'est ce que paraissent 
indiquer les blocs HI et JK. 

Quelle génération transporta ces 
quartiers de rocher ? En quel siècle 
furent-ils ainsi disposés? Quel guer
rier, quel puissant personnage eut 
sa sépulture en ce lieu solitaire ? 
Autant de problèmes. . 

Depuis les imposantes pyramides 
quirenfermèrentles cendres des Pha
raons d'Egypte, jusqu'aux tumulus 
des Gaulois et des Celtes, les œuvres 
humaines attestent partout la vanité 
de l 'homme ! 

Les • monuments mégalithiques 
sont nombreux en France. Beaucoup 
sont encore inconnus : il incombe 
aux archéologues de les signaler. 
Nous faisons des vœux pour leur 
conservation comme pour la conser
vation de tous les ouvrages qui or
nent la Patrie et sont la leçon maté
rielle de l'histoire. 11 ne faut rien 
détruire. Celui qui démolit un mo
nument ancien, ressemble à l'enfant 
inconscient qui, stupidement, mar
tèle et brise un diamant de haut 
prix. 

BLANCIIETIÈRE. 

LES RACES HUMAINES 
DU PLATEAU CENTRAL HE LA FRANCE 

(Suite) 

Un certain nombre de lecteurs 
de la Science Populaire, peu fami
liarisés encore avec certaines expres
sions techniques, m'ont adressé des 
demandes d'esplication. 

Le Bryopithécus, les périodes 
Acheulèenne, Moustiérienne, Solu
tréenne, Magdalénienne, le crâne du 
Néander> ont été le sujet d'un ques
tionnaire auquel je m'empresse de 
répondre, ce qui me force a ouvrir 
une sorte de parenthèse sur mon 

étude des Races de Plateau-Central 
dont la continuation paraitra dans 
le numéro suivant. 

Le Bryopithécus est un antro-
pomorphe de l 'époque tertiaire mio
cène. Il a été découvert dans le 
miocène de Sanson par M. Edouard 
Lartet et désigné par lui sous le 
nom de Bryopiihécus Fontani. 

M. Lartet en a trouvé, seulement 
une mâchoire inférieure. 

Kaup a découvert dans le mio
cène d'Epelsheiui (Allemagne), un 
humérus du même être. 

Le Bryopithécus devait être un 
peu plus petit que l 'homme actuel ; 
ses mâchoires devaient être moins 
prognathes et ses dents étaient 
moins fortes que celles des anthro
pomorphes actuels. 

M. Lartet l'a rapproché des hy-
lobates, mais il est probable qu'il 
n'avait pas les bras démesurés de 
nos gibbons actuels. 

Les gibbons diffèrent 'considéra
blement de l 'Homme, par leurs bras 
énormes, il en est de même des 
Orangs, qui ont cependant les bras 
moins longs, moins prodigieux que 
ceux des gibbons ou hylobates. 

Les gibbons sont les plus infé
rieurs des anthropomorphes actuels, 
pour qui veut bien étudier leur cer
veau et leurs membres, cependant, 
M. Lartet, un de nos plus illustres 
paléontologistes, pensait que leur 
sternum se rapprochait plus de ce
lui de l'Homme, que celui d'aucun 
de nos anthropomorphes. 

Le Bryopithécus soulève une 
question très curieuse et très im
portante. 

On trouve dans le miocène, en 
divers pays de l 'Europe, des silex 
très grossièrement taillés, des char
bons, des os fracturés, des cendres, 
despierres calcinées, et pourtant, on 
n'y rencontre aucun os humain; 
et la Paléontologie démontre cepen
dant que le Bryopiihécus vivait à 
cette époque ; aussi, notre éminent 
paléontologiste, M. Albert Gaudrvj 
n'hésite-t-il nullement à considérer 
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tous ces débris comme autant de 
restes de son industrie naissante. 

Dans ce cas, le Dryopithécus 
serait ce prédécesseur et cet ancêtre 
de l 'Humanité, auquel M. de Mortil-
let fait si souvent allusion. 

Si ces débris d'industrie sont 
réellement l 'œuvre du Dryopithé
cus il faut reconnaître qu'il était 
plus intelligent qu'aucun de nos an
thropomorphes actuels, bien plus 
intelligent que l 'Orang, que le Chim
panzé, que le Goril, et, à plus forte 
raison, que le Gibbon, qui ne savent 
ni tailler le silex, ni faire du feu ; 
mais, cela n'a rien de surprenant 
s'il est l 'ancêtre de l 'Homme. 

Les paléontologistes qui pensent 
que les débris d'industrie trouvés 
dans le miocène sont l 'œuvre du 
Dryopithécus se basent sur ce fait 
qu'aucune espèce de mammifères 
supérieurs ne s'est conservée depuis 
l 'époque miocène, et que l 'Homme 
ne peut avoir fait seul exception à 
cette règle. Cet argument est fort 
bon si l 'Homme constitue une es
pèce comme plusieurs le pensent en
core, mais il tombe de lui-même, si 
l 'Homme forme un genre divisible 
en plusieurs espèces, ce qui est plus 
probable, et ce que nous acceptons 
pleinement pour notre part , ceci 
soit dit sans prétendre en rien tran
cher la question de savoir si les silex 
taillés du tertiaire miocène sont l 'œu
vre de l 'Homme ou du Dryopithécus. 

Au point de vue des débris d'in
dustrie humaine, l 'époque quater
naire a été divisée de la manière 
suivante, par M. de Mortillet, le 
plus éminent de nos archéologues 
français contemporains. 

1° Période Acheuléenne. 
L2a Période Moustiérienne. 
3° Période Solutréenne. 
4° Période Magdalénienne. 
La Période Acheuléenne est ca-

racte'risée, au point de vue de la 
faune, par le nombre encore très 
considérable des Elephas primige-
nius, Rhinocéros, Hippopotames, 
irr&ii3 spelata> Fel>$ spelo1, eie, 

Le froid devait être intense en hi
ver ; les neiges devaient tomber en 
grande abondance, et les fleuves 
étaient véritablement énormes, 

L'Industrie de cette époque ét'dt 
caractérisée par la hache en silex 
dite de St-Acheul, du lieu où elle fut 
trouvée. 

La race humaine, de cette époque, 
appartenait au type dit du Néander, 
type Australoïde de divers auteurs. 

Cependant, une race mongolique, 
et peut-être aussi une autre race, 
pouvaient, exister dès lors sur d'au
tres points. 

La Période Moustiérienne qui est 
plus récente, est caractérisée par 
une certaine diminution du nombre 
des grands animaux, 

Laformedes silex taillés se modifie; 
ils présentent une face pl»ne; t ne 

seule face restant taillée par percus
sion, à petits éclats. 

A cette époque se montre une 
grande race d'hommes supérieure 
aux Néanderthaliens, race dolicho
céphale' mais moins qu'eux et ayant 
un cerveau mieux développé. Ce
pendant, l 'ossature de la face est en-
core grossière. 

Les uns en font des Atlantes ou 
des Berbères, les autres, des Es to
niens ou des Finnois. 

La Période Solutréenne sa fait re
marquer par la grande abondance 
des rennes, et surtout des chevaux; 
les animaux de proporLion.s colossa
les deviennent moins nombreux; la 
taille du silex se modifie profondé
ment et on trouve souvent des poin
tes de ce genre. 

On voit aussi se répandre i'habi-
tude, au moins sur quelques points, 
de placer les morts dans les lombes 
en pierres sèches. 

On ne peut douter qu'il i.'j ait 
eu encore à cette époque des repré
sentants des races plus anciennes, 
mais, l 'étude des sépultures de So-
lutrée porte à croire que de nou
veaux éléments, faisant partie de 
l 'immense groupe mongolique, s'é
taient largement répandus dès celte 
époque. 

La période magdalénienne se ca
ractérise par la diminution de plus 
en plus considérable du nombre des 
éléphants et des grands animaux, et 
par la multitude des rennes qui 
semblent pulluler à cette époque. 

L'Homme de cette époque ne fa
çonne plus guère les grands et gros
siers silex delà période Achenlénne, 
mais il fait des couteaux, des grat
toirs, des burins en silex; il façonne 
les os en poinçons, en harpons, en 
fines aiguilles, "en lissoires; il grau: 
ai'tistement des animaux sur les n> 
et sur les Schistes. 

Cependant, il n'est encore qu'un 
sauvage adroit, il habite encore LES 
cavernes, il ignore l'agriculture, il 
n'a pu même asservir le chien, il 
n'est ni pasteur, ni agriculteur, il e*l 
uniquement chasseur et pêcheur, 
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Certainement les races primitives 
ont du subsister à cette époque,mais 
on ne peut guère clouter que l 'élé
ment prédominant n'ait été une race 
voisine des Lapons ou d'autres hyper-
boréens, race qui a laissé de nom
breux descendants dans l 'Europe 
centrale aussi bien que dans l 'ex
trême nord. 

Avec la période Magdalénienne fl-
Dit l'époque quarternaire, le climat 
devient moins froid, ou, au moins, 
plus chaud en été, il tombe moins 
d'eau et de neige, l Epoque actuelle 
commence. 

Le début de celte époque est ca
ractérisé par un phénomène bien 
plus important que toutes ces cho
ses: la Race Manche, ou fndo-Eu
ropéenne, apparaît en Europe, intro
duisant avec elle les animaux 
domestiques, l 'agriculture, l'art do 
polir la pierre, de bâtir des caban-
nes et même des Cités Lacustres de 
construire dos charrioîs et des bar
ques, de faire de la poterie et de tis
ser des étoffes. Ces hommes élèvent 
de vastes Dolmens pour y ensevelir 
leurs morts. Ou doit les considérer 
comme les premiers fondateurs de 
la civil sation véritable en Europe. 

Toute'cette succession de faunes 
et de races humaines, tous les phé
nomènes qui se sont succédés de
puis l'époque Achcaléenne jusqu'à 
l'âge de la pierre polie nous obligent 
à accorder au moins UN MILLION 

D'ANNÉES à cette partie de l'his
toire de l'Humanité. 

RACE DC NÉANDER ou AUSTRALOÏDE, 

MCE DE CANSTAD, d'autres auteurs 

Le célèbre crâne sur lequel a d'a
bord étéfondée cette racea été trouvé 
dans la vallée du Néander, en Alle
magne, et paraît appartenir à la pé
riode Acheuléenne. 

Depuis,on a trouvé, tant en France 
que dans diverses parties de l'Alle
magne, de la Belgique, et même de 
l'Italie, des crânes "qui rentrent plus 
ou moins dans ce type et qui appar
tiennent soit à cette époque, soit à 
des époques voisines; 

Le Crâne du Néander est volumi

neux et massif, mais, ce qu'il pré

sente de véritablement extraordi

naire, c'est l'énorme développement 

de ses arcades sourcilières qui le 

rapprochent plus des Anthropomor

phes qu'aucune autre race humaine 

connue. 

Le front est bas et ap la t i 'd 'une 
manière remarquable. La race hu
maine actuelle, se rapprochant le 
plus de ce type, est une race qui se 
trouve sur un poiut delà côte d'Aus
tralie et qui a été désignée sous le 
nom de race Australienne platgcé-
phule, car, en Austra'ie, il y a plu
sieurs races. 

Celle race platycépliale, et très 
velue, est la plus bestiale de toute 
les races humaines connues. 

Il y avait aussi, sur la côte, une 
autre race très inférieure presque 
complètement anéantie aujourd'hui ; 
enfin,il existe encore dans L'intérieur 
des terres une race de plus haute 
s tature et très différente. 

Il y a quelques années, des navi
gateurs signalèrent sur la côte d'Aus
tralie une petite tribu chauve, ce 
qui doit être un fait purement lo
cal. 

Nous ne pouvons laisser de côté 
les Australiens sans rappeler que les 
Tasmaniens, leurs proches voisins 
maintenant détruits, constituaient 
encore une race différente. 

Lors de la découverte du crâne du 
Néander, on prétendit qu'il était le 
crâne d 'un idiot, d'un microcéphale; 
c'était se débarrasser, à bon marché, 
de ces inquiétantes similitudes avec 
les anthropomorphes; mais, depuis, 
ona t rouvéass rz de crânes d'un type 
voisin pour qu'une telle hypothèse 
ne puisse supporter la moindre dis
cussion. 

Sur divers points de la France, 

principalement dans les montagnes 
du Centre et du Midi, on trouve en
core un certain nombre d'hommes 
qui présentent, adoucis il est vrai, 
les principaux traits du Néandcrthal 
et qui sont bien les descendants de 
cette race primitive et grossière. 

La mâchoire de la Naulette, trou
vée en Belgique, par le savant géo
logue, M. Dupont, dans une caverne 
de la période Acheuléenne, est plus 
curieuse, peut-être plus animale en
core, que le crâne en question. Très 
massive, munie de très fortes gros
ses moi aires, à menton très fuyant, 
cett3 mâchoire présente du côté in
terne, à la place d'apophyses geni, 
deux cavités. 

C'est un caractère essentiellement 
simien et de nature à faire penser 
que Y Homme de la Naulette ne 
parlait pas. 

De nouveau, on avait voulu y voir 
un caractère exceptionnel, mais d'au
tres mâchoires, un peu moins an
ciennes et présentant les mêmes ca
ractères un peu atténués, sont ve
nus démontrer, qu'ici encore,il fallait 
renoncer à cette hypothèse. 

A. ROUJOU. 
Docteur ès-sc iences-

{A suivre). 

V O Y A G E E N E S P A G N E 

II 

I l a d r i d 

SOUVENIR D'ALFRED DE MUSSET — 

LE MUSÉE MURILLO, VELASQUEZ — 

L'INSTRUCTION EN ESPAGNE — 

COMBAT DE TAUREAUX - LES COM

BATS DE COQS DANS LES COLONIES 

. ESPAGNOLES. 

Madrid, quand tes taureaux bondissent , 
l î ien des mains blanches a p p l a u d i s s e n t , 
B i e n dei écharpes sont e n j e i . ' r . . . 

Ainsi le poète, notre Alfred de 
Musset, chantait la " princesse des 
Espagnes " la perle de la Nouvelle-
Castille. 

" Des Espagnes " est fort bien dit. 
En effet, il y en a plusieurs, ayant 
chacun» sa célèbro capitale^ 
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Léon, l 'Andalousie, l 'Aragon ont 
leurs villes préférées qui ne recon
naissent qu 'une rivale : Madrid. 

Mais il y a pour nous, n'est-il pas 
vrai, lecteur de la Science Populaire 
— avant ce spectacle tout espagnol, 
les taureaux, qui nous donnent que 
des émotions sans plaisir ,— des ob
servations sur l'instruction et le pro
grès dans la capitale d'un pays voisin, 
plus importantes à faire, en premier 
lieu. 

Mon ami Charles B..., dessinateur 
de talent, m'a rejoint à la Puerta del 
Sol et m'accompagne au Prado. 

— Vous croyez, me dit-il, com
me beaucoup de Parisienssans doute, 
qu'un voyage à Madrid pour contem
pler les œuvres des Maîtres exclu
sivement espagnols doit être sans 
intérêt ? 

— Je ne sais pas encore. Mais j 'a i 
entendu parler de bien des retou
ches malheureuses. 

— Voyez ceci d 'abord: 
Nous avions devant nos yeux plu

sieurs toiles de Murillo. Le Musée 
de Madrid n 'en possède pas moins 
de quarante-cinq. 

11 y a là, entre autres une aimable 
idylle, Rébecca et JEliezer; puis, une 
oeuvre, magistrale, l'Adoration des 
bergers. 

Velasquezest le vrai fondateur de 
l 'école espagnole. Il a laissé un grand 
nombre de tableaux, conservés à 
Madrid pour la plupart. Il excellait 
dans le portrait. Son duc d'Olivarès 
est un chef-d 'œuvre. Les Ouvriers 
en tapis et ses Buveurs sont exé
cutés avec une puissance toute ma
gistrale. 

— Voyez encore, reprend mon 
interlocuteur, ces Ribéra, ces Zur-
baran... 

— C'est vraiment admirable ! 
Trois" heures après être entrés, 

nous étions encore au Musée. Quelle 
jouissance artistique et quelle fète 
pour les yeux ! Non seulement nous 
faisions^ample et sérieuse connais
sance avec l 'école espagnole) mais 
e n c o r e R a p h a ë l , " Titien, Rubens 
d é r o u l a i e n t à n o s r e g a r d a c h a r m é s 

des merveilles jusqu'alors inconnues! 
Charles B..., ancien élève de l'E

cole des Hautes-Etudes, qu 'un goût 
décidé pour le dessin a poussé à de
venir exclusivement artiste, a les 
sentiments trop démocratiques pour 
n'être pas attentif à ce qu'on fait, au 
delà des Pyrénées, en vue du pro
grès de l'instruction. 

— C'est aux efforts qu'il fait, 
disait il avec raison, pour combattre 
l'ignorance et s'avancer dans les voies 
nouvelles ouvertes par la science, 
que je reconnais la puissance ou 
présente ouprochaine, la vitalité d'un 
peuple et d'une race 1 

Nous devisions ainsi^ pendant le 
déjeûner, en mangeant des pastèques 
blanches et rouges dont la popula
tion de Madrid et des autres parties 
de l'Espagne fdt une si grande con
sommation. 

— Sans être très avancés, ajoutait-
il, nos hôtes castillans ont déjà com
pris deux choses importantes. 

— D'abord, l'utilité des écoles 
d'adultes, sans doute ? 

— Ils ont également suivi un bon 
exemple donné par la France et 
l 'Angleterre; ils viennent de fonder, 
au nombre de sept, en peut de temps, 
des écoles industrielles et profession
nelles. 

Notre modeste mais excellent re
pas fini, Charles me tendit la main 
et s'éloigna. 

On devine sans peine que ma plus 
prochaine visite fut réservée à l'Es-
corial ou Escurial à la française, un 
mot suffira pour peindre ce palais 
célèbre. Je l'écris et je passe : " en
nuyeux " . 

JULES ARBOUX 
(A suivre). 

L E L A I T 

(Suite) 

La femme sécrète environ 1350 
grammes de lait par j o u r ; d'après 
Lamperrière, ladensité de son laitest 
d e 1 , 0 3 1 5 . V o i c i , d u reste, sa com
p o s i t i o n d ' a p r è s W i e r t z i r é s i d u sec 

12.3; caséine 1.9; beurre 4,5; sucre 
5,3; matièresextralives (?), sels 0,18. 
D'après Fleischmann une vache sé
crète par an 1.530 litres après le pre
mier veau, après le 7°, 2,120, après 
le 14 e , 480; sa densité varie de 1.030 
à 1,039; voici sa composition: résidu 
sec 13,5; caséine 3,6; beurre 4,05: 
sucre 5,5 ; matières extractives (?) 
sels 0,4. 

On sait que la plupart des subs
tances ingérées reparaissent dans le 
sang ; il en est de même pour le lait. 
Quelques-unes d'entre elles — cer
taines huiles éthérées — s'y retrou
vent très vite; l'iode, l'arsenic et 
généralement les substances miné
rales n'y apparaissent que plus tard. 
Les aliments riches en azote aug
mentent les matières grasses, mais 
le lait peut contenir plus de matières 
grasses que l'alimentation n'en four
nit à l 'organisme; il n'y a donc pas 
corrélation absolue entre celle-ci et 
celles-là. 

La composition du lait varie d'ail
leurs suivant les espèces et les indi
vidus. Le lait provenant d'une bête 
bien reposée est plus riche enbeurre; 
celui du matin est plus riche que 
celui du soir; il n'est pas même au 
commencement et à latin de la traite, 
celui qui séjourne longtemps dans 
les mamelles est plus riche en prin
cipes fixes. Le lait des herbivores est 
généralement alcalin ; celui des car
nivores est plutôt acide; il est éga
lement plus riche e n matières grasses 
que le premier. D e m ê m e , les affec
tions psychiques ont une très grande 
influence sur les qualités physiolo
giques du lait, e t bien souvent de 
jeunes enfants ont été gravement 
incommodés pour avoir bu du lait 
d 'une nourrice qui était sous l'influ
ence d ' une vive émotion; mais la 
chimie ne nous éclaire pas encore 
sur les modifications qu'il subit 
alors. 

Nous avons vu que ce lait ne con
tient True des quantités infiniment 
petitea de matières eitractivâs; il 
contient cependant d e l ' u r é e j ajoutons 
qu'on y trouv.i auss i des t race» 
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d'oxyde de fer, de silice, etc. Les 
gaz sont de l'acide carbonique, en-
ïiron 2 0[0, et un peu d'oxygène et 
d'azote. 

Le sucre de lait subit, dans le lait 
agité, la fermentation alcoolique vers 
35 à 40 degrés ; alors il constitue le 
koumis, boisson des Tartares-
Le lait de jument est généralement 
préféré pour fabriquer le koumis. 

D'après certains auteurs, la valeur 
nulritive du lait serait à peu près 
directement proportionnelle à son 
degré d'opalinilc. — Chaque espèce 
digère et s'assimile mieux le lait de 
sa propre espèce que celui de tout 
autre; de même, c'est avec la mu
queuse de l'estomac d'une espèce 
donnée que l'on coagúlele mieux le 
lait de cette espèce. On a cherché à 
savoir d'oùprovenaient les matériaux 
du lait. 

La caséine provient de l'albumine; 
celle-ci, d'après Hammarsten, perd 
son soufre et s'unit à une autre subs
tance (caséine insoluble) pour for
mer la caséine; le sucre se forme 
dans les glandes mammaires, proba
blement aux dépens du sang. 

C O L O S T R T J ' M . Un peu avant, et sur
tout après l'accouchement, la femelle 
des mammifères sécrète un liquide 
particulier nommé colostrum et qui 
diSère un peu du lait normal : il con
tient surtout plus de substances so
lides. Vu au microscope, on y 
découvre, outre les corpuscules 
graisseux, de petites masses notable-
blemeot plus volumineuses et defor
me irrégalière ; elles paraissent com
posées de caséine et de gouttelettes 
graisseuses: ce sont les corpuscules 
du colostrum. Ces corpascules sem
blent doués, vers 40 degrés environ, 
de mouvements arniboïdes. Dans le 
colostrum l'albumine remplace la 
caséine ; U lait de femme, par 
exemple, n'est entièrement exempt 
d'albumine que trois ou quatre se
maines après l'accouchement. 

L E S G R A N D E S E X P L O R A T I O N S 

L A M I S S I O N D U C A P I T A I N E G - A L L I E N I 

D A N S L E H A U T N I G E R E T A S Ö G O U 

I 

Exposé des motifs qui ont amené la 
mission Gallieni. 

Lorsque le général Faidherbe, 
alors colonel, était gouverneur du 
Sénégal, réminent officier étudia de 
près la question soudanienne. 

Eu 1862, il publia un travail re
marquable (1), dont les conclusions 
sont celles-ci : « Relier le Sénégal à 
l'Algérie, à travers un immense dé
sert est chose impossible autant 
qu'inutile. Pour s'emparer du com
merce si important du Soudan, il 
faut s'établir sur le haut Niger en 
créant une ligne de postes pour le 
relier au Sénégal. 

En 1863, M. Faidherbe, nommé 
général, voulut mettre son pro je ta 
exécution. 

Il avait dit : « Il faut que dans un 
an nous soyons à Bafoulabi et dans 
dix à Bamako (2). 

Il fit alors explorer le territoire 
compris entre le Sénégal et le haut 
Niger. M. Mage, lieutenant de vais
seau, accompagné de M. le docteur 
Quintin (3), partit le 12 octobre 1863 
de Saint-Louis pour aller traiter avec 
le fameux El-Hadj-Omar, à cette 
époquej chef incontesté du bassin du 

(1) L'Avenir du Sahara, 1862. 
(2) Bamako sur le Laut Niger, Soudan 

occidental. 
(3) Voyez pour les différents récits re

latifs à cette expédition : £e Tour du 
Mondel&QS, numéros 418à424 : Voyage 
dans le Soudan occidental (Sénégambie, 
Niger), par M, Mage, lieutenant de vais
seau, 18Ö3-1866. Textes et dessins iné
dits avec cartes. Souvenirs d'un voyage 
du Sénégal au Niger, 1863 66, par le 
docteur Quintin (Bulletin, d<j la Société 
de géographie, juin I 0 8 I ) . 

Voyez également pour ce voyage : 
Etude ethnographique sur les pays entre 
le Sénégal et ie Niger, par le docteur 
L. Quiutiu» avec caria (Bulletin de (u 
Soaie'id dti géographie, septembre et oc
tobre 1881). 

haut Niger, et que nous avions com
battu récemment. 

La mission, dont le détail avait été 
donné par M, Faidherbe aux explo
rateurs, avait pour b U de reconnaî
tre la ligne juignant le haut Sénégal 
au haut Niger et spécialement avec 
Bamako. 

Il fallait relever exactement les 
points les plus propres à la cons
truction d'une ligne de postes entre 
Médine et Bamako ou tout autre 
point sur le haut Niger, qui serait le 
plus favorable pour la création d'un 
centre commercial sur ce fleuve. 

« Votre mission, ajoutait le géné
ral, dans sa lettre aux explorateurs, 
relative aux postes à établir et aux 
propositions à faire à El-Hadj-Omar 
ou à ses successeurs étant remplie, 
vous pourrez m'en rapporter vous-
mêmes les résultats ; ou bien, en me 
les envoyant par une voie sûre, es
sayer, si vous en entrevoyez la pos
sibilité, de descendre le Niger jus
qu'à son embouchure ou d'aller 
rejoindre l'Algérie, le Maroc ou Tri
poli. » 

Gomme on le voit, la mission avait 
un vaste objectif : elle s'acquitta 
presque complètement de sa tâche, 
autant du moins que ses ressources 
pécuniaires le lui permettaient, et 
après trois ans d'aventures et de pé
rils, le 28 mai 1866, les hardis ex
plorateurs arrivaient à Médine. 

La mission avait noué des rela
tions avec le fils du fameux El-Hadj-
Omar, relations dont l'avantage im
médiat pour notre colonie avait été 
le rétablissement du commerce du 
Sénégal avec les peuplades de la rive 
droite du haut Sénégal (1). Elle 
avait rapporté du Soudan des docu
ments géographiques et ethnogra
phiques nouveaux, et, avec les res-

(1) Les relations commerciales entre 
la colonie du Sénégal et tes peuplades 
soudaniennes et du haut Niger avaient 
été interrompues depuis plus de hui t an
nées» par ordre d'El-JIadj-Omar t à la 
suite de» échecs terribles que lui avald 
fait eBsuyei* le coloîsel Faidberb»! 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sources les plus minimes (1), qu'on 
pourrait presque qualifier de déri
soires, n'était donné la modicité du 
budget colonial à cette époque, avait 
rendu les services les plus considé
rables à la colonie. 

La réalisation des vastes projets 
du général Faidherbe a élé retardée 
à la suite des événements de 1870-

que les caravanes vont porter aux 
factoreries de la Gambie et de Sierra 
Leone, 

A cette époque, M. le général G. 
Brière de l'Isle, gouverneur du Séné
gal, avait, grâce à une administration 
sérieuse, fait faire de rapides pro
grès à notre colonie. Notre pavillon 
flottait à quelques centaines de kilo-

M. Brière de l'Jsle proposa au ml-
nistère d'envoyer une mission char
gée de passer des traités avec les 
différents chefs indigènes des pays 
compris entre Bafoulabé (1) et le 
haut Niger, près de Bamako, 

Le ministre de la marine y con
sentit. L'expédition fut organisée 
immédiatement; elle fità Saint-Louis 

///. Coup* Ion^iia.du^a.Le. 

su/uruur d*s dalles de. rtxou.vrcjrce.n.£ 

I . PU du. monume/U 
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1871, pendant près de vingt ans. 
M. Jauréguiberry ancien gou

verneur du Sénégal, ministre de 
la marine, fit présenter à la sous-
commission du transsaharien, le 
1er août 1879, par M. Legros, ins
pecteur en chef des travaux mariti
mes, un projet de voie ferrée desti
née à relier le haut Sénégal au 
bassin du Niger. 

L'exécution de ce vaste projet 
aurait pour résultat d'attirer sur le 
marché français les riches produits 

(1) Les explorateurs n'avaient eu tjue 
5.000 francs ! 

mètres plus à l'Est et nos avant-pos
tes n'étaient plus qu'à 24 heures de 
marche du haut Niger (1). 

En outre, dans la région du haut 
Sénégal, des officiers d'un grand ta
lent, MM. Gallieni et Vallica, de 
l'infanterie de marine, avaient re
connu, dans un voyage à Bafoulabé, 
et donné l'assurance que la route du 
Soudan nous était ouverte et que les 
populations n'étaient rien moins que 
sympathiques aux Français. 

(1) Pour faire suite à ce voyage et 
comme un corollaire immédiat, nous 
nous occuperons bientôt des voyages d> 
l'intrépide Savorgnan de BroXïa; 

du Sénégal ses préparatifs de départ 
et acheta les cadeaux destinés aux 
principaux chefs dont on briguait 
l'alliance (et surtout à Ahmadou, le 
sultan puissant de Ségou) ( 2 ) . 

Grâce à l'énergique activité du 
gouverneur, la mission fut prête dans 
les premiers jours de 1880. Elle fut 
placée sous le commandement de 
M. Gallieni, capitaine d'infanterie de 
marine. 

(1) C'est à Bafoulabé que les rivières 
Bafing et Bakhoy se réunissent pour 
former le Sénégal. 

(2) Pour Ahmadou, voyez l'expédition 
de Mage, dans Le Tour du Monde, 1868, 
(numéros 41X à 424.) 
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Pour nous résumer, la mission 
Gallieni a donc élé motivée par la 
nécessité de créer des relations dans 
le Soudan, pour faciliter l'extension 
de notre commerce sur le haut Ni
ger et dans le Plateau-Central. 

C . L A R O C H E , 

Membre de la Société de Géographie. 

(A suivre.) 

D E N T S A R T I F I C I E L L E S 

PROTHr.SE D E N T A I R E C O M P A R É E 

(Suite) 

PIÈCES EN C A O U T C H O U C V U L C A N I S É 

Il est peu de nos lecteurs qui n'aien t 
rencontré, au moins une fois dans 
sa vie, quelqu'un de ces déshérités 
de naissance, de ces invalides soit 
de la guerro soit du travail, l'une de 

ces victimes de la maladie, affligé de 
cette défectuosité de prononciation 
que l'on pourrait qualifier d'anon-
neraent nasal. 

L'absence naturelle, ou la destruc
tion accidentelle du voile du palais 
occasionnent cette déplorable infir
mité suffisante, à elle seule, pour 
fermer la plupart des carrières à 
ceux qui s'en trouvent atteint. 

La communication directe de la 
cavité Buccale avec les fosses nasa
les, ou pour mieux dire, leur confu
sion, rend la parole aussi défectueuse 
que possible, la mastication incom
plète, et souvent répugnante. 

On remédie absolument à tous 
les graves inconvénients que nous 
Tenons d'indiquer avec des appa-

reils, dits obturateurs, dont nous 
figurons ici une série. 

Les uns vus de face, d'autres 
de profil, appareils qui varient, bien 
entendu, suivant la configuration 
particulière des bouches auxquels 
ils sont destinés. 

L'or et le caoutchouc vulcanisé 

s'emploient aujourd'hui pour la fa
brication de ces apppareils imaginés 
par Fauchard, et, grâce à lui, le 
Dentiste est arrivé à reconstituer 
une voix normale aux malheureux 
qui semblaient n'avoir plus qu'à 
choisir eutre un mutisme systémati
que ou la pitié railleuse de leurs au
diteurs. 

Tous ces appareils ont pour 
base : 1° une plaque s'adaptant 
exactement à la surface buccale des 

parties existantes et latérales du pa
lais, plaque qui remédie à leur so
lution de continuité; 2° deux petites 
ailes mobiles placées extérieure
ment à la partie supérieure de cette 
plaque et prenant, à volonté, la posi
tion horizontale ou verticale (fig. 33). 

Dressées verticalement, ces ailes 
s'engagent dans la cavité qu'il s'agit 
d'obturer puis en se rabalant elles 
viennent adhérer (fig. 32) à la sur-

face nasale des parties existantes 
du voile du palais et constituent 
ainsi un point d'appui suffisant pour 
maintenir l'appareil en place. 

Une petite clef qui pénètre dans 
la partie supérieure de l'obturateur, 
mis en place permet de régler, lors
qu'il est ainsi,que pour les aiguilles 
d'une montre le mouvement et la 
position des ailes garnies extérieure
ment d'un peu d'éponge fine que 
l'on change aussi souvent que la pro
preté l'exige. 

Dans les différents exemples que 
nous venons de mettre sous les 
yeux, tous tirés de l'ouvrage de 
Fauchard, nous avons supposé que 
le sujet était privé, non seulement 
du voile du palais, mais encore de 
tout ou partie des dents de la mâ
choire supérieure. 

Supprimons, par la pensée, les 
dents ainsi rapportées, inutiles si 
elles existent à l'état naturel, et on 
voit ce que sera l'obturateur pour 
une jeune boucha convenablement 
garnie encore. 

Si, au contraire, l'obturateur doit 
faire en même temps fonction de 
pièce dentaire, la dent d'émail imi
tant la nature à s'y méprendre, en 
usage aujourd'hui, remplacera les 
sculptures d'ivoire ou d'os, assez 
grossières, représentées ci-dessus, et 
dont on se contentait généralement 
à une époque ou la céramique n'é
tait pas encore venue apporter son 
précieux concours à l'Art dentaire. 
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'Quant aux modes de travail avec 
lesquels on produit les obturateurs, 
ils sont absolument les mêmes que 
pour les autres branches de la pro
thèse buccale. — Plus de précau
tions à prendre , plus d'ingéniosité, 
plusdetâtonnements,plusdepatience 
aussi de la part du sujet, sont néces
saires pour arriver à un bon résul
tat. (Fig. 50). 

Seuls, on le comprend, les Ecu-
elles ou Porte-empreintes, employés 
pour la prise des mesures, varient 
comme forme. La FIG. 50 répond 
suffisamment aux questions que l'on 
pourrait se poser à cet égard. 

Et maintenant quenoslecteurs ont 
suivi un cours complet de prothèse 
dentaire qu'il nous permettent de 
leur donner ce conseil désinté
ressé : 

L'Art n'a jamais valu la Nature ; 
conservez donc vos dents par tous 
les moyens préventifs possibles, par
ticulièrement grâce aux soins d'Hy
giène et de propreté locales.Les pièces 
que nous vous poserons valentmieux 
que rien,mais ne remplacent jamais 
complètement l'appareil masticatoire 
naturel que vous aurez laissé perdre. 
Surveiller donc vos bouches; sur
veillez surtout attentivement et d'une 
façon périodique, trois ou quatre 
fois par an, celles de vos enfants 
dont la seconde dentition a tant 
besoin d'être dirigée d'abord, puis 
protégée ensuite, par ce temps de 
frelatage éhonté de tous les aliments 
qui ruine l 'estomac et dévore les 
dents en en rongeant l 'émail. 

(FIN. ) E. TAILLEBOIS. 

Chirurgien-Ben tiste. 

R É C R É A T I O N S M A T H É M A T I Q U E S 

Nous avons reçu, de M. X., à Bel-
fort, le problème suivant: 

Combien d argent rapportez-vous de 
votre marché, demandait-on à deux 
fermiers ? Si mon camarade, répondit 
le premier, me donnait 17 francs, j 'au
rais la moitié plus que lui ; tandis que 
&i je lui donnais 22 francs, je n'aurais 

que le tiers da plus que lui. Ou de
mande la somme que possédait cha
cun des deux fermiers. 

A. B. 

Nous donnerons la solution de ce 
problème dans notre prochain nu
méro. 

v * ~ ^ 4 t - 9 

C O R R E S P O N D A N C E 

M. F. B . , à Tours..— La lunette 
Caussin ou télescope-bijou ne se 
trouve pas dans le commerce. Pour 
t o u s rendre acquéreur d'un de ces ins
truments, il suffit d'envoyer 25 francs 
en un mandat sur la poste, soit au 
SECRÉTARIAT DE LA RÉDACTION du 
journal ia Science Populaire, 55, rue 
Montmartre, soit à M. VIMOT, profes
seur, Cour de Rohaa, n' 3 bis, à Paris. 
Nous pouvons ajouter que nous a y o n s 

entre les mains le télescope-bijou, et 
qu'il nous paraît être un instrument 
fort bien conditionné et appelé à ren
dre de grands services. 

M. L . N., à Paris. —"Vous trouve
rez dans le corp» du journal un article 
répondant exactement à la lettre que 
vous nous avez adressée. 

M. R. D,, rue de Turin. — Voici la 
solution du dernier problème qui vous 
a été adressé : 

M A X I M U M D B l ' A N O L É 

A l'inspection du radical on voit 
facilement que le maximum de A est 
2[3 dr.; et comme pour A = 2[3 dr. 
les deux valeurs de X qui sont celles 
des deux autres angles du triangle va
lent chacune 2^3 dr. le triangle est 
équiangle. 

M. V. N., à Limoges. — Le Naph-
tomètre est un appareil servant à 
essayer les huiles de houille, les huiles 
de pétrole, reconnaître leur mélange 
avec les huiles lourdes et les hydro
carbures légers, comme le naphte, la 
benzine, été. 

M. R. J., à Paris. — Nous ne sau
rions trop vous engager à vous fournir 
dans cette maison, si vous tenez à pos
séder constamment des produits chi
miquement purs. 

M. Ch. Giv., 2& bis, rueMonge. — 
Le meilleur moyen pour dépolir le 
verre sans avoir à manipuler l'acide 
en question serait de se servir d'une 
pâte composée d'acide sulfurique con
centré et de fluoru-e de calcium en Q S . 

Il suffit, dans ce cas, de frotter le 

verre à dépolir avec gros comme une 
noisette de cette pâte que l'on plaee 
sur une petite plaque de plomb munie 
d'un manche. 

A. BRUNET. 

A V I S A N O S L E C T E U R S 

EXCURSION ZOOLOGIQUE 
P u b l i q u e 

Au Muséum (Jardin des plantes) 

M. Alb. LARBALETRIER, rédac
teur zoologiste àlaScience Populaire, 
assisté de M. F. CANU. rédacteur au 
même journal, fera Dimanche pro
chain, â7 Août, une excursion zoo
logique publique au Muséum. Les 
jeunes lecteurs qui voudraient se 
joindre à lui, sont priés de se trouver 
à 2 heures précises à la grande porte 
d'entrée du Jardin des plantes, munis 
du présent numéro du journal. 

L'excursion aura pour but l'étude 
des Reptiles et Poissons de la ména
gerie. 

N . B: — En cas d'absence, M. Lsrbalé-
trier sera remplacé par M. F. Cauu. 

I N S E N S I B I L I S A T E U R B A C H O T 

Extraction d e * dent» s a n s d o u l e u r , con
servation et guérison de» dent* par i'auri-
fication à L o R D O R A S E C . 

Pose de dénis et dentiers S A N S P L A Q U E Ï 
(brevetés,) laissant le palais libre, n'alté
rant ni le sens du goût, ni la prononciation, 
45, rue de Lafayette. 

L E D O C T E U R C H O F F É 

Offre g r a t u i t e m e n t a tous nos lecteurs la 7»" 
édition de son T r a i t é d e M é d e c i n e prat i 
q u e , dans lequel il expose sa méthode consa
crée par 1 0 années de succès dans les hôpitaux 
pour la guérison des m a l a d i e s c h r o n i q u e s 
d e t o u s l e s o r g a n e s , et des h e r n i e s , h é -
m o r n o ï d e s , g o u t t e , p i v t h i s i e , a s t h m e , c a n 
c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d e v e s s i e et de 
m a t r i c e , etc . Adresser les demandes, quai S 1 

Michel, 27, Paris . 

¥S O T J G r X J E S 
r e n d r s u n e b o u t GASTRALGIES. DYSPEPSIES, G M V F U 1 
au repas rniiirr^^^^^^^^^^^m^^^t^mm^^^^^/^ 

Le Gérant : BOUDARD. 

Pari». — Typ. L . L A R G U I E R . l l , m e du Delta. 
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Arme* serieu*** at garanties, 
tendu** a u x m e u u s PRIX qu'a L o n d r e s . 

A. GUINARD $ G -
8, A.TXNU« D I L'ORITJUL. 8 

(In ftxe de la rue de TEchell*) 

S P E C T A C L E S D E L A S E M A I N E 

l OJO P O R T S - S T - M A R T I N . — L E B O S S U , 

G 1J2 C H A T B L E T . — M I L L E ET U N E N U I T S . 

11J2 F O U S S - Û R A M À T I Q U B S . — LA M A S C O T T E 

G 0J0 À.MBIOTJ. — L E S C E R I S E S . 

8 3I4 N A T I O N S . — L A B E L L E A U X C H E V E U X 

D'OR. 

8 1 ] 4 C O M É D I E - P A R I S I E N N E . — U N K O M M E 

DE GLACE. — 1 1 5 , R U E P I G A L L E . 

8 OJO C L D K Y . — C ' E S T LA L O I . 
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À 11 h. 1 / 2 D U SOIR- L E O A D A V R E D U P E C Q . 
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JARDIN D ' A C C L I M A T A T I O N . — C O N C E R T S 

IEUDIS ET D I M A N C H E S . — L E S G A L I B I S . 

U T R J C I N E M O R I D E 

— = « W ^ S A T 

2 Y R U E * B R 0 N G N I A R T P A R I S I 

V I A N D E 

D I G E S T I O N S D I F F I C I L E S 
PVEÜLLSOX ST! HB KT IM PI DK PAR 

I Ë L I X I R G R E Z 

TONI-DIGESLIF.—Meditine des Hôpitaux. 
Hu

 UR. LAIRUJÈREST PTI'". LE flA'50. F"2 FI.9'. F.NV. NOTIKORATI» 

2 0 R É C O M P E N S E S DONT 5 M É D A I L L E S D OR 

A L C O O L D E M E N T H E 

D E R I 
BIEN SUPÉRIEUR À TOUS LES PRODUITS SIMILAIRES. 

SOUVERAIN CONTRE ISA INDIGESTIONS, 
MAUX D'ESTOMAC, DE CŒUR, DE NERFS, DE TÊTE; 

EXCELLENT AUSSI POUR LA TOILETTE ET LES DENTS. 

F A S R I Q U I * L Y O N , COURE D'HERBEUVILLE, • 

L U I L O A I R U I A , RUA B L E H T R , 
DANA LOA PRINCIPAL»» MAL TONA DE PHARMACIE, 

DROGUERIE, PARFUMERIE ET EPLOARIAA UNE*. 
SE MÉFIER DES IMITATIONS 

L! 
U T L U T M I I B B I B U R R U U I . T R R T A A T I 

ÇkUntré» todiquê, bi-earbonatéa. arsenical* 
( t t BÙLLIF. D'»tttol«U AT MAAI PAL HLRT) 

O N DATA» T A R N * TROIA VARRA» PAR LEUR AVANT «M 
PENDANT LES REPAA. 

R é g é n è r e l e s e n f a n t s d é b i l e s e t l e s p e r s o n n e s 
affa ibl ies . Anémie, Lymphatisnu, Affections de la 
peau et des voies respiratoires, Fièvres intermit
tentes. E m p l o i u s u e l e n b o i s s o n e t e n g a r g a r i s m e » 
c o n t r e l e s Bronchites e t Angines; e n b o i s s o n e t l o 
t i o n s p o u r l e s dartres légères, gercwes et rougeurs. 

GRAY COLS M A N C H E T T E S EN P A P I E R M O U L É 
RT ?.T\ L'APIPR RECOUVERT DE TOILE 

LINGE ÉLÉGANT, SOLIDE, COMMODE pour tous 
PRIX. DU BLANCHITÙAUJI 

PAPIER COQTEFT 

ÀE TOILE 

2"" QUALITE 

LA R'OUZ. QO C, 

6 I 5FR. 

42 t 9FR. 

PAR LA PO4E, 90 t. » SAS PAR TÏMIZHHFT. 

ENVOI FRANCO PAR CHEMIN RIE fèr ES FRASÉE À PARTI* de ¿ 5 fr. 

Envoi gratuit ot î™ tjbaiiàt Catalogue illustré 

J F C R A Y . E . M E Y I C " , S " , il, V DES CAPUCINES, PARIS 

V * TNF/\LÏRS T J 
PARFUMERIE DE L I JEUNE MERE 

67, rue de Provence, Pans 
C R È M E A D O U C I S S A N T E 

POUR LE TEINT 

^«ê^&y^Ma 0 N Ü F F R E S R A Ü S . J. TEA 

Enfants ' DU D ' B R O C H A H D . 

FAIT DISPARAÎTRA LES ROUGEUR* ET LAS 
RUGOSITÉS DE LU PEAU. LE POT, 3 FR. 

G O U D R O I 
Liqueur n o m a l e cono entrée da Gtoudron de Norwége 

PÛUP PRÉPARER INSTANTANIMÖNT EFLU, VINS, BIÉRE & TISANES DE GOUDRO* 
Un Flacon suffit pour sa convafncn ia sa supériorité cantre: 

ACTIONS CHRONIQUES DA U POITRINE, DES BRONCHES ET DE LA VESSIE 
ÉCÛULELÏÏINTS REBELLAS, H AL ADI OS ÉPIDÉSIQUTS. 

St fr.—PARU, rue do Rennes, 1 o s , e t les Pharmacie». 

I î I O B B I C r 
PRÉCIEUÏ POUR LES MALADES ET MÉNAGE 

5 MÉDAILLES D'OR, à GRANDS DIPLÔMES D'HONNEUR. 

T ^ V "R -P> le fao^similt de 
- E - * - A - A ' J - T - ' L L la signature 

EX BBCRK BLFIUX 

il UNI CHEZ LES ÉPICIERS ET PHARMACIENS 

A L C O O L D E M E N T H E E A U D E M E L I S S E 

D E S B É N É D I C T I N S 

D E L T K B T I L I : D E F É C A 1 I P 

E l i x i r exqu i s , d igest i f souvera in 

Le m e i l l e u r des dent i fr ices 

Indispensable pour la to i l e t t e 

PRODUIT SOUVERAIN CONTRE 

Apoplex ie , paralys ie , vapeurs 

Eblou i sgements , migra ines , mal de mer, etc . , e tc . g n 

D I S T I L L E R I E D E L A D É N É D I C T I I I E D E L ' A B B A Y E D E F É C A M P t & J ^ 

MAISON) A P A R I S : 7&, B O U L E V A R D H A T J S S M A N N 
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Prospectas 
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V U E S D ' A L E X A N D R I E 

HOTEL ABBAT (PLACE t)E L'ÉGLISE) RUE DE LA COLONNE POMPtE 
LE THÉÂTRE DE ZIZINIA LE N O U V E A U PORT A ALEXANDRIE LA BOURSE 
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A Ï F X \ N R ) R I F 

Nous p i c; \ s Uct^uis de la 
Science de nous perm 1 re de leur 
oifrir quelques vues dAlexa id r ie , 
que nous donnons dans le nu
méro de ce p u r . ils se rappel
leront que cet e ville., bâtie par 
Alex ndre le Grand, en 331 av. J . - C , 
nous lais it l'eLTet d'êire une ville 
fran aise. 11 o s en coule d)ne de 
savoir q r e détrui e, ces hôtels ces 
palais celle bourse, cethéâtre,n'exis
tent plu qu'à l'-état de souvenirs, 
et nous ne sommes pas élo gnés de 
con idérer le bombardement de la 
cité si célèbie jadispar son Ecole de 
Philosoph'e et par son importante 
hibl 'othèque, recueillie par les Plo-
iémees, comme uc crime. Des gens 
graves disent que c'était une néces
sité... qu'ils nous permettent d'en 
douter ; le bombardement a ameué 
le pillage et la ruine. Arabi, dont 
nous donnons la figure à la neuvième 
page de notre journal, a été con
damné, par suite de l'acte inquali
fiable des Anglais, à détruire ce 
qu'ils avaient laissé de la ville. C'est 
la loi de la guerre, comme qui dirait 
la loi de sang, la synthèse du crime 
et de l'assassinat. Les pauvres dia
bles de hobereaux du moyen âge 
sont dépassés: on ne cueille plus le 
voyageur confiant ou mal armé, on* 
enlève des royaumes. Le monde mar
che, le progrès s'affirme. Retrouve
ra-t-on cette colonne de Ptomélée, 
appelée ainsi improprement, puis
qu'elle fut élevée en l 'honneur de 
Dioclétien par Pompeianus, dont le 
nom indique sans doute l 'erreur : 
elle a ou avait 32 m 50 de hauteur. 
Ce bloc de gr n ' t r o s e a un diamètre 
de 3 mètres, et ce bon Hôtel Abbat 
qu'est-il devenu ? Le béât e Li-
ziani existe t il enc r . Et la Bourse? 
f t le p rt ? IJel s, que gueire est 
horribl ! Cep nd t, voyez ces 
h o m r c b qu' e V n ft Arabi, ils 
ont 1 c ir d ' i i lnimn's , n -irehant à la 
b taille, courant à 1 mort... 

Corrl ien un peuple libé-al comme 

lo peuple anglais doit souffrir d'être 
condamné à faire la guerre aux pa-
tno-es comme ces, fellahs égyptiens. 
Tous les Anglais seraient pour Arabi 
s'il n'existait là cette question in
dienne, véritable levier permettant 
de défendre les Indes en ruinant 
l 'Egypte. Albion marche pour assu
rer le pain à ses cadets et elle es
père réussir... 

Se trompe-t-el e '1 l'avenir nous 
le dira!... 

Mais qu'on ne nous en veuillepas, 
si, comme le grand Français, Ferdi
nand de Lesseps, nos sympathies 
sont pour Arabi, ce qui ne diminue 
pascependant l 'attachement profond 
que nous avons pour ialibérale Angle
terre. Ces peuples, ne méritant pas 
toujours le gouvernement qu'i lspos-
sèdent, ils pourraient avoir infini
ment mieux. L'Egypte les y aidera 
peut-être \ 

JiEAX FOUKNAGE. 
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C H R O N I Q U E D E S SCIENCES 

S O M N A I R E . — Séance d e l 'Académie de» 
Sc i ences , — E x h i b i t i o n of Prat ieul E l e ç 
tr ie Deve lopment . — Le massaera de l 'ex
pédi t ion Crevaux. — L'Expos i t ion d e Mu, 
n i c h . — Découverte d'une pet i te p l a n è t e 
â l 'Observatoire de P a n s . — U n î iouveau 
té légraphe . 

Académie Леш Sciences 

Mathématiques. — Une note sur 
la quadrature des courbes, par les 
procédés de la géométrie élémen
taire, est adressée à l'Académie par 
M. Mansión, professeur à l 'Univer
sité. 

MM. Gauss et Poncelet donnent 
des solutions de ce problème par des 
méthodes d une rigueur mathéma
tique, mais peu expéditives et sur
tout peu pratiques. 

Sciences physiques. — L'Acadé
mie a reçu deux mémoires sur les 
vibrations longitudinales d'une barre 
élastique dont une des extrémités 
est libre, tandis que l 'autre est sou
mise à différents efforts. 

L'un de ces mémoires est signé 
p:-,r M. de Saint-Venant; les auteurs 

de l 'autre sont MM. Hugoniot et 
Sebert. 

Géologie. — Le terrain quater
naire de Billancourt a été soigneu
sement étudié par M. E. Rivière. De
puis quelques années, on a beau
coup remué la contrée comprise 
entre le bois de Boulogne et la 
Seine ; on a ouvert dans toute cette 
zone de nouvelles carrières et des 
fouilles nombreuses ont été opérées, 
Si grande que soit, la rareté des fos
siles dans cette zone, M. E. Rivière 
est arrivé, à force de patience, à 
former une collection de pièces fos
siles dans laquelle on trouve des 
restes de rhinocéros, de marcraouth, 
de Cerfyus m egóceros \ des ossements 
de bœufs fossiles et des débris de 
bois de rennes. De toutes ces dé
couvertes, la plus importante est 
celle de deux silex taillés. 

Physiologie végétale. —-La lu
mière solaire, d'après M. Maire, fa
vorise la production^des stomates ; la 
piqûre de certains insectes suffit 
également pour développer des sto
mates sur les parties de certaines 
feuilles n 'en contenant pas, 

Exhibition of Prafieai Flectnc 
Development. — La nouvelle expo
sition d'électricité, dont nous avons 
déjà parlé plusieurs fois dans la 
Science Populaire, se tiendra à Lon
dres, du 1er novembre 1882 ju 1er 
mars 1883, dans Y Aquarium. Les 
prix qui seront distribués aux vain
queurs de cette lutte toute pacifique 
représentent une valeur d'environ 
25,000 francs ; ces récompenses se
ront délivrées par une Commission 
composée de membres choisis par 
les sociétés savantes anglaises. 

Nous publions ei-dessousune liste 
qui peut donner une idée des prix 
qui seront distribués aux électriciens 
qui auront trouvé lesmei'Ieurs solu
tions de certains problèmes ; nos 
lecteurs pourront apprécier, par ce 
programme sommaire, quelle large 
part il est faite aux inventions nou
velles : 
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1" Système d'emmagasineinent et gé
nérateur pour chemins de fer, généra
teur actionné par les axes des roues 
d e s trains. — 2- Accumulateur, — 3-
Méthode d'utilisation de la force du 
vent, de l'eau ou des marées. — 4" 
Electromoteur fixe oupour tramways. 
— 5' Système automatique compensa
teur pour les changements de résis
tance des circuits extérieurs économi
sai le travail dépensé. —- 6' Dessin 
et devis d'une station centrale pour 
2 0 , 0 0 0 lampes distribuées dans un 
rayon d'un mille (1850 mèt>es), 
Compteur d'électricité pour maisons 
privées. — 8 - Collec'iooda 25supports 
élégants pour lampes électriques. — 
9 - Appareillage pour hôtels, marchands 
d a vins et comptoirs. — 10- Appareil
lage pour études photographiques. — 
111 Appareillage pour salons et appar
tements, — 12' Conducteurs de dis
tribution. — 13- Communications élec
triques entre les trains.— 14 - Photo
mètre. — 151 Electro-dynanomètre 
pour courants continus et alternatifs ; 
les deux mesures réunies dans un seul 
instrument. — 16' Pile thermo-élec
trique pour l'utilisation des chaleurs 
perdues et leur conversion eu lumière 
et en travail par voies d'emmagasiné -
ment. — 171 Lampe électrique pour 
mines et travaux sous-marins, — 181 

Appareils électro - thérapiques, plus 
spécialement pour les bains électri
ques. 

Cette exposition scientifique, or
ganisée dans un but exclusivement 
pratique et d'application se présente 
sous une forme originale et intéres
sante, aussi ne manquerons-nous 
pas de faire part à nos lecteurs de 
tout ce qui nous sera communiqué 
sur ce projet. 

Le massacre de l'expédition Cre-
vaux. — A propos du massacre de 
la mission Crevaux, nous ne croyons 
pas pouvoir faire mieux que de re
produire ici les quelques lignes pu
bliées par le chroniqueur de la Re
vue scientifique : 

« C'est près de Caballo Repoti, à 
deux jours de marche de Teyo, que 
le docteur Crevaux a été massacré 
par les Indiens Tobas qui, après l'a-

F voir accueilli avec toutes les mar
ques de la joie la plus vive et lui 
avoir offert à manger, l 'ont assailli, 
lai et toute la troupe. 

Trois hommes, d'après les der
nières nouvelles arrivées deTupiza, 
sont parvenus à échapper au mas
sacre. L'un est l'Indien Languaraz, 
qui avait servi de guide au docteur, 
depuis sa mission San Francisco ; 
l 'autre, le Rolivien Rodriguez, et, le 
dernier, le matelot français Heusat, 
qui sont parvenus à gagner le sud, 
après avoir été vainement poursui
vis par les Tobas. On ignore encore 
ce qu'ils sont devenus. 

Toutes les vraisemblances sont ce
pendant en leur faveur. 

Deux prisonniers avaient égale
ment été faits par les sauvages, au 
moment de l 'envahissement de la 
chaloupe. 

Le premier, nommé Ceballos, re
ligieux missionnaire, a pu être ra
cheté aux Indiens et a rejoint la 
mission de San Francisco. L'autre, 
le cuisinier du bord, est encore en 
leur pouvoir. 

En ce moment, dit l'Union fran
çaise de Ruenos-Ayres, deux expé
ditions, Fune envoyée par le gouver
nement bolivien et partie de Potosi, 
l 'autre envoyée par le gouverne
ment argentin et partie de Formosa, 
sous le commandement du colonel 
Fontana, sont à la recherche des 
restes de l'infortuné Crevaux et de 
ses compagnons, et ont reçu l 'ordre 
de venger cruellement leur mort. 

Malheureusement nous apprenons 
que la première de ces expéditions, 
m al préparée, mal organisée, esttom-
bée en pleine désorganisation dès 
les premiers jours de marche, et 
qu'elle est dans l'impossibilité ab
solue d'exécuter les ordres qu'elle a 
reçus. 

Reste donc l'expédition argentine, 
qui est notre dernière espérance. 

Nous avons toute confiance dans 
son chef, qui a déjà fait ses preu
ves, et qui a lui-même sollicité le 
périlleux honneur qui lui a été ac
cordé. » 

.Découverte d'une petite p'anète à 
l'Observatoire de Paris. — M. Paui 
Henry vient de décoin rir, à l'Obser
vatoire de Paris, une nouvelle pla
nète, ressemblant à une é toih de 
douzième grandeur. Nous revien
drons bientôt sur cette intéressante 
découverte astronomique. 

Un nouveau télégraphe. — Le 
capitaine américain, G.W. Williams, 
vient d'inveì!ter un nouvel appareil 
permettant d'échanger desdépêches 
et consistant en un fil télégraphique 
courant le long du frein d'un train 
en mouvement et dont il est isolé 
avec des interruptions de 40 pieds 
d'intervalle. 

Un fourgon du train est transfor
mé en un bureau de télégraphe ; 
deux longues liges métalliques ou 
rails émergent du dessous du four
gon, frottant les deux galets en cui
vre lorsque cette voiture est en mou
vement. Il résulte de ce frottement, 
que tout contact se trouve interrompu 
entre les deux galet-'. Les deux lon
gues tiges métalliques ou rails sont 
mis en contact par les instruments 
du fourgon et le courant électrique 
passe d'un galet à travers les instru
ments pour se rendre à l'antre galet, 
d'où il traverse le restant du fil con
ducteur. Le courant ainsi établi à 
travers l 'appareil n'est jamais inter
rompu; car, lorsque le mouvement 
initial est donnépar le fourgon d'une 
paire de galets à l 'autre, les deux 
grandes tiges métalliques ou rails 
établissent le contact avec la der
nière paire avant qu'ils ne l'aient 
cessé avec la première. 

Les appareils placés à l'intérieur 
du fourgon sont donc constamment 
en mouvement pendant la marche 
du train le long de la ligne télégra
phique établie sur la voie, formant 
en réalité, une autre ligne parai èie 
mobile qui peut recevoir et commu
niquer des dépêches. 

A . BRUNE T. 
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ORGANISATION1 

D'un service ientaire municipal 
DANS LES 

ÉCOLES PRIMAIRES DE LA SEINE (1) 

Nous lisons dans VEnseignement 
Populaire du 24 août, un article fort 
remarquable sur l'organisation du 
service dentaire municipal, nous 
nous empressons d'ouvrir nos co
lonnes à cet exposé aussi clair qu'in
téressant : 

« Nous détachons du n° du 8 août, 
du journal La Ville de Paris, un com
muniqué officieux del'Administration 
qui intéresse vivement nos lecteurs, 
et particulièrement ceux dont les en
fants fréquentent les Ecoles primai
res municipales. 

» Le plan d'organisation d'un Ser
vice Dentaire, dans les écoles pri
maires communales, demandé le 22 
mai dernier à l'Administration pré
fectorale par le Conseil municipal 
de Paris, vient d'être présenté à cette 
assemblée, le 6 août. En voici les ba
ses. 

» C'est, on se le rappelle, un méde
cin-dentiste de Paris, M. Taillebois, 
l 'un de nos principaux collaborateurs 
à la Science. Populaire, qui a offert 
à la Ville de Paris, en septembre 
1881, d'organiser gratuitement un 
Service Dentaire Municipal ayant 
pour objet principal de surveiller le 
passage de la première à la deuxième 
dentition. 

» Dans une p remière brochure dis
tribuée aux membres du Conseil 
municipal, le pétitionnaire démon
trait la nécessité d'une inspection 
dentaire fréquente à cette époque 
cnlique de laquelle dépend, souvent 
pour toute la vie, la santé générale 
de l'individu. 

» L'ignorance absolue des notions 
les plus élémentaires d'hygiène den
taire, la pauvreté, les préjugés, tout 
conspire pour laisser les enfants des 
écoles primaires, non soumis à des 

( i ) Pour tous renseignements à re sujet., écrire franco 
«t ihrectc.míirtt à M. E. Taillebuis, chirurgien-dentiste, 40, 
rue Sie Anne, a t'arii, 

visites périodiques, dans un état 
d'abandon entraînant une dégéné
rescence physique à laquelle il est 
du devoir d'une Administration éclai
rée d'apporter remède, en en dimi
nuant les causes. 

» La question d'organisation d'un 
Service Dentaire gratuit dans les éco
les communales ne laissait pa^ tou te -
f us, que d'offrir des difficultés. Ces 
difficultés étaient loin d'être résolues 
parce fait, que M. Taillebois, secon
dé p;ir un certain nombre de ses 
collègues, se chargeait gratuitement 
de cette tâche. 

» On ne peut méconnaître en cffrt 
que des circonstances imprévues, 
des préoccupations personnelles 
pourraient amener, par la suite, 
quelques-uns de ces messieurs à né
gliger les obligations auxquelles les 
astreindrait le Service Dentaire Mu
nicipal. Dans ce cas, la situation de 
l'Administration serait fausse vis-à-
vis des personnes remplissant un 
mandat gratuitement. Cependant la 
Direction del 'Enseignement,et lePé-
tltionnaire,sont tombés d'accordpour 
proposer au Conseil municipal d'or
ganiser le service de la manière sui
vante : 

« Tout enfant fréquentant les Eco
les primaires communales, de gar
çons ou de Allés, pourraient Être ad
mis à profiter gratuitement du Ser-
•ùce Dentaire à l a condition de s'être 
fait inscrire à la Direction de son 
école, sur la demande écrite de sa 

famille' 

» Cette condition est nécessaire, 
aussi bien pour donner au Médecin-
Dentiste l 'autorité morale indispen
sable, que pour mettre l'Administra-
lion à l'abri des réclamations qui 
pourraient se produire si le consen
tement de la famille n'était requis 
au préalable. 

» Les écoles seraient divisées, au 
point de vue de l'organisation du 
Service Dentaire, en 10 circonscrip
tions d'inspection, comprenant cha
cune 2 arrondissements. 

» A la tête de chaque circonscrip
tion serait placé un Dentiste-Chef, 

nommé par l'Administration, et rele
vant directement d'elle. Ce Dertis-
te-Chef serait principalement chargé 
de diriger et de surveiller les visites 
périodiques. 

» Il devrait, pour suffire à sa tâche, 
s'adjoindre un cerlain nombre de 
dentistes-adjoints qui seraient pla
cés sous sa surveillance et dont le 
nombre varierait en raison de celui 
des enfants inscrits sur le registre 
dentaire des écoles de sa circons
cription. 

» L'exercice de la profession de 
dentiste, en France, depuis 1791, 
n'étant pas subordonné à l'obtention 
d'un diplôme, il a paru nécessaire 
d'exiger des dentistes-chefs et des 
dentistes-adjoints, appelés à effec
tuer le service dentaire dans les éco
les communales de la Ville de Paris, 
certaines garanties de moralité et 
d'aptitude ; aussi devraient-ils join
dre à leur demande de candidature 
des certificats de moralité et de ca
pacité, ainsi qu'un extrait de leur 
casier judiciaire. 

« Les dentistes-chefs devraient 
être Citoyens français, âgés de 
trente ans, et auraient, en outre, à 
justifier qu'ils sont établis depuis 
cinq ans AU MOLNS comme gage d'ex
périence opératoire. Quant aux den
tistes-adjoints, on n'exigerait d'eux 
qu 'un stage de deux ans comme 
opérateurs dans un cabinet de Paris, 
vingt et un ans d'âge, l'extrait du ca
hier judiciaire et les certificats de 
moralité et d'aptitude. 

» Toutefois, ils devraient prendre 
l 'engagement de prêter leur con
cours pendant un laps de temps mi
nimum de deux ans. 

» Les fonctions de Dentistes-Chefs 
et Adjoints seraient gratuites, provi
soirement du moins. 

» Le Service Dentaire Municipal 
gratuit comprendrait quatre inspec
tions par an, pour chaque école; ces 
inspections auraient lieu tous les 
trois mois. Le Service Dentaire gra
tuit s 'étendrait également aux ex
tractions reconnues nécessaires. 

» Les inspections trimestrielles 
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auraient pour but de signaler l'état 
de la bouche de l'enfant, et les 
dentistes, en outre, au cours de l'ins
pection, procéderaient à l'extraction 
des dents de lait ou des racines cor
rompues empêchant, par voie d'obs
truction, le développement normal 
et régulier de la seconde dentition. 
Mais il devrait être sursis à toute 
opération pouvant présenter un 
caractère grave. 

T> Dans ce cas, la Famille serait 
immédiatement avertie de cet étal, 
et, en même temps, informée 
qu'elle pourrait s 'adresser,pour 
les extractions reconnues né
cessaires, au Dentiste-Chef qui 
qui, seul, serait autorisé à 
faire ces opérations, seule
ment dans son cabinet, et 
gratuitement. 

» Les inspections trimes
trielles auraient lieu, le diman
che, dans les écoles désignées 
à cet effet. 

» Le choix de ce jour offre 
le double avantage de ne point 
troubler l'ordre régulier des 
études, de faciliter le recrute
ment du personnel des Dentis
tes-Inspecteurs, et de séparer 
naturellement les enfants sou
mis à ces visites, par ordre de 
leurs familles, de ceux qui y 
resteraient réfraclaires. 

» Au jour fixé pour l'ins
pection, les Directeurs ou 
Directrices de chaque école, ou leur 
remplaçant, assisteraient à la visite, 
afm de prêter au Dentiste tout le 
concours nécessaire pour le maintien 
delà discipline. 

» La Ville de Paris aurait à munir 
les locaux affectés- aux inspections 
des objets mobiliers nécessaires. De 
leur côté, les Membres du Service 
Dentaire seraient tenus de fournir 
et d'apporter aux lieux d'inspection 
leurs instruments d'opération. 

» Tel est, dans son ensemble, le 
projet d'organisation du Service Den
taire municipal, pour lequel M. le 
préfet de la Seine vient de demander 
au Conseil l'ouverture d'un crédit de 

dix mille francs destinés à l'achat 
du matériel spécial nécessaire. » 

Dans cette innovation, due à M. 
Taillebois, chirurgien-Dentiste du 
syndicat de la Presse, notre co'labo-
rateur, nous voyons une preuve de 
plus de la sollicitude du Gouverne
ment de la République, et, en par
ticulier, du Conseil municipal de 
Paris, pour la jeunesse de nos écoles 
primaires. 

Depuis un demi-siècle, l'Etat, dans 
les lycées, assurait, gratuitement, 

vants comme M. Pasteur ont large
ment compensépourlui l'opposition, 
assez peu explicable,dedeux ou trois 
adversaires. 

Aux familles, maintenant, à profi
ter du Service Dentaire-Municipal 
qui va être mis gratuitement à leur 
disposition à la rentrée d'octobre ; 
QU'ELLES FASSENT INSCRIRE LEURS 

ENFANTS, soit à l'Ecole, soit à la 
Maiiie, dès maintenant. 

S 1 M. 

P A L É O N T O L O G I E 

aux rejetons des familles riches, let-
bienfaits d'une surveillance dentaire 
absolument négligée en ce qui con
cernait les enfants moins favorisés, 
socialement, par les hasards de la 
naissance. Nous n'étonnerons per
sonne de nos lecteurs en disant, qu'au 
sein du Conseil, M. Taillebois n'a 
presque rencontré que des sympa
thies pour mener son œuvre à bonne 
fin. Les encouragements de MM. Victor 
Hugo, Hérold, Pasteur, de Lanessan, 
Maillard, Monteil, Lamouroux, Ha-
mel, Hovelacque, Maret Delattre, De 
Hérédia, Jules Roche, Cusset, Thorel, 
Mesureur, Georges Martin, Songeon, 
Yves Guyot, Paul Dubois, des sa-

L E PALOETÉ1UUM MAGNUM 

Le Palœtérium est un ani
mal fossile dont les débris ont 
été trouvés dans un bloc de 
gypre et de marne du terrain 
tertiaire. 

Le squelette de cet étrange 
vertèbre existe en entier dans 
la galerie d'anatomie comparée 
du Muséum ; c'est ce beau spé
cimen que représente notre 
gravure. 

Avant la découverte du 
squelette dont nous parlons 
on avait bien trouvé quel
ques ossements épars à droite 
et à gauche, ce qui avait per
mis à Cuvier de restaurer 
l'animal, qu'il avait comparé 
au Tapir, la science est venue 

démentir les assertions du célèbre 
naturaliste. Loin de ressembler au 
lourd pacbyderne appelé de ce nom,Ie 
Palœtérium magnum et un animal 
léger, agile etsvelte dans le genre du. 
Lama actuel. 

Un peu plus petit que le cheval, 
sa dentition était ainsi composée : 
6 incisives, 4 canines et 14 molaires 
à chaque mâchoire; il était herbivo
re ei vivait probablement en troupes 
nombreuses ; la conformation de la 
tête était semblante à celle des 
tapirs ; il présentait trois doigts à 
chaque pied. 

Le beau squelette dont nous venons 
de parler a été trouvé par M, Jusch 
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A L F R E D D A S S O . 

— 1 -acngEat— -* 

CAUSERIE SCIENTIFIQUE 

DARWINISME 

III 

(Suite) 

La poire, ce fruit délicieux si varié 
de forme, de grosseur et d'arôme 
n'était encore, au temps de Pline, s'il 
fallait l'en croire, qu'un fruit des plus 
médiocres! Gependaut, à cette épo
que de sybaritisme, où la succulence 
de la table était poussée à son ex
trême limite, ou peut supposer que 
les jardiniers Gréco-Latins ne cul
tivaient que les variétés les plus 
savoureuses alors connues: d'où l'on 
doit conclure, ce qui se passe chaque 
jour sous nos yeux aidant, que si, la 
poire est aujourd'hui aussi variée et 
aussi exquise, c'est grâce à la sélec
tion intelligente pratiquée durant 
plusieurs siècles pendant lesquels on 
a successivement éliminé les sujets 
intérieurs pour ne multiplier que les 
plus avantageux. 

Pourquoi ni l'Australie, ni le Gap 
de Bonne-Espérance, ni les pays 
habités par l 'Homme Sauvage nous 
donnent-ils si peu de plantes dignes 
d'être cultivées, tandis que l 'Europe 
et les contrées déjà civilisées en 

fourmillent? C'est qu'il a fallu des 
milliers d'années pour que l'Homme 
perfectionné, par voie de sélection 
consciente quelquefois aussi incons
ciente, les lois de l 'hérédité aidant 
arriva à modifier la plupart des 
plantes au point de les rendre aussi 
utiles pour son alimentation ou le 
plaisir de la vue, qu'elles le sont 
aujourd'hui. 

Siimportant déjà chez lesanimaux 
le croisement l'est encore bien plus 
dans le règne végéta! comme agent 
de transformation pour les espèces, 
surtout, qui se multiplient par bou
tures ou. greffes; aussi la sélection, 
soit naturelle ou inconsciente, soit 
voulue par Thorliculleur et pratiquée 
intentionellement, joue-t-elleun rôle 
des plus considérables dans ce 
cas. 

I V 

Plus les individus, qui composent 
une espèce végétale ouanima'e,sont 
nombreux, et plus cette espèce offre 
de chances de variabilité, par suite 
du choix pour la sélection que l'hom
me exerce d'une façon consciente ; 
car, tant que les individus ne sont 
qu'en petit nombre, on les accepte 
tous indifféremment comme éléments 
de reproduction. L'abondance des 
sujets, aucontraire, conduit à la des
truction des variétés inférieures au 
profit de celles qui conviennent 
davantage et deviennent l'objet des 
tentatives de perfectionnements nou
veaux. 

En ce qui concerne les animaux 
domestiques, les clôture* jouent un 
grand rôle pour obtenir des races 
nouvelles; et, ceci est tellement vrai, 
que les sauvages nomades ne possè
dent presque jamais qu 'une seule 
race de la même espèce. Le pigeon, 
qui s'apparie pour la vie, offre à l 'éle-
leveur une commodité particulière, 
soit pour améliorer par îe croise
ment, soit pour reproduire facile
ment telle ou telle espèce. L'âne, qui 
est habituellement élevé chez les 
pauvres, reste dans un degré de 

stagnation regrettable au point de 
vue de la sélection et de l'hérédité, 
pareequ'on ne se donne pas la peine 
de diriger ni de surveiller sa repro
duction, tandis que le môme animal, 
dans certaines parties de l'Amérique 
et de l 'Espagne, s'améliore d'une 
façon remarquable, grâce à une 
sélection attentive. 

Deux êtres d'une même espèce et 
d'une même variété ne sont jamais 
absolument coulés dans le même 
moule, et ces différences extérieures, 
ou intérieures, se transmettant par 
héré ité, se multipliant par voie de 
sélection aux dépens de telles ou 
telles autres, s'accroissant même de 
génération en génération suivant les 
conditions de culture, de nourriture 
ou de climat, finissent, on le com
prend, par devenir l'origine, non 
seulement de variétés, mais encore 
d'espèces nouvelles : aussi, lorsque 
ces différences individuelles, qui 
deviennent héréditaires, affectent 
un organe important, on peut se 
rendre compte de la rapidité avec 
laquelle la variété nouvelle qui en 
résulte se transforme. Le branche
ment des principaux nerfs auprès 
du ganglion central d 'un insecte, est 
variable dans la même espèce ; et 
Sir John Lubbock a démontré que 
« dans les nerfs du Coccus, il existe 
un degré de variabilité pouvant se 
comparer au branchement irrégulier 
d'un tronc d 'arbre. » 

Indépendamment des variations, 
les individus d 'une même espèce 
sont souvent fort différents comme 
conformation. Certains papillons 
femelles de l 'archipel Malais parais
sent régulièrement sous deux ou 
trois formes distinctes ; un crustacé 
Brésilien, le Tanaïs, mâle, se trouve 
sous deux formes très différentes.Les 
Castes de travailleurs, offrent, chez 
les fourmis, matière à observations 
semblables et on connait des plantes 
hermaphrodites produisant, dans la 
même capsule, trois formes herma
phrodites distinctes portant trois 
sortes différentes de femelles et jus* 
qu'à six sortes de mâle? I 
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Rien, d'ailleurs, n'est plus diffici
le que de s'entendre sur le classe
ment en espèces ou en variétés, et 
peu de naturalistes se trouvent d'ac
cord entr'eux en pareide matière. 
La'disparition naturelle, pu voulue 
par l'Homme,des nombreuses varié-
lés qui furent les étapes entre l'es
pèce, point de départ, et tel résultats 
de l'hérédité ainsi que de lasélection 
combinées,fait que l'en classe comme 
espèce ce qui n'est, en réalité,que le 
produit des variations successives 
du type pris comme terme de com
paraison. Aussi voit-on continuelle
ment le môme sujet présenté à l'état 
d'espèce particulière par un classi-
ficateur lorsqu'un autre voit en lui 
qu'une variété. Enfin, on comprend 
que plus un végétal ou un animal dis
pose d'un habitat plus étendu, plus il 
jst susceptible de variété : les diffé
rences de climat et de nourriture 
étant les éléments principaux do 
variabilité tant individuelle que, gé
nérale. 

De ce qui précède, et de ce qui 
suivra, on peut conclure que les es
pèces actuelles ne sont que des VA
RIÉTÉS bien tranchées et bien définies 
nenousapparaissantaujourd'huisous 
ce double aspect que pareeque des 
modifications profondes géologiques, 
climatériqu.es, ou autres, ont suppri
mé les variétés intermédiaires qui 
les reliaient autrefois entr'elles ainsi 
qu'à d'autres ancêtres dispari.s ; et, 
ce principe s'applique au règne 
animal aussi bien qu'au règne végé
tal, Toute espèce a débuté par n'être 
qu'une variation individuelle pour 
passer par voie de multiplication et 
d'hérédité à l'état de variété qui 
s'est enfin constituée en espèce nais
sante puis en espèce définie et 
tranchée. ' 

Dans le prochain numéro nous 
aborderons la question de la Lutte 
pour l'Fxitënces et de son influence 
sur la transformation, la multiplica
tion, ou la disparition des espèces, 

(A suivre.) MARIUS SClOFl 

V O Y A G E E N E S P A G N E 

'Il 

M a d r i d 

SOUVENU* D ' A L F l l E D D E MUSSET — 

LE MUSÉE M U M L L O , VELASQUEZ — ' 

l / l N S T R I I C T I O N E N E S P A G N E — 

COMBAT DE T A U R E A U X — L E S COM

B A T S DE COQS D A N S LES COLONIES 

E S P A G N O L E S . 

(Suite) 

Le lendemain était un dimanche, 
et, ce jour-là, le combat de taureaux 
annoncé devant avoir lieu, je me 
rendis au Toros de bonne heure 
pour être bien placé. 

Cette lutte, et nneaut re à laquelle 
mes relations, certaines convenances 
me firent un devoir d'assister,étaient 
dirigées par deux des premières 
épées d'Espagne : Lagartigo et Fras-
quelo, 

Qu'on se représente 10 à 12,000 
spectateurs réunis dans un cirque 
immense. Des taureaux sauvages 
sont lancés dans l'arène et provo
qués à la lutte par dix individus ar
més. L'un de ces derniers tient à h 
main un voile de couleur, un autre, 
des banderillos, pique de 50 centi
mètres que l'on enfonce au défaut 
de l 'épaule du taureau. D'autres en-
eore, montés sur de vieux chevaux 
sacrifiés d'avance, excitent la bête au 
moyen de longues piques. 

A peine entré dans l 'arène, l'ani
mal prend sa course en beuglant. Il 
va droit aux chevaux, îeséventre, 
les renverse avec leurs cavaliers.Puis, 
il se détourne, attiré auprès des voi
les qu'agitent les hommes à pied. Il 
se rue sur cefrêle obstacle, cherchant 
en t a in à atteindre son ennemi. Fu
rieux, brisant tout ce qu'il rencontre, 
frappant là terre, bondissant à cha
que coup qu'il reçoit, et arrosani le 
sable ' de son sang, il n 'a plus qu'à 
mourir. 

Alors, un homme s'avance, seul^ 
a r m é ' d ' u n e épée, esquive le coup 
que- lui lance la bête, et, au moment 

favorable, lut enfonce son épée dans 
le cœur. 

Le taureau ch. ncelle, tourne un 
instant sur lui-même, et, tombe au 
milieu des applaudissements de la 
foule. 

Le torero vainqueur salue les 
spectateurs, reçoit écharpes, cigares, 
mouchoirs, bagues, bouquets, tout 
ce qu'une for le en délire peut trou
ver sous sa muin. On considère qu'il 
a risqué sa \ ie, et, parson sang froi 1, 
sa bravoure, noblement évité une 
morl certaine pour tout autre. Mais, 
si le taureau est mal tué, le matador 
est couvert de huées. On l'appelle 
assassin. 

Une police nombreuse et deux ou 
trois cents soldats gardent le cirque. 
Evitez, étrangers, c i vous ne voulez 
vivement déplaire, de critiquer un 
te! spectacle. 

Et, pourtant, quoi de plus hideux 
que ces malheureux chevaux traînant 
leurs boyaux dans l 'arène, excités 
encore à la 1 itto pa • les cavaliers ; 
que la n ort du taureau courageux, 
et parfois de l'autre acteur, l 'homme 
tombant sans vie à côté de l'animal? 

Ne cherchons pas d'explications. 
O n a t o ' j o u r s pris plaisir dans la pé
ninsule ibériqueàvoir ces spectacles 
sanglants. 

C'est un goût même que la métro
pole a transmis à ses colonies. 

A Manille, dans le groupe des 
Philippines, — découvert par Ma
gellan qui,le premier, trouva lé pas-, 
sage des Indes par le cap Horn,mais 
conquis par Lopez de Legapsi au 
nom du roi Philippe II — les habi
tants tagals, indigènes au sang des
quels s'est abondamment mêlé le 
sang espagnol, ont une véritable pas
sion pour les cruels combats de 
coqs. c ' 

Quand il n 'y a pas disproportion 
choquante entre les deux champions 
— racontent les voyageurs—chaque 
propriétaire arme les pattes de son 
coq de petites lames d'acier. 

Les paris s'engagent alors. 
Le signal est denné. Les cham

pions s'élancent pleins de colère, Ja 
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crête empourprée, gonflée de sang. 
Le bec est une arme, mais l'é jeron 
d'acier est bien plus redoulablc. 

Les b'essures sont profondes et 
souvent mortelles. Chaque specta
teur excite ces animaux à la lutte. 
S ' il y a un temps d'arrêt, on nettoie 
leurs blessures et on leur donne à 
boire du vin chaud, versé dans le go
sier. 

Enfin, le plus faible o.i le moins 
adroit succombe, et le propriétaire 
du vainqueur ramasse, avec le prix 
convenu, le corps de la victime ! 

I I I 

S é v i l l e 

DON QUICHOTTE. — LE BARBIER DE 

SÉVILLE. — LA GIUALDA. — VI

SITE A L'ALCAZAR.— L ' A N D A L O L ' S E 

A DU COEUR. — FETES DE LA 

SEMAINE SAINTE. 

Pour se rendre en Andalousie, il 
faut traverser la Manche où Cervan
tes prisonnier écrivait les premiers 
chapitres de Bon Quichotte. 

En prenant le Rapide vers le soir, 
on franchit en quinze h e u r e s — et 
c'est, je crois, ce qu'on a fait de plus 
fort sur les chemins de fer espa
gnols — la distance de Madrid à 
Séville. 

Celle ligne indécise au loin, cette 
vapeur à l'horizon, semble-t-il, qui 
cache sur une grande étendue le 
bleu du ciel, c'est la Sierra-More-
na. 

A Manzanarès, lorsqu'on a laissé 
déjà Madrid à 1 9 7 kilomètres en ar
rière, se trouve l 'embranchement de 
la ligne du Portugal. Notre train la 
laisse à droite, et s'éloigne dans la 
direction de Vol de Penas, au 
midi. 

Voulez-vous que je vous dépeigne 
Et ma boutique et mon enseigne?... 

Un français à Séville demande 
d'abord si tout est fiction ou s'il y a 
une part de vérité dans l 'œuvre de 
Beaumarchais. On vous désignera si 

vous le voulez la maison de Figaro. 
Je vais d'abord voir la- Giralda, 

tour de 9 5 mètrus surmontée du 
beffroi. Je regrette l'absence de mon 
ami Charles B . . . , qui me donnait de 
si utiles explications. Heureusement 
les habitants de l'Ami doasic, ces 
mérid otiaux de l 'Espagne, sont si 
naturellement aimables et commu-
nicalifs qu'on se sent bientôt, mal
gré tout, à son aise. 

On va:,te 1 Àkazar m e c raison. 
C'est Cjmaïc l'Aliiambra de Gre
nade, un lieu cliaiina.it, féerique, 
palais et ja rd ini . D'abord p'ace de 
gu.-rro ou furie;es^-e et résidence 
royale, il a été oiné cl embelli suc
cessivement par do » Pedro 1 e r . Char
les-Quint, Philippe II et Philippe V. 
Ses vastes b â f u u n l , ses salles his
toriques, S L ' S cours dallées de mar
bre b 'anc et ornées du magnifiques 
l'ont un s, tout est ravissant et donne 
l'id.ie, grâce à la légende qui l'em
bellit encore, d'une granJcur éva
nouie, d'un âge brillant de l 'huma
nité à jamais disparu. 

Après la ville, les habitants. Ce 
qu'on a dit souvent de la beauté re
marquable des Anda ouscs est \ rai , 
mais à la conJitiou de s'en tenir à la 
b auté plastique, aux dehors. 

J'étais frappé de ce que la femme 
de Séville semble avoir de tout à 
fait vain et superficiel. 

— Vous aimez les fleurs? disais-

jc. 
— Passionnément. 
Celle qui parlait ainsi tenait à la 

main une rose qu'elle approchait 
souvent de son visage, de ses lè
vres. 

Sans cesse elle se mirait dans la 
glace, éLendait d'un doigt délicat le 
fard qu'elle avait posé le malin sur 
ses j ^ues, retouchait aux accroohe-
cœurs un peu manques et incorrects, 
s 'abandonnant de temps en temps 
sans y penser à un balancement gra
cieux de Leguedilla. 

J'éclatais de rire. 
— Vous nous jugez superficiel

les ? demanda aussitôt l'Andalou-
se 

J¿ fis un signe d'acquiescement. 

— E h ! bien, vous vous trompez; 
nous avons du cœur. 

Je m'inclinai sans rien d.re, lui 
sachant gré de celte protestation. • 

Mais elle ajouta : 

— Les Madrilènes n'eu ont [ as. 
A ce dernier mot, j : reconnus... 

la femme... san- exception de natio
nal i f ; . 

Vo.ci, pour finir sur Séville cl sur 
l'Andalousie, nu extrait fidèle de 
tules plises pour mon ami Charles 
B. ., qui me les avait demandées 
désirant connaî're nies impres
sions. 

« Qui n'a pas vu, mon cher ca
marade, les l'êtes de la Semaine 
sainte à Séville, ne saura jamais 
jusqu'où peut aller la superstition 
naïve. 

» Pendant trois jours on promène 
dans les rues les images du Chriit, 
de sa mè.c et des deux brigands,en 
jouant du tambour cl des casta
gnettes. La foule s'agenouille ou 
s'incline. Mais tout cela sans recueil
lement. 

» Eu portant même l'exliême-
onction aux malades, ou se livre à 
ces démonstrations extérieures si 
éloigne es du véritable respect. 

> On porte les objets sacres ser
vant au culte dans une magnifique 
voilure. Le prêtre accompagne sous 
un dais haut et léger. J'ai vu quel
ques personnes qui suivaient le 
c j ' t ège parler et fuuur même. Cer
tains étrangers, ceux surlcul qui 
sont venus du Nord de l'Europe et 
de l'Angleterre, peu habitués à de 
tels spectacles, sont main les fois ten
tés de ne voir là au lieu d'un acte 
religieux, qu 'une muiifcstulion un 
peu désordonnée et presque une 
profanation. 

( A suivre). J. AKBOUX. 

_ — = ^ _ _ » s K 5 c e 3 » = - = - 9 = — 

Les lecteurs de la SCIENCE POPU
LAIRE dont l'abonnement expire ces 
jours-ci, sont priés de le renouveler 
dans le plus bref délai, s'ils ne Veu
lent pas éprouver d'interruption 
dans la réception de leur journal. 
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A r a b i - F a c u a e s t d e l a r a c e ( J e s ^ C ' e s t , c r u y o n s - n m s , à c e l t e r a i s o n 

F e l U l i s , c ' e s t - à - d i r e d e l a r a c e p : é - ( q u ' i l d o i t s o n p r e s t i g e e t s o u a u t o r i -

h c i c n n e e t t r a v a i l l e u s e d e l ' E g y p t e ; t é , N o u s a v o n s d é j ï d i t d a n s l a 

changé d'avis. Nos VOIMDS pour
raient bien recueillir dans ce pays 
les lauriers que le Mexique, de fu-

il appartient, dirait M. Gambel ta ,— 
s'il n'était devenu aoglophile enragé, 
*- aux nouvelles couches sociales. 

Science que la campagne d 'Egjple 
serait rude, et malgré les notes de 
l'agence anglaiso nous n'avons pas 

neste 
dis-

mémoire, nous a procurés yd-

J. 
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B I O G R A P H I E 

M. F R A N Ç O I S ' B A Z I N 

APÔTRE DE L INSTRUCTION POPULAIRE 

Lors de la d i s tr ibut ion des prix de 

Y Association Polytechnique , n o u s 
a v o n s déjà eu l 'occas ion de parler de 

M. F. B a z i n . Aujourd'hui , c 'est a v e c 

un rée l plaisir que nous publ ions son 

portrai t . 

Il est dps h o m m e s dont la v i e tou te 

en t i ère de devo ir et de d é v o u e ent 

doit s e r v i r d 'exemple a u x jeunps g é 

n é r a t i o n s . C'est pourquoi nous d o n n o n s 

ici l a b iographie de M. B a z i n - , d 'ai l 

l e u r s , n o u s nfl s o m m e s pas l e s s e u l s à 

penser de l a sor te . L e s Annales du 
tren n o u s ont déjà d e v a n c é en publiant 

l 'h i s to ire de c e t é m i n e n t professeur. 

Bazin (Franço is ) , n é à P a r i s le 11 

íóvripr 1830, p i o f e s s e u r de g é o g r a p h i e 

aux. F c o l e s munic ipa le s Colbert et Tur-

g o t , e s t o f f l c i e r d e l ' ins truct ion publi pie , 

d é c o r é de la cro ix des a m b u l a n c e s , e tc . 

L a carr ère de M. Bazin s'est faite 

dans l ' in - truc t ion pub l ique , où ses t r a 

v a u x sur l a g é o g r a p h i e , son d é v o u e 

m e n t à l ' e n s e i g n e m e n t popula ire et 

ses s u c c è s un ivers i ta i re s lui ont fait 

d é c e r n e r de n o m b r e u s e s m e n t i o n s et 

m é d a i l l e s . 

V o l o n t a i r e e n 1 8 4 8 , c o n t r e l ' é m e u t e 

de juin , v i n g t - t r o i s ans plus tard , quoi

que mar ié e t père de fami l l e , i l partait 

a v e c le premier bata i l lon des f r a n c s -

t ireurs de P a r i s e t condu i sa i t s e s é l è v e s 

au feu pour prendre part à la défense 

n a t i o n a l e . 

ÎL s 'est s i g n a l é au c o m b a t d'Abl is , 

de Coulmiers , V a r i z e , O r l é a n s , S a l -

bris , "Vierzon, e ' c , 

Li 2 8 s e p t e m b r e à D a n n e n o i s , où 

l e s f r a n c s - t i r e u r s ont t u é le c o m t e de 

I i o r n , c o l o n e l de» hussard? d e l a m o r t , 

dont l e capi ta ine B a z i n a e n v o y é Fe

c h a r o s au m u s é e des I n v a l i d e s , il a 

s o u t e n u u n e l u t t e de plu3 de d e u x 

h e u r e s c o n t r e la c a v a l e r i e p r u s s i e n n e , 

l 'a r e p o u s s é e et a fait un pr i sonn ier . 

Le I I oc tobre à Châteaudun, il t r a 

v e r s a i t au pas , l e s b r a s croisé' ' , d e v a n t 

se s h o m m e s dont l e mora l fa ibl issai t , 

u n e pos i t ion d é c o u v e r t e , s i l l o n n é e par 

l e s p r o j e c t i l e s . Lorsque , le so ir , l e s J 

f r a n c s - t i r e u r s reprirent C h â t e a u d u n , j 

la l i e u t e n a n t B i z i n , d e v e n u cap i ta ine , \ 

LA SCIBÎvCE POPULAIRE 

s ' é lança le premier en t ê t e de sa 

c o l o n n e . 

A u s s i M. Gréard de l ' Ins t i tu t , a lors 

d irecteur de l ' e n s e i g n e m e n t de la V i l l e 

de P a r i s , lui é c r i v a i t - i l « qu'il avait 

donné une l e ç o n de patr iot isme capable 

de susc i t er de n o b l e s s e n t i m e n t s chez 

ses é l è v e s . » 

M. Bazin a r e ç u la m é d a i l l e mi l i ta i re 

et a é té proposé pour la c r o i x de la 

L é g i o n d 'Honneur . N o u s la lui s o u h a i 

t o n s de grand c œ u r , car «a sera , la 

j u s t e r é c o m p e n ^ e des s e r v i c e s s a n s nom

bre qu'il a rendus à l ' E n s e i g n e m e n t , à 

la Fiance et à la Républ ique . 

L. C. 

L E P L O M B 

IIISTOTUQUE. — P R O P R I É T É S P H Y S I 

Q U E S . — É T A T N A T U R E L . — CHI

MIE. — M É T A L L U R G I E . — 1!É A C 

TIONS. — TOXICITÉ. — E T S O L O G I E 

S A T U R N I N E . — T R A I T E M E N T . — 

PROPIIYLASCIE. — EMPLOI E N T H É 
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C h i m i e (suite). 

L? plomb s'allie facilement, avec 
tous les métaux. 

On connaît plusieurs alliages en 
proportions définies, do plomb et 
d'antimoine. Ce métal donne de la 
dureté au plomb ; aussi se sert-on 
de cet alliage pour les caractères 
d'imprimerie. II doit être 1res fusible, 
pas trop mou pour ne pas se défor
mer sous la presse ni trop dur pour 
ne pas couper le papier. L'alliage 
préféré renferme 17 à 20 0[0 d'an
timoine; celui dont on se sert pour 
les clichés n 'en renferme que 14 0[0. 
L'addition de 8 à 10 centièmes d'é-
tain donne plus de ténacité. 
' L'argent et le plo.nb s 'a l l ient très 

aisément ;-le plomb brut en contient 
toujours que l'on retire par coupel-
lation. Le plomb argcnti 'ère étant 

J fon lu et refroidi lentement aban-
! donne du plomb cristallisé exempt 
î d'argent, tandis que ce dernier mé

tal reste dans la portion fondue. 
(Pattinson). 

Le plomb et le bismuth s'allient 
en toutes proportions et avec con
densation, car la densité de l'alliage 
est plus forte que la densité moyenne 
des deux métaux alliés. 

Plomb et cuivre. — Ces alliages 
qui peuvent être facilement soumis 
à la liquation, n'ont que peu de sta
bilité. On les obtient en fondant 
les métaux au rouge vif et en les 
refroidissant brusquement. Les allia
ges ainsi obtenus sont gris rou-
geâtre et peu ductiles. On allie peu 
directement le cuivre et le plomb: 
mais on ajoute souvent du plomb 
aux autres alliages de cuivre, par 
exemple, au laiton et au bronze. Le 
plomb leur donne alors une plus 
grande sécheresse et les empêche 
de rester fibreux; il facilite ainsi le 
travail du burin. 

Plomb et étain. — Ces deux mé
taux s'allient très facilement et en 
toutes proportions pa r l a fusion. Le 
plomb donne à l'étain plus de dureté, 
une teinte grise, et rend sa rupture 
plus facile que celle de létain pur ; 
la cassure est alors grenue giise et 
n'offre pas l'aspect pâteux. La dureté 
et laténacité sont au maximum dans 
cet alliage lorsqu'il est composé de 
3 parties d'étain et 1 partie de plomb 
(Muschenbroeck). L'alliage formé de 
1 partie d'étain t t de 2 de plomb 
est solide, blanc, gris, malléable, et 
plus fusible que l'étain; il btûle dans 

. l'air comme un pyrophore, au degré 
de la chaleur rouge, et se convertit 
en stannate de plomb. C'est cet al
liage qui est employé pour souder 
les tuyaux de plomb et qui est par 
celte raison connu soua le nom de 
soudure des plombiers. 

La soudure des ferblantiers est 
composée de 66 parties de plomb et 
33 parties d'étain. La présence du 
plomb clans les soudures de hopes 
à conserves ou dans l'étamage des 
vaisseaux culinaires peut entraîner 
de graves accident*. A Bordeaux, les 
étameurs se servent d'un étain con
tenant de 25 à 50 0[0 de plomb; à 
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Mantes, on a trouvé des étamages 
contenant 42 0[O de plomb et quel
quefois une proportion de zinc assez 
considérable. Quant à la poterie, 
messieurs les fabricants, après s'èlre 
contentés d'allier à l'étain 7 0|0 de 
plomb éta.1 nt arrivés de ce chiffre à 
8,10,12,15,20, 50 et même 80, 0[0, 
lorsqu'une ordonnance de 1839 fixa 
le maximum à 18, et comme cette 
proportion présente encore des dan
gers, elle fut, en 1853, réduite à 10. 
pour cent dans le département de la 
Seine, le reste de la France conser
vant le droit de s'empoisonner. 

Malgré loutes ces ordonnances de 
police, de nombreux industriels, peu 
scrupuleux, mettent une plus grande 
proportion de plomb dans rétamage 
ou dans la soudure ; cette action est 
un crime accompli dans un but de 
lucre ; el celui qui le lait est un cri
minel bien plus coupable, selon nous, 
que l'assassin qui vous attend au 
coin d'un bois. L'un ne frappe que 
quelques personnes, l 'autre décime 
des familles entières. A quand la 
condamnation aux travaux forcés de 
ces industriels menteurs et meur
triers. 

De nouvelles études tendent à 
prouver que l'étamage et la soudure 
doivent être à Yétainfin. 

Le plomb peut encore s'allieravec 
le mercure, l'or, le palladium, le 
platine, le potassium, le manganèse 
le .nickel, le sodium et le zinc. Tous 
ces alliages n'ont qu'un intérêt pu
rement scientifique et ne sont nulle
ment employés dans l'industrie; aussi 
est-il inutile de donner de longs 
détails sur ces combinaisons, dans 
notre rapide monographie du plomb. 

ÇA suivre). H . SEPHER. 

M É T É O R O L O G I E 

LES THERMO-ACTLXOMÈTRES 

Les Thermo-aclinomèlres sont des 
instruments destinés à mesurer la 
radiation calorifique du soleil à un 
moment donné dans un lieu fixé. 
Dans un article antérieur, la Science 

populaire a parlé déjà sur ce sujet; 
mais nous n'avons fait que mention
ner les résultats auxquels on était 
parvenu par ractinométrie.Lesnom-
b r e s donnés se tirent directement de 
formules particulières ou de phéno
mènes physiques très bien connus, 
par voie de déduction. Malheureuse
ment, les données, fournies par le 
calcul ne peuvent s'appliquer qu'aux 
temps clairs, el, commeragitation de 
l'air, son état aéroscopique et hygro
métrique, les nuages, etc., tendent 
à modifier les formules à priori, les 
indications fournies par les instru
ments sont donc à peu près les seuls 
dont on ait besoin. Eux seuls aussi 
peuvent nous initier aux lois de la 
transmission calorifique dans l'atmos
phère. 

Nous allons donc procéder à la 
description des principaux thermo-
actinomètres. 

V'flélio-thermomètre de Saussure 
se compose essentiellement (fig. 1) 
de deux boîtes A B G Q et E F G II 
mises l 'une dans l 'autre. La plus 
petite est supportée par deux cales 
a et b qui élèvent son niveau supé
rieur à la hauteur de celui de la 
grande boîte. Entre ces deux boîtes 
on introduit, tantôt de la glace fon
dante, tantôt de la paille hachée ou 
des parcelles de coton que l'on sait 
être des subtances mauvaises conduc
trices de la chaleur ; on évite ainsi 
le rayonnement de l 'instrument. La 
boîte E F G H est tapissée intérieu
rement par du liège noirci à la téré
benthine et munie de deux suppor 's 
C et D qui soutiennent un thermo
mètre T. EnDn, plusieurs plaques de 
verre forment l ' instrument par le 
haut. Celles-ci laissent passer les 
rayons de chaleur lumineuse éma
nant du soleil. Ces rayons se chan
gent alors, au contact du liège noirci 
en rayons obscurs que le verre ne 
laisse plus passer. La différence du 
thermomètre T avec un thermomètre 
extérieur mesure l'intensité du 
rayonnement solaire. 

Le Pyrhéliomètre de Pouillet se 
compose d'un calorimètre A B rem

pli d'eau et fermé par une plaque de 
verre noircie au noir de fumée. Un 
thermomètre T vient aboutir dans 
ce calorimètre. Un étui G1I fendu 
longitudinalement permet d'observer 
ce thermomètre. Autour de celui-ci 
se trouve un manchon S qui sup
porte l'étui et s'articule avec la colon
ne S de l'instrument. Cette articula
tion permet d'orienter le calorimètre 
de telle façon qu'il soit toujours per
pendiculaire aux rayons du soleil, 
ce qu'on peut vérifier quand l 'ombre 
de A B couvre un disque de même 
grandeur P Q. Malheureusement, le 
pyrhéliomètre nécessite des calculs 
relativement longs et, d'ailleurs, le 
noir de fumée n'absorbe pas tous 
les rayons calorifiques. 

L 'appareil de M. Violle est le plus 
complet et le moins sujet aux causes 
d'erreur. 11 se compose de deux 
boules 11 et K entre lesquelles on a 
soin de maintenir la température 
constante soit par de la glace, soit 
par un jet de vapeur. Au centre de 
la sphère K se trouve la boule B 
d'un thermomèLre T qui sort de II 
par un tube F I. Le rayon lumineux 
pénètre par une plaque de verre D 
dans un tube D U, rencontre la boule 
B et ressorc par un troisième tube G 
H à la sortie duquel se trouve un 
miroir M que l'on appelle témoin. 

Enfin un support P V L U permet 
de tourner les sphères de manière 
à diriger vers le soleil la plaque D. 
Pour observer cet instrument on 
emploie la méthode dynamique qui 
consiste à noter alternativement le 
déplacement obtenu en une minute 
à l 'ombre et au soleil. Ainsi, par 
exemple, le 25 septembre 1832 le 
thermomètre marquait 2Q3 2 à l'om
bre, au soleil il donnait 30° 2. L'effet 
du milieu était donc de 30" 2-26° 2 
4°. A 7 h . 28 il marquait 51° 6 à 
l 'ombre ; l'effet du soleil était donc 
de 51° 6-30° 2 21° 4. La radiation 
directe du soleil fut donc de 16° 4. 
Pour transformer ce résultat en calo
ries il suffit de connaître le rayon 
de la boule B. 

( A suivre). A . CANU. 
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L E S RACES H U M A I N E S 

D U P L A T E A U C E N T R A L D E L A F R A N C E 

(Suite) 

La race quaternaire de la période 
acheuléenne est mieux connue [que 
celles qui ont précédé, c'est la race 
du Néander qu'Huxley, MM. Qua-
trefages et Hamy, ont justement 
nommé, à une certaine époque, 
« Austroloïde » par suite de ces re
marquables affinités avec les vérita
bles Australiens. Cette race est loin 
d'être complètement éteinte, on en 
retrouve encore de nos jours, les 
traces dans une foule de familles, et 
c'est bien là la dernière et la plus 
abjecte expression du type hu
main. 

Il est fort probable que cette es
pèce humaine a pénétré en Occi
dent pendant les temps tertiaires, 
car, durant cette période, nous trou
vons quelques rapports dans les fau
nes de l'archipel indien,et,nous cons
tatons en même temps qu'un certain 
nombre de nos végétaux appartien
nent à des types australiens. Tout 
nous porto donc à voir, dans 
l 'homme du Néander, un descendant 
éloigné d'une population tertiaire 
fort ancienne et venue peu à peu,de 
proche en proche. Ajoutons à cela, 
comme preuve irréfutable de la très 
haute antiquité de cette espèce, que 
M, le docteur Hamy a signalé l'exis
tence d'Auslraloïdes dans presque 
tous les pays du monde. 

La race de Cromagnon, un plus 
récente, a donné lieu aux interpré
tations les plus diverses. 

M. le docteur Pruner-Bey y voit 
des Esthoniens; M. le docteur Broca, 
des Berbères ou des Atlantes. Sans 
vouloir trancher cette question, fai
sons remarquer que les faits paléon-
tologiques prêtent un égal appui à 
ces deux hypothèses, la faune qua
ternaire renfermant un très grand 
nombre d'espèces nord-est et quel
ques espèces d'Afrique. On pourrait 

même proposer une troisième hypo
thèse qui concilierait les deux pré
cédentes et admettre que ces popu
lations étaient un mélange d'Estho-
niens et de Berbères, que ce mé
lange forma une race mixte qui se 
répandit beaucoup dans le Midi de 
la France, en Espagne et dans le 
nord de l'Afrique. 

Cette manière de voir me semble 
fort vraisemblable. 

Des crânes analogues à ceux dont 
il vient d'être question ont été trou
vés près de Gibraltar. 

On retrouve encore ce type étran
ge, mais assez rarement, chez quel
ques personnes dans le midi de la 
France. Pendant la période solu
tréenne, nous trouvons plusieurs 
races humaines d'un aspect tout à 
fait sibérien et la faune confirmerait 
cette manière de voir, si elle avait 
besoin de supplément de preuves. 

Il est fort possible que dans le 
sang de la race de la période magda-
lénienne,il y ail encore plus ou moins 
de celuide celle de Cromagnon; mais 
il est très certainement mélangé 
avec le sang d'une autre race dont 
l'influence a été prépondérante. 
Cette race à laquelle nous venons de 
faire allusion,et qui a dû se mêler à 
des éléments plus anciens pour for
mer les populations de la période 
magdalénienne, devait avoir certai
nes affinités avec les Lapons, ou, 
tout au moins, appartenir au groupe 
jaune et aux sections de ce groupe 
qui avoisinent la Baltique. 

Les hommes de la période de la 
pierre polie appartiennent, pour 
ainsi dire, à une autre espèce hu
maine; ce sont des Aryens, c'est-à-
dire qu'ils appartiennent au plus 
élevé et au plus intelligent de tous 
les groupes humains. Malheureuse
ment celte race s'est mélangée, au 
moins après un certain temps, avec 
les populations subjugées, peut-être 
même était-elle déjà un peu croisée 
avant de pénétrer dans notre Occi
dent. Cependant, les magnifiques 
crânes, trouvés dans divers tom
beaux, indiqnent que certaines fa-

milIes,probablement aristocratiques, 
avaient échappé au mélange. 

La race dominatrice de la période 
cébénienne n'est probablement que 
c e l l e ' d e la pierre polie avec quel-
quelques modifications résultant du 
croisement ou d'autres causes; ainsi 
la tête, tout en restant doichocéphale, 
aurait été un peu renflée en arrière, 
en haut des pariétaux. 

Les hommes de la période de la 
pierre polie étaient très dolichocé
phales et avaient souvent la cavité 
olécranienne de l 'humérus perforée, 
mais cette perforation pouvait être 
le résultat d'un mélange avec des 
populations plus anciennes ; le même 
fait existe pour la période Cébé
nienne. Nous ne pouvons rien dire 
des races humaines du bronze pro
prement dit. Les hommes de la pé
riode du fer sont positivement dans 
une foule de cas, plus grands et plus 
forts, ils sont moins dolichocépha
les, mais, la face est encore très 
aryenne et la perforation de la cavité 
olécranienne de l 'humérus devient 
plus rare. 

Sont-ce des Teutons mélangés 
avec d'anciennes populations de la 
Pierre Polie et du Bronze et ayant 
formé la race gauloise ? Sont-ce les 
représentants d'une race aryenne 
particulière ? C'est là une question 
très obscure et qui n'est pas encore 
tranchée d'une manière définitive. 
De même, faut-il admettre une race 
particulière pour le prem'.er âge du 
Fer et une autre pour le second ? 
C'est encore une question très liti
gieuse et au sujet de laquelle je ne 
possède pas de renseignements suffi
sants. 

J 'ai oublié d'indiquer que,dans la 
période de transition, il s'était iulro-
duit en Angleterre une race bra-
chycéphale d'aspect plus ou moins 
aryen. 

Il faudrait donc étudier avec soin, 
chez nous, toutes les stations de la 
phase Cébénienne, pour s'assurer si 
à côté des dolichocéphales aryens, 
des brachycéphaleset dolichocépha
les allophylliens, résultant du mé-
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l a n g e , o n n e r e t r o u v e v a i t p a s l e s 

t r a c e s d ' u n e r a c e a r y e n n e b r a c h y c é -

p h a l e , a s s i m i l a b l e à c e l l e d o n t j e 

v i e n s d e f a i r e m e n t i o n . 

J e n ' a i p a s à m o c c u p e r m a i n t e 

n a n t d e s P h é n i c i e n - , d e s G r e c s , d e s 

I t a l i o t e s , d e s B e r b è r e s e t S é m i t e s , 

d e s G e r m a i n s e t d e s M o n g o l s , n i d e s 

g r a n d e s i n v a s i o n s q u i a p p a r t i e n n e n t 

à l ' h i s t o i r e . 

C e que j ' a i d i t d e l a p a l é o n t o l o g i e 

h u m a i n e - m o n t r e a s s e z c o m b i e n s o n t 

m u l t i p l e s l e s o r i g i n e s d e n o s p o p u 

l a t i o n s a c t u e l l e s . 

J e v a i s , m a i n t e n a n t , d o n n e r l a d i a -

g n a s e d e s d i v e r s t y p e s h u m a i n s q u e 

l ' o n r e n c o n t r e e n c o r e e n F r a n c e e t 

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

d e n o m b r e u x m i l l i e r s d ' a n n é e s d e 

m é l a n g e s e t d e c r o i s e m e n t s , g r â c e 

a u x p h é n o m è m e s s i b i e n c o n n u s d e 

l ' a t a v i s m e . 

G R D U P E I 

O U A U S T R A L O Ï D E ( D E H U X L E Y . ) 

Ce groupe est accepté par MM. 
de Quatrefages et Hamy, et par un 
certain nombre d'anthropologistes; il 
comprend, pour nous, une foule de 
races, ou pour parler plus exacte
ment, d'épaves ethniques, à moitié 
submergées par d'autres races, de
puis les rivages de l'Australie, de la 
Mélanésie, et les forêts de l'Inde, 
jusqu'au fond de notre Occident. 

Pout-êlre même, chez nous, ces 
antiques populations comprennent-
elles plusieurs rameaux ; pour le 
moment, nous ne décrirons qu'une 
seule race australoïde occidentale, 
bieû que nous en soupçonnions plu
sieurs presque anéanties par le 
temps, et nous la désignerons sous le 
nom de IS'éandcrthalienne. 

Ea voici la diagnose : 
Système pileux très noir et très 

abondant, cheveux gros, lisses, im
plantés bas sur le front, présentant 
une section elliptique très allongée 
ou irrégulière; yeux très foncés, peau 
trèsbrune, mamelons des seins entou
rés d'une largeauréolepresque noire, 
organes génitaux trèsfoncés chez les 

deux sexes; eette coloration se mon
trant sur uncplusgrandesurfaceque 
de coutume; muqueuses'violacées. 
Tête mésocéphale ou dolichocé
phale, front fuyant, arcades sourci-
licres très prononcées, sinus frontaux 
obliques, dépression profonde à la 
racine du nez; sourcils gros, noirs, 
épais et hérissés; yeux gros à sclé
rotique jaunâtre, orbites vastes et 
profondes ; oreilles écartées du 
crâne, ramenés en avant et d 'une 
structure grossière, face longue et à 
pommettes souve nt saillantes, fosses 

canines profondes, prognathisme al
véolaire et facial considérable, nez 
épaté, lèvres grosses, bouche grande, 
dents volumineuses, mâchoire infé
rieure massive, menton très fuyant, 
face considérable par rapport au 
crâne, nerfs probablement volumi
neux, à en fuger d'après les orifices 
destinés à leur passage, système pi
leux très développé même chez les 
femmes, différences sexuelles secon
daires faibles, fémurs courts et mas
sifs, humérus longs, disposition à 
marcher sur le côté externe du pied; 
tai'le moyenne ou élevée, regard 
sauvage, stupide ou sinistre; intelli
gence rudimentaire ; caractère très 
souvent féroce, généralement ou au 
moins cruel et méchant. 

Comme je l'ai déjà dit, les indivi
dus qui présentent ce type sont le 
plus souvent mésocéphales ou doli
chocéphales; cependant, j 'a i retrou
vé les principaux caractères de cette 
race si tranchée sur quelques bra-
chycéphales, mais ils peuvent être 
des métis, et, pour le moment, je ne 
puis nullement décider s'il existe en 
Occident une race australoïde bra-
chycéphale. 

M. le docteur Bertrand, natura
liste fort distingué, a remarqué que 
le plus grand nombre des Austra-
loïdes étaient remarquables, comme 
les nègres, par le développement 
anormal de l'organe viril. 

La race néanderihalienne est es
sentiellement paléonlologique ; elle 
est représentée à l 'époque quater
naire, par le fameux squelette du 
Néanderthal et par la non moins cé
lèbre mâchoire de la Naulette, puis 
par plusieurs autres fossiles remar
quables qu'il est inutile d 'énumérer 
ici. 

A. R O U J O U . 

Docteur es-sciences. 
(A suivre). 

Récréations mathématiques 

So'.ulion de la dernière question : 

S O I E N T X ET Y L E S S O M M E S P O S S É D É E S 

P A R C H A Q U E F O R R N I E R ; IL SUFFIT D E LIRE 

A T T E N T I V E M E N T LE P R O B L È M E P O U R P O S E R 

I M M É D I A T E M E N T L E S D E U X É Q U A T I O N S S U I 

V A N T E S : 

X + 1 7 = Y + -
2 

X — 2 2 = Y + -

3 

R É S O L V A N T O N T R O U V E : X = 3 3 4 E T 

Y = 2 3 4 . 

Vérification.—- E N EFFET : S I X R E C E 

V A I T 1 7 F R . , IL A U R A I T A L O R S 3 5 Ï F R . , 

C ' E S T - À - D I R E C E Q U E P O S S È D E , Y P L U S LA 

M O I T I É D E C E T T E S O M M E . D ' A U T R E P A R T , 

SI X D O N N A I T 2 2 FR. À Y , IL N ' A U R A I T 

P L U S , D A N S C E C A S , Q U E 3 1 2 FR. ; O R , 

3 1 2 = 2 3 4 - J - 7 8 . C ' E S T - À - D I R E LA S O M 

M E Q U E P O S S È D E Y , P L U S 1 [ 3 D E C E T T E 

S O M M E . O N V O I T D O N C B I E N Q U E , D A N S 

L E S D ^ U X C A S , L ' É N O N C É D U P R O B L È M E 

E S T S A T I S F A I T . 

T R O U V E R D E U X N O M B R E S , D O N T LA S O M 

M E E O I T É G A L E À L E U R P R O D U I T , E T TELS 
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que cette somme, ajoutés à l a somme 
de leurs carrés donne 63)4. 

L 'abondance des mat ières nous 
oblige à remet t re à la semaine p ro 
chaine la publication des noms des 
lecteurs qui sous ont envoyé des s o 
lutions jus tes . 

A. BRUNET. 

C O R R E S P O N D A N C E 

M. L,, professeur à Lyon. — Un 
radiomètre, comme celui que vous 
désirez, coûte au moins 25 fr. 

M. G. B., à Vierzon. — La formule 
dont vous nous parlez est une des 
formules de Thomas Simpson ; vous 
la trouverez dans tous les traités de 
trigonométrie; néanmoins nous la 
reproduisons exactement ci-des
sous : 

Sin (m + 1) a = ' 
— 2 S iu m X a Coa a — Sin (m — 1) a 

M. M. V., notaire à M. (Ch. Infé
rieure). — I o L'aluminium, qui grâ
ce aux savantes recherches de M. 
H. Ste Claire-Deville, est entré dans 
l ' industrie depuis 1854, est un mé
tal terreux qui s'extrait des Kaolins 
et des argiles, matières répandues à 
profusion dans la nature. 

Pour fabriquer l 'aluminium, on 
transforme d'abord l 'alumine en 
chlorure double d'aluminium et de 
sodium, produit que l'on obtient en 
mélangeant intimement de l'alumine 
pure , du charbon et du sel marin, 
et faisant passer un courant de 
chlore dans ce mélange, introduit 
au préalable, dans une cornue de 
verre. 

Ensuite, on mêle le chlorure 
d'aluminium et de sodium à des 
fragments de sodium et l 'on intro
duit le tout dans un four à réver
bère incandescent. Au bout d'un 
certain temps, une réaction s'établit 
entre le chlorure et le sodium; ce 
dernier se substitue à l 'aluminium 
qui se dépose en plaques, en glo
bules ou en poudre, et on peut le 
séparer alors du sel marin, soit mé
caniquement, soit par l 'action de 
l 'eau. Les globules lavés et séchés 
rapidement sont introduits dans un 
creuset de terre chauffé au rouge; 
quand ils commencent à fondre on 
les écrase à l'aide d'une baguette en 
terre cuite; le tout se réunit en un 
seul culot que l'on coule dans une 
lingotière comme les plaques obte

nues directement. Quant à la poudre 
on la conserve pour l'utiliser dans la 
prochaine opération. 

2 e II ne faut pas dissoudre votre cire 
à cacheter, mais seulement la faire 
fondre au bain-marie, et la couler 
alors dans des moules en papier que 
vous fabriquerez vous-même et que 
vous aurez soin de mouiller au préa
lable, afin que le produit n 'adhère 
pas aux parois latérales. 

3° La maison Gauthier-Villars pu
blie actuellement un Cours deMiné^ 
ralogie et de Géologie, en deux volu-
mes,grand in-8°,par M. De Selle,pro
fesseur à l'Ecole Centrale. Le P r vo
lume, avec atlas, se vend 25 francs. 
Quant au second, il était encore sous 
presse au moment où nous avons par
lé du 1 e r dans ces colonnes. 

En plus de cet ouvrage nous vous 
indiquerons encore : 

Cours de minéralogie, par Ley-
merie, professeur à la Faculté de 
Toulouse (prix 12 francs). 

Du même auteur, Eléments de 
Géologie (prix 7 francs. — Editeur 
Masson). 

Minéralogie et Géologie, par M. 
Beudant ; (15° édition, 800 figures, 
prix 6 francs. — Editeur Masson). 

Traité élémentaire de Minéralo
gie, par Pisani (1 vol. in-8° avec 
figures, prix 8 francs. — Editeur 
Masson). 

Enfin, l 'éditeur Germer-Baillière 
publie actuellement un ouvrage de 
MM. Fouqué et Michel Levy (Miné
ralogie et Géologie), que nous ana
lyserons dans la Science Populaire. 

4° Nous, avons pris nous-même 
des renseignements à la maison 
Dorville. — M. Michaud prétend que 
votre appareil n 'a pas été acheté chez 
lai ; il n 'a pas trouvé votre nom sur 
ses livres depuis 1877, Dans tous les 
cas, il vous engage à supprimer 
l'emploi de l 'acide chlorydrique, à 
vous servir simplement d'eau tiède, 
et à faire refondre votre gélatine si 
vous ne.pouvez l'employer. 

5° Nous insérons dans la Scien
ce Populaire toutes les annonces 
qui nous sont apportées parce que 
nous publions un organe ABSOLU
MENT INDÉPENDANT, qui ne doit ex
clusivement son succès qu'à sa ré
daction spéciale, à ses gravures 
inédites et à son prix modique, 
tandis que le journal dont vous par
lez dans votre lettre est un organe 
qu ine public que des ARTICLES PAYÉS 
par des industriels pour lesquels 

la grosse caisse est un instrument 
indispensable. 

M. P. S.,àMm scille.—1° Pour élec-
triser un métal quelconque on le 
suspend à plusieurs fils de soie ou. 
on l'isole au moyen d'un manche ou 
de pieds en verre. 

2 D De l'eau contenue dans un ré
cipient en zinc pourra être électrisée 
si on a soin d'isoler ce récipient à 
l'aide d'un corps non conducteur. 

M. J. P. M., à la Seyne.—- Le moyen 
le plus expéditif pour connaître les 
distances d'un nuage orageux à la 
terre, serait de calculer, au moyen 
d'un chronomètre le temps écoulé 
entre l'apparition de l'éclair et le 
bruit de la foudre, sachant que la 
vitesse du son dans l'air est de 330 
mètres 7 par seconde, et que la 
lumière parcourt 300.400 kilomètres 
dans le même temps. 

D'ailleurs, nous traiterons cette 
qup.stion en détail dans un prochain 
article. 

M. A. B. P., à Sigloy. - Voici la 
formule d'un mélange réfrigérant à 
l'aide duquel vous pourrez obtenir 
de la glace en toute saison : 

H,CI., 5 parties. 
NaO.SO3 HO, 8 parties. 

A, BRUNET. 

INSENSIBILISATEUR DUCHESSE 

Extraction des dents sans douleur, con
servation et guérison de» dent» par l'&nri-
fication à LoRDORA.SEG . 

Pose de dents et dentiers S A N S P L A Q U E S 

(breveté»,) laissant le palai» libre, n'ai ti
rant ni la sens du goût, ni la prononciation, 
45, rue de Lafayetle. 

L E D O C T E U R C H O Ï T É 
Offre g r a t u i t e m e n t à tous nos lecteurs la 7"* 
édition de son T r a i t é d e M é d e c i n e prati 
q u e , dans lequel il expose sa méthode consa
crée par 10 années de B u c c è s dans les hôpitaux 
pour la f juér i son des m a l a d i e s c h r o n i q u e s 
d e t o u s l e s o r g a n e s , et d e s h e r n i e s , hé-
m o r h o ï d e s , g o u t t e , p i i t h i s i e , a s t h m e , can
c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d e v e s s i e et de 
m a t r i c e , e tc . Adresser les demandes, quai St 
Michel, 27, Par is . 

Le Gérant.- BOUDARD. 

Paris. — Typ. L. Lai-guier, 11, rue du Delta. 
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r j ^ i H b T R O U M T - Т Л й й в д * 
S A N N E A U 

F U S I L S A N G L A I S 

Effet do Схохквокх ang la i s l u r u n l i e r r e i 50" 
.trmaft sérieuses et garanties, 

vendues них rjrjtêra«s pr ix qu'à L o n d r e s . 

A . G U I N A R D $ О 

8, Д.ТЖ1ГПЖ I » Ь'ОГВАА. 8 

( f n /Ъсв rie 2 « г-не de VBchellt) 

SPECTACLES O E LA S E M A I N E 

* 0)0 P O R T E - S T - M A R T I N . — Le Bossu. 
8 1(2 CHATKLET . — Mille et une Nuits. 
7 \\l FCLIEQ D R A M A T I Q U E S . — laMascotte 
8 0(0 AMBIG-U. — Les Cerises. 
S 3j4 N A T I O N S . — La Belle aux chevaux 

d'or. 
8 \\i C O M É D I E - P A R I S I E N N E . — Un homme 

déglace. — 1 1 5 , rue Pigalle." 
8 0[0 CLCNY . — C'est la Loi. 
Mnsr.E G R S V I N . — De 1 1 h. l | 2 d u matin 

à 11 h. 1 \ 2 du soir. Le cadavre du Pecq. 
8 1 | 2 CIRQUE D ' É T É . — Exercice équestres 
8 0[0 F O L I E S B E R G È R E . — Tous les soirs. 
8 } [2 H I P P O D R O M E . — Tous les soirs. 

jeudis, dimanches et fêtes à 3 h. 
JiHDLN D'ACCLIMATATION . — Concerts 

jeudis et dimadches. — Les Galibis. 

D S G E S T I O N S D I F F I C I L E S 
PUKKlftOS Si:HK KT HAPIIJK PATt 

l Ê L I X I R G R E Z 
Toni-Ejgest.]!.—Mèdallls des Htpitau*. 

PU" 34 P. Latiruyere et Ph'". Le FI.4' 50 . Г1 FI.9'. F.nv. NOTIKaraUs 

2 0 RÉCOSIPEÏSES dont 5 MEDAILLES fil 

a l c o o l d e m m m 

Bien supérieur à tous les Produi t s s imi la ires . 

Souverain contre le» Indigestions, 
Hanx d'estomac, d e cœur, de nerfs, d e t ê t e ; 

E x c e l l e n t a u s s i pour l a t o i l e t t e e t tel d e n t s . 
F A B R I Q U E a L Y O N , o o u r s d ' H e r b e u v l l l e , • 

• K A X S O I T à T A X I S , r u a S U c h e r , « 1 . 
D a n e 1еш p r i n c i p a l * * M a l s o n i d e P b a r m a a l a 

D r o g u e r l * . Р и г Г а х ю т ! * « t E p l o e r l a * f ine* 
SE RErlER DES IMITATIONS 

U t I t E Ê M U tHIREIElT Ш Ш Т Г П А Г П 
CKlenuré» Modique, tn-carbonaléa. « r e m u a i * 

ДО HtUit. d'WAatate <U юъЛш ваг Ur«) 
XJn Лмшкм тота A t r a i s т « т « p a r J m r • • a i n t m 

• a m d a n t l e s r e p a a . 
ftegenAre l e s e n f a n t s d é b i l e s e t l e s p e r s o n n e » 

affaiblies. J nernle, Lympliatisme.AtTeclioni At la 
oeau et des voies respiratoires. Fièvres intermit
tentes E m p l o i u s u e l e n b o i s s o n ei e n g a r g a r i s m e » 
c o n t r e les Bronchites e t Angines ; e n b o i s s o n et lo 
t ion* pour l e s /tartres légères, gerrvrez et тидеигя 

MANCHETTES iPAFIER MOULE!1 

Et en l 'jLjiier recouvert art toile 
Linge élégant, solide, commode pour tous 

PPIX DU BLANCHISSAGE 
Fapicr couvert 

de Toile 
2™" QUALITÉ 

dotiz. 9 0 c. 

6 > 5fr. 

42 . 9fr. 

Par la perte, ^0 в, ва ш par bonzaioe. 
Envoi f r a n c o par chemin de fer en France à partir je 2 5 fr. 

| Envoi gratu i t ei fr« du spLmdide Catalogue i l lus tré 

.H"' GRAY. E.MEY&C", S", 4 8 , b d des Capucines , Par i s 

^ \ \ ! > « ? f P ^ F U S E i l I E DE LA JEtHE 
- ,\ . - 1 ,i ///- 67, rue du Provevf.ee, Paris 

№1 (rity ^ ï l Vf • 
h4/7&*f$hi ' 1 C R È M E . A D O U C I S S A N T E 

Kr^J^^ÏV fi POtR Ï.K TEINT 

V*-1te- m Fait Jisparaitre les rougeurs et les | 

É ^ i k ^ / V > * ^ ^ 0 n o f f r e g r a l i , . i>Art d'élever les I 
.Enfants • du !> "ROCHAHD 

Liqueur normale concentrée de Goudron de Norwege 
Pour préparer instantanéraBnL EAU, VINS, BIÈ8EA TISANES de Goudron 

Un f façon suffit pour se convaincre se sa supériorité contre: 

Affections chrimiqnes da la POITRINE, des BROKCHES et de la VESSIE 

ÏCMIEHIBTS rehelles, Baladies fPIEÉBlQÏÏlS. 
2 fr.—PARIS, rue de Reuaes, A O S , e t les Pharmacies. 

PRÉCIEli) POUR LES MALADES ET MÉNAGE 

5 Médailles d'or, a grands Diplômes d'Honneur. 
TJ 1 "V" T P T ? D ' s fae-similede 
- E ^ i L r J ± , ± i l a signature 

EN BNGRK BLBUK 

SE ÏEN'D CHEZ LES ÉPICIERS ET PHiRIACMS 

A L C O O L D E M E N T H E E A U D E M E L I S S E 

D E S B É N É D I C T I N S 

D E Ь Л Ш М Т Е D E F É C ^ i l I * 

i C O O l D K M E N î n j 
El ix ir exqu i s , d igest i f B o u v c r a i n 

Le шоШеиг des dentifr ices 

Indispensable pour la to i le t ta 

J'f iOPlilT SOUVERAIN CONTRE 

Apoplex i e , p ira lya io , vapeurs 

E b l o u i s s e m e n t s , m i g r a i n e s , mal de mer, etc . , e tc . 

s î s l ï l l c i ' ï c d e l a I S é ï î é c l î o i i n e d e l ' A b b a y e « l e F é c a m p 

M A I S O N A I ' A B I S : 7 0 , J Î O U L E V A R D H A U S S M A N N 
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S P É C I A L I T É D E M A C H I N E S A V A P E U R - f F I X E S E T L O C O M O B I L E S 

|3 j MACHINE HORIZONTALE MACHINE VERTICALE DE I A 2 0 CHEVAUX MACHINE HORIZONTALE 

M a i s o n J . H E R M A N N " L A G H A P E L L E ! 

J . B O U L E T e t G i e , S u c c e s s e u r s , I n g é n i e u r s - M é c a n i c i e n s 5 

1 4 4 , f a l i t i m r ' ï i P n l s H f l i i n i c r r . I V 4 R I S 

F w r t s w n t issses* m«i-même, l a i u a u r a i t Q p p r r n t j i t n y r , 

d e 1 èM , 0 0 0 Exemplaires, Ecriture, Plana, Dessins. Mnsiquo, etc. 
tracés sur papier comme à l'ordinaire.— Pni selon format.— g j r r a n d B u r s . 

^ I M P R I M E R I E à C A R A C T E R E S 
I Contenue dans une jolie boîte à casses.— 580 lettres, chiffres; accessoires et instruction 

E x p e r i e n c e s p u b l i q u e s c h e z l e h b u I I n v e n t e u r 

P A U L A B A T , 1 2 6 , R U E D ' A B Q U K I R (Ports st-Denia) P A R I S 
Snnou dtt Protptctxt et Spécxmm contre 1S c. pour L'a/Tranchiitmenl. 

E x p é d i t i o n s c o n t r e r e m b o u r s e m e n t o n m a n d a t » p o * t e j o i n t m l a d e m a n d e . 

NOUVELLES MACH! 
Spéciales pour FAMILLES et ATELIERS 

i\ L ' U T I L E , 5 0 ' 

. 1 _ > L». 1 'PRÉCIEUSE " 9 0 ' 

M A C H I N E S P O L Y T I P E S & A V I S S E R L A C H A U S S U R E 

Nouve l l e s Mach ines à . P l i s s e r , Gaulli'ei*, Tuyauter , e tc 
M M HliWU, SffllÏER. WHEELER S WILSOH. WIL'IGX S GIBBS, etc. 

Maison "A. RIC30URG," Inventeur 8' J , Constructeur spécial depuis 1855 
FOURNISSEUR DES MINISTÈRES DE LA GUERRE & DE LA MARINE, COMMUNAUTÉS, OUVROIRS, ETC. 

O , Boulevard de Sébastopol , S O , PARIS (Prés la rue de Eivolil 
(ENVOI FRANCO Dt DESSINS, PP'À S. ÉCHANTILLONS) 

MEDAILLE d ' O l î . e t : 

A P E R I T I F & F O R T I F I A N T 

Procure^ au sang les glaoules rouges qui en font 
la. richesse et la force. 

C R O I S S A N C E S D I F F I C I L E S , 

B A N S P A U V R E , A N É M I E , 

T j T M P H A T I S M E , S C R O F U L E S , E T C . 

P A R I S , 11 I I S , R U t D R O L O T , ET L E , PHARMACIES 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

E X C U R S I O N » 

SUR LES 

C O T P > DE N O R M A N D I E 

E T E N B R E T A G N E 

n i L L F . T s D ' A L L E R KT R K T O U R , v a l a b l e s 

pendant un m o i s . 
lar i t inéraire— l r e c l a s s e 5 0 fr. 2" classe 

3H fr. — Paris . — Rouen. — Le Havre. 
— Fecamp. — Saint-Valéry. — Dieppe. — 
Arques. — Forges-1 es-Eaux. — Gisors. — 
Paris. 

2° i t inéraire — I r o cl. 6 0 fr., 2« cl. 4 5 
fr\ — Par is . — Rouen. — Dieppe. — Saint-
\ a t e r y . — Fécamp. — Le Havre. — Hon
neur ou Trouville-Deauville. — Caen. — 
Paris . 

3° i t inéraire — 1 « c l . 8 0 fr., 2° cl. 6 5 
fr. — Paris . — Rouen. — Dieppe. — St-
Valery. — Fécamp. — Le Havre. — Hon-
iieur ou Trouville. — Cherbourg —Caen. 
— Par is . 

4° i t inéraire— I r a cl. 9 0 fr., 2- cl. 7 0 !• 
— Par is . — Vire. — Granville. — Avran-
ches et Pontorson (MonLSt-Michel). — 
Dol. — Saint-Malo. — Diñan. — Rennes. 
— Le Mans. — Paris. 

5' itinéraire — l r e cl. 1 0 0 fr., 2" cl. 8 0 
fr. — Paris . — Cherbourg. — St-Lò. — 
Coutances. Granville. — Avranches. — 
Pontorson. — Dol. — Saint-Malo.—Diñan. 
— Par i s . 

Nota. — L e s p r i x c i - d e s s u s c o m p r e n n e n t les par
c o u r s o n b a t e a u x e t e n v o i t u r e s p u b l i q u e s , indique! 
d a n s l e s I t i n é r a i r e a . 

L e s B i l l e t s s o n t d é l i v r é s à P a r i s , a u x g a r e s Saint-
L a z a r e e t M o n t p a r n a s s e e t â l ' A g e n c e d u boulevarc 
K t - D e n i s , 20, e t b o u l e v a r d d e s I t a l i e n s , 4. 
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SEPTEifBRE 1882 J O U R N A L H E B D O M A D A I R E ILLUSTRÉ № 134. — 3 ' A .NNÉE 

L A F O I R E D E T A N T A H ( E G Y P T E ) 
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L4 SCIENCE PCRTJL4LRE 

Noua lisons dans V Univers plustr^ 
des passages fort curieux relatifs à 
ArabiPacha. Nous ne pouvons résister 
à l'envie de les offrir à ncs lecteurs. 
Le correspondant du Voltaire a été 
le premier a les faire connaître. Il 
est bien entendu que nous donnons 
ces faits sous toutes réserves. 

Î e père Arabi, nous apprend-il, 
était menuisier.il construisait depe-
tilesboîtes pour expédier des dénias. 

Ce bonhomme s'appelait Dionisio ; 
il était originaire de Masalvès, dans 
la province d'Allante. Sa femme, la 
mère d'Arabi, se nommait Maria 
Medina; elle était de Grenade. Ils 
eu rent trois enfants, dont Manuel, qui 
serait le personnage en question. 

A treize ans, il aidait son père 
dans les travaux de sa profession. 
Mais, comme il aimait beaucoup la 
lecture, on résolut de lui donner une 
carrière libérale. Il se rendit donc à 
Valence pour étudie?. Quelques an
nées plus tard, il était élève de h}. 
Faculté de droit. 

Un jour il s'enfuit de Valence avec 
une chanteuse du théâtre Principal,, 
et, jusqu'en 1862, sa- famille Ignora 
ce qu'il était devenu. Mais à cette 
époque, vint à Dénia don Francisco 
del Moral, un lieutenant de cavalerie 
qui avait fait la campagne d'Afrique 
sous Û'Donnell et Prim.ef quiracon-
ta que Manuel s'était engagé à Mala-
ga en 1859, qu'il était entré dans 
un régiment de lanciers de la divi
sion, commandée au Maroc par le 
général Ros de Olano, et qu'il avait 
donné de telles preuves de courage 
pendant la campagne, qu'après la 
paix, il avait été nommé sous-lieute
nant et porté pour la décoration. -

Mais le cœur d'Arabi était sen
sible : à Tétouan, il s'éprit d'une 
belle juive, fille d'un riche commer
çant, et, au lieu de suivre l'armée 
lors de l'évacuation de la place» il 
déserta, 

Bientôt les Maures, ayant connu 
sa belle conduite pendant la guerre, 
lui rendirent la vie impossible et 
l'obligèrent à abandonner la ville. Il 
s'embarqua, sur un navire anglais 

qui tH naufrage dans le détroit de 
Bàb-el-Mandeb. Recueilli sur les 
côtes d'Afrique, il put traverser 
l'Abyssinieetla Nubie, et vint seDxer 
en Egypte. Là, il se fit passer pour 
Maure et sut si bien conquérir les 
sympathies de tous, qu'il devint au 
bout de peu temps chef de tribu. Les 
pronunciamientos firent le reste. 

Ko bon Espagnol qu'il est, il ap
prit aux Egyptiens la manière de s'en 
servir. Colonel, général, ministre et 
dictateur, chacun de ces grades mar
que un pranunciamienlQ nouveau 
dans sa carrière. 

Il y a un an, on reçut de ses nou
velles au pays par l'entremise d'un 
Maure de Ton ente, vendeur de dattes 
et do babouches. Il apporta sa pho
tographie avec une dédicacé en ca
ractères arabes pour ses frères, dont 
il ignore depuis, longtemps le sort. 

Ce nouveau temoia de la national 
lité d'Arabi donne comme références 
de l'authenticité de son récits Fex* 
trait à& baptême de son oncle^ 1̂  
tableau des étudiants en droit de la 
Faculté de Valenco pendant l'année 
1856-57, l'état des perles de- Varmée 
pendant la campagne du Maroc* 
l'annuaire de cavalerie en 1861 A le-
rôle du navire \& Cognait, qui pau> 
fragea sur la. côte d'Afrique, enfin 
letémoignagedu Maure de Torrente^ 
marchand de babouches. 

La vue de la foire de Tantali, que 
nous donnons ici, appartient au 
magnifique ouvrage de G. Ebers, 
traduit par Maspêrs, et publié par la 
maison Firmin Didot. 11 faut recon
naître que bien peu de livres pré
sentent un intérêt aussi grand. Le 
nom plusieurs fois séculaire, de 
l'honorable Maison qui édite cet 
ouvrage, l'auteur et le traducteur 
tout est choisi pour rendre cet ou
vrage aussi utile qu'attrayant. 

Cette foire de Tantali est célèbre 
par la procession au tombeau de Seyid 
et Bedasuï; ce pèlerinage a lieu trois 
fois par an; cette ville, en outre, est 
très commerçante. 

CHRONIQUE OES SCIENCES 
S O M M A I R E . — S é a n c a d e l ' A c a d é m i e d e s 

S c i e n c e s . — - L e m i r o i r d u g r a n d t é l e s c o p e . 

— L ' E x p o s i t i o n d e M u n i c h . — U n e b u n u a 

A c a i l e m t o rte» S c i e n c e » 

P-résiitenw de M . \ Y u j \ T z 

Chimie, nr-. Deux échantillons de 
phosphore noir, obtenu, pour ainsi 
dire, par hasard, sont présenté! à. 
L'Académie par M. Tliénard. LE sa
vant professeur explique qu'après 
avoir fondu du phosphore blanc IL le 
coulait dans un tube de verre qu'il 
plongeait ensuite dans de Feau.dont 
la température est toujours RESTÉE à 
peu près constante, et éga'e à 22°. 
Parmi ces bâtons deux SE sont PRÉ
sentés colorés EN noir I OR H était 
matéritllemcnl impossible D'attri
buer CE fait h UNE CAUSE CONNUE. Il 
faut remarquer ENCORE que LA partie 
INTERNE des bâtons NE PARAISSAIT point 
colorée ; LA surface MÊME N'ÉTAIT PAS 
D'UN NOIR PARFAIT, MAIS PLUTÔT D'UN 

noir gris, ET TENDAIT À DIMINUER DE 
PLU9 EN PLUS DEPUIS LE MOMENT DE 

LA PRÉPARATION. 

ENSUITE,, M, TBÉNARD RAPPORTE UNE 

EXPÉRIENCE DE M. PICTET AVEC LE PHOS

PHORE FONIU. 

Cette expérience, FORT CURIEUSE 
d'ailleurs, consiste à faire refroidir 
très lentement UNE masse de phos
phore fondu, et à l'amener jusqu'à 
la température de — 10° sans dé
terminer LA solidification. 

Pour arriver à CE résultat, M. Pictet 
refroidissait LE produit de 5° par jour 
et agitait sans cesse LA masse liquide 
AU moyen d'une petite baguette de 
verre. 

M. Thénard VA rechercher MAIN
tenant si, en jetant nne parcelle de 
phosphore noir dans une masse de 
ce produit fondu, on NE pourrait dé
terminer LA solidification de ce der
nier qui se présenterait alors sous 
les apparences de phosphore noir. 

Physique. — M. Laroque a p;ou-
vé que des morceaux de bois appar
tenant à des arbres atteints-par la 
foudre avaient la propriété d'exer-
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cer une certaine action sur l'aiguille 
aimantée. D'après ce physicien, ce 
phénomène serait dû au transport 
du fer magnétique par la foudre au 
sein de la matière ligueuse. D'ail
leurs en recueillant les cendres pro
duites p-ir les éclats de bois en ques
tion, M. Laroque a pu constater que 
celles-ci contenaient de petits glo-
Mes de fer magnétique absolu
ment identiques à ceux découverts 
par M. Tissandier, dans les poussières 
adhérentes au sommet de plusieurs 
monuments publics. 

Enfin M. Dabbadie donne la des
cription d'un petit appareil cons
truit par M. M. Brunner, et à la fois 
remarquable par sa précision et son 
petit volume. En effet, cette nouvelle 
merveille, qui n'est autre chose 
qu'une boussole de poche, dont l'ai
guille ne mesure que Om,062 est des
tinée à rendre de grands services 
aux voyageurs, d'autant plus que les 
indications qu'elle donne sont pres-
qu'aussi précises que celles fournies 
par la boussole de Gambey, et au
tres instruments de précision du mô
me genre, 

iïotmique, — M, Trecul a donné 
U'Académie une gavante descrip
tion de toutes les espèces botaniques 
élevées dans le Jardin botanique de 
Saigon, 

Agronomie.-^- M. Barrai pense que 
les vignes plantées dans les sables 
de l'embouchure du Rhône sont pré
servées du phylloxéra à cause de la 
grande humidité de ces sables. 

Fête de Lakanal. — Avant de 
se séparer, l'Académie des sciences 
a décidé de s'associer à la fête inau-
gurative du monument qui sera 
érigé, le 17 septembre prochain, en 
l'honneur du savant distingué, du 
conventionnel illustre, le patriote 
Lakanal. 

Le Miroir du grand télescope. — 
Il vient d'être exécuté, à l'Obser
vatoire de Paris, une opération des 
plus intéressantes et qui a fort bien 
réus;-i. 

On sait que le miroir du grand 

télescope de Le Verrier^ lequel a 
plus d'un mètre de diamètre et pèse 
sixcentskilogrammes, abesoin d'être 
de temps en temps réargenté par la 
méthode de Léon Foucauld. 

Jusqu'à ces temps derniers, ce pro
cédé ne donnait pas de résultats très 
satisfaisants et cela parce qu'il fallait 
retourner le miroir pour le plonger 
dans le bain d'argent. 

On vient de supprimer cette ma
nœuvre en garnissant le périmètre 
d'un bourrelet de paraûne à l'aide 
duquel on forme une sorte de cuve 
dans laquelle on place la solution. 
L'argent se dépose ensuite avec une 
régularité parfaite. 

Une des premières opérations 
auxquelles le miroir réargenté doit 
servir est l 'étude spectroscopique 
des astres, genre de recherches au
quel il est éminemment propre, à 
cause de l 'énorme quantité de lu
mière qu'il concentre. 

Malgré son poids énorme (plu
sieurs milliers de kilogrammes), ce 
télescope, véritable chef-d'œuvre de 
mécanique, peut se mouvoir sur son 
pied avec une extrême facilité; ainsi 
il suffit de le pousser avec un doigt 
pour lui donner une direction quel
conque dans l 'espace, 

L'exposition de Munich. — Une 
exposition internationale d'électri
cité, dans laquelle seront exposés les 
objets dont nous donnons la liste ci-
dessous, doit s'ouvrir le 16 septem
bre prochain dans le Palais de cris
tal de Munich. 

Voici une énumération abrégée 
des appareils qui figureront dans les 
salles de cotte exposition scienti
fique : 

Appareils se rvantpour laproduct ion , 
l ' accumulat ion, la t ransmiss ion et l ' é 
tude de l 'é lectr ici té . Applications de 
l 'électricité à la té légraphie , à la t r a n s 
mission des sons, au service des si
gnaux, aux appareils aver t isseurs , à la 
production de la cha leur e t de la l u 
mière , à l 'éc la i rage, à la méta l lurg ie , 
à l ' é lec t ro-chimie et l 'é lectrothérapie , 

: à la product ion, t ransmission et d is t r i 

bution da la force motr ice, à l ' agr icu l 

ture , pour toute espèce d ' industrie) 

ainsi qu 'aux usages domestiques. 

Une bonne capture. — Une cap
ture importante de voituriers falsifi
cateurs de lait, vient d'être faite à la 
gare de Batignolles. Disons de suite 
que nous devons l'exécution de celte 
bonne opération à l'initiative du 
laboratoire municipal. 

Les escroqueurs en question exer
çaient leur honteuse industrie à la 
gare même, car là ils avaient de l'eau 
à discrétion pour remplir leurs vases, 
de plus ils ajoutaient du bicarbonate 
de chaux etquelque peu d'une certai
ne teinture qui donnait au mélange 
la couleur de crème. Bien entendu, 
ce mélange était coupé avec du lait 
naturel. Quant aux pots qui étaient 
cachetés, ces messieurs coupaient 
les cachets avec précaution puis les 
recollaient ensuite avec de la cire 
contenue dans une petite casserole en 
fer blanc, et qu'ils faisaient chauffer 
dans un petit fourneau qu'ils pla* 
cent habituellement sur la lanterne 
de leur voiture, Ces délinquants 
recevront probablement des tribu* 
naux une leçon qui, nous l 'espérons 
du moins, leur enlèvera pour long
temps leur goût trop prononcé pour 
la fabrication des laits artificiels. 

A. BRUNET. 

Non liquet ! Non liquet j ! ! 

Une feuille scientifique (?), hono
rée d 'une souscription du ministre, 
publiait dernièrement dans ses co
lonnes la phrase suivante : 

« On admet que la surface proté
gée par un paratonnerre est un cer
cle mesurant deux à trois fois le 
diamètre du paratonnerre, en hau
teur. » 

Si notre confrère veut nous faire 
l'insigne plaisir de nous expliquer ce 
qu'on appelle un diamètre de para
tonnerre, en hauteur, à notre tour, 
nous lui exprimerons notre recon-
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naissance en lui donnant ce petit 
renseignement : Un paratonnerre 
préserve les objets qui sont autour 
de lui dans un cercle dont le rayon, 
— e t n o n l e d i a m è t r e , — est 
double de la hauteur de la lige du 
paratonnerre. 

Tout cela n'est qu'une question 
d'échange, n'est-ce pas ? Nous adres
sons à notre confrère une simple 
question, mais nous lui donnons 
d'autre part, un renseignement fort 
utile. 

A. B. 

LES RACES HUMAINES 

DU PLATEAU CENTRAL DE LA FRANGE 

(Suite) 

On trouve des traces inconstesta-
hles de cette race dans la vallée de 
la Lesse, en Belgique, sur quelques 
points des montagnes de Bretagne, 
dans le Morvan, dans la Sologne, 
dans les montagnes du Centre et du 
Midi de la France, en Irlande, etc. 
On en rencontre aussi, parfois, des 
spécimens bien caractérisés parmi 
les bandes errantes de Bohémiens. 
Gest un groupe, maintenant, spora-
dique et représenté par de rares 
individus qui, certainement, sont 
inférieurs à presque tous les vrais 
nègres, au point de vue intellectuel. 
Dans quelques régions, ces individus 
présentent des cheveux tantôt d'un 
noir terne de charbon, tantôt d 'un 
roussâtre plus ou moins foncé, mais 
ceci peut tenir à des mélanges. 

Les Néanderthuliens sont-ils bien 
les spécimens vivants de la plus an
tique race de l'Occident. Je ne suis 
point porté a i e croire et je suis dis
posé à penser que les microcéphales, 
que l'atavisme fait reparaître de 
temps à autre, ne sont que des cas de 
retours vers une humanité bien plus 
primitive et dont nous ne connais
sons même pas encore aujourd'hui 
les restes fossiles. Telle est l'opinion 
de l'illustre naturaliste Vogt. 

GROUPE II ou MONGOLOÏDE 

Cette section a été créée par le 
vénérable et savant docteur Pruner-
Bey, pour toutes les races qui se 
rapprochent plus oumoinsdes Mon
gols proprement dits. 

C'est un groupe immense dont les 
divers rameaux s'étendent sur pres
que toute la surface du globe, car 
nous en trouvons des représentants 
en Europe, en Asie et en Amérique 
(Qg. 107). 

y 

TYPE MONGOLOÏDE 

D'autre part, les Malais et les Po
lynésiens sont au moins mêlés de 
leur sang, et on trouve, même dans 
le nord de l'Afrique et sur le littoral 
oriental de ce continent, un certain 
nombre d'individus qui paraissent 
plus ou moins affiliés à celte section 
de l 'humanité. On a contesté l'exis
tence des races mongoloïdes dans 
notre Occident, mais bien à tort ; il 
suffit de jeter un regard sur nos po
pulations du centre de la France 
pour reconnaître immédiatement que 
cette race s'y trouve en grandes 
masses. D'un autre côté, comment 
oser soutenir que ces hommes n'ont 
jamais émigré dans nos régions,lors-
que nous voyons que la faune et la 
flore quaternaires proviennent en 
bonne partie du haut nord et de la 
Sibérie. 

Comme toutes les sections de l'hu
manité, qui comprennent - un très 

grand nombre de races, celle qui 
nous occupe en ce moment ne peut 
être caractérisée que par un petit 
nombre de traits généraux,lorsqu'on 
l'envisage dans son ensemble. 

Diagnose : 

Cheveux noirs, gros, droils etr;ù-
des, à section souventpresque ronde; 
yeux foncés, peau jaunâtre ou bis
trée, muqueuses moins roses que 
chez l 'Aryen, aréoles des seins co
loriés en brun, mais moins que chez 
l'Australoïde, organes génitaux plus 
foncés que chez l 'Européen, système 
pileux variable, assez abondant ou 
presque nul selon les rameaux et les 
mélanges ; tête brachycéphale ( 1 ) et 
globuleuse, ou pyramidale et ogivale; 
dans ce cas, elle peut être mésocé-
phale (2), ou même dolicéphale (3), 
mais cette dernière particularité ne 
se rencontre que dans quelques ra
ces; le trou occipital est souvent re
porté en arrière, grand et presque 
circulaire; les nerfs sont probable
ment plus volumineux que chez les 
Aryens; visageIozangique, rond,plus 
ou moins carré ou presque triangu
laire, selon les races; dans un de nos 
rameaux, il est presque aussi large 
que haut; il est presque toujours ex
trêmement plat; apophyses orbitai-
res internes tournées en dehors; si
nus frontaux obliques, yeux assez 
écartés, parfois relevés et peu ou
verts, parfoishorizon taux; pommettes 
hautes, saillantes et obliques ; arca
des zygomatiques écartées et con
tournées, échancrure nasale grande 
et large, orbites plus vastes que chez 
l'Aryen, fosse canine peu marquée, 
bouche large, dents prognathes'ou 
orthognathes, selon les races; palais 

(1). B R A C H Y C K P H A L E : c'est-à-dire, dont 
la boîte crânienne, v u e d'en haut, pré
sente l'aspect d'un cwuf. mais plus courte 
ou tronquée et arrondie en arrière. 

(2). M É S O C É P H A L E : possédant uue pro
tubérance s i tuée à la partie inférieure et 
moyenne du cerveau, appelée aussi Pont 
de varole. 

(3). DoLYcnocÉPHALB i tels sont les 
Néo-Calédomens, dont la boîte crânienne 
est ovale , le plus grand diamètre longitu
dinal étant p lus long, d'un quart, que le 
diamètre transversal . 
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plat, quadrilatéral ou parabolique, 
mâchoire inférieure à branches assez 
brusquement écartées • à menton 
fuyant; nez petit, retroussé, souvent 
comme cassé, à ailes tombantes et 
basses; taille ordinaireinentpetite ou 
moyenne; caractère patient, pacifi
que, lorsqu'il n'y a pas de mélange; 
activité faible, esprit d'invention peu 
développé. 

Cette race est très répandue en 
France, on en trouve de très nom
breux représentants dans la région 
du plateau central et dans une partie 
du midi,.puis dans plusieurs autres 
régions. C'est positivement une po
pulation quaternaire venue avec le 
renne et le reste d e l à faune qua
ternaire. Ici, le type mongolique est 
tellement accusé chez certains indi
vidus, que des personnes, môme 
complètement étrangères à l 'anthro
pologie, ne font nulle difficulté de les 
appeler des Kalmouks. Je suis très 
porté, maintenant, à admettre dans 
celte section les divisions suivan
tes : 

Premier sous-groupe : Liguroïdes. 

[ Laponoïdes. 
Secondsous-groupe: l Esthonoïdes. 

[ Kalmoukoïdes 

J'y joins, mais avec plus de doute, 
une race eskimoïde qu'il vaudrait 
mieux désigner sous le nom de ghi-
liakoïde, car il est plus probable que 
ce sont des Ghiliaks ou des tribus 
voisines et non de véritables Esqui
maux qui ont pénétré chez nous à 
l'époque quaternaire. 

Je range les Liguroïdes dans une 
sous-section, car, pour moi, il ne 
sont pas des mongoloïdes purs ; ils 
sont surtout mongoloïdes par leur 
brachycéphalie et leurs pommettes 
saillantes, mais leur trou occipital 
est plus reporté en arrière, mais 
leurs dents sont souvent très grosses 
et prognathes, mais leurs fosses ca-
aiues sout plus profondes et leurs 
arcades sourcilières plus saillantes, 
leurs yeux ont très souvent une ex
pression de férocité en parfait accord 

avec le caractère du plus grand nom
bre d'entre eux. 

Je ne serais pas étonné de voir 
dans ces rudes montagnards, soit 
des restes d'un groupe proto-mon
goloïde inférieur à certains égards 
aux mongoloïdes proprement dits, 
soit un mélange homogène de mon
goloïdes et de races plus anciennes 
et plus inférieures. 

Au point de vue du caractère, le 
liguroïde de montagne est aussi 
agressif, aussi audacieux, aussi mé
chant que le vrai mongoloïde estpa-
cifique et patient. 

Je ne donnerai pas la diagnose 
des autres rameaux mongoloïdes de 
ma seconde section, cela m'entraî
nerait trop loin, j 'ajouterai seule-
mentqu ' i ly auraitpeut-être lieu d'é
tablie un groupe Cromanien pour les 
hommes de Cromagnon et de le con
sidérer comme mêlé de Berbères. 

De même, aussi, il se pourrait 
qu'on fût amené à former des Bas
ques une section spéciale des mon
goloïdes, un groupe ayant des affi
nités avec certaines races d'Amé
rique. 

GROUPE III 

OU SÉMITIQUE 

Je considère le groupe sémitique 
comme dérivant de la même souche 
que le groupe Aryen, tous deux sont 
issus d'une section à part dans l'hu
manité, section qui devrait porter le 
nom de Leptoprosopienne pour in
diquer que son caractère physique 
le plus saillant, réside dans la min
ceur et Vélégance du visage, la déli
catesse du nez qui est droit ou aqui-
lin. 

Le groupe sémitique peut se di
viser en plusieurs autres, ainsi, il y 
a un sous groupe Dyssémite ouCAa-
mite qui renferme les Phéniciens, les 
Egyptiens et bien d'autres races, puis, 
il y a un groupe de Sémites propre
ment dits. 

Ces expressions de Sémites et de 
Chamites sont absurdes et complè
tement réprouvées par la science 

moderne, malheureusement aucun 
autre mot pour désigner ces races 
n'a encore acquis nne notoriété suf
fisante, de sorte que nous sommes 
toujours obligés, pour être compris, 
de nous servir de ces locutions vi
cieuses. 

Certains groupes seulement des 
Sémites ou Araméens ont influé sur 
nos populations occidentales, ce sont 
les Berbères, les Phéniciens, les Juifs, 
les Arabes, ces différentes races ont 
pénétré à des époques très différen
tes dans notre pays. 

Caractères du groupe sémitique 
ou araméen: 

Système pileux noir, peau brune, 
tête dolichocéphale, visage ovale et 
allongé, yeux grands, bruns, en 
amande, orthognathisme, rétrogna-
thisme ou prognathisme, selon les 
rameaux. 

RACE ARABE 

Ce sont les plus élevés et les plus 
intelligents de tous les Sémites. Che
veux noirs, yeux bruns et en amande, 
peau plus ou moins foncée ; tête do
lichocéphale, élevée au verlex; front 
bien développé, fuyant vers les an
gles ; nez très aquilin, os propres du 
nez très longs, menton parfois sail
lant, visage long, à traits fortement 
accusés, busqué, à profil très con
vexe; partie sous-nasale de la face 
relativement petite, os du crâne min
ces, visage plus oblique dans ses di
verses parties que chez l 'Aryen. Mus
culature sèche, expression noble et 
fière, taille élevée, intelligence très 
vive, très puissante dans le domaine 
de la poésie, mais manquant d'éten
due. Cette race, comme les Sémites, 
ne comprend rien aux arts .plas
tiques. 

•4 Les tribus arabes de nos jours ne 
sont pas pures, elles sont mêlées, 
cela est bien prouvé maintenant,d'un 
certain nombre d 'Aryens blonds. 

Les Arabes n 'ont pénétré dans no
tre pays qu'à une époque relative
ment récente, ils ont laissé d3ns le 
midi un assez grand nombre de spé
cimens de leur race. Ces Arabes n 'é-
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taient pas purs, ils traînaient avec 
eux des Berbères et même pas mal 
de Nègres, c'est pour cela que le 
sang nigritique est encore manifeste 
dans un assez grand nombre de fa-

.milles du midi et même du centre 
de la France. 

Sans doute, jamais les Nègres 
n'ont été introduits chez nous en 
grande masse, comme dans le sud de 
l'Espagne, et surtout le sud du Por
tugal où il existe encore de vérita-
bles populations de mulâtres, mais, 
cependant, les traces que celte race, 
amenée par les Arabes, a laissées 
dans quelques-unes de nos villes du 
midi, sont encore visibles dans quel
ques familles, pour l 'anthropolo-
giste. 

RACE B E R B È R E 

Cheveuxnoirs, yeuxfoncés,grands 
en amande, peau très brune, nez 
aquilin et très mince, orbites parfois 
fort allongés dans le sens horizon
tal, bouche souvent petite, dents or-
thognathes,même très orthognathcs^ 
tête dolichocéphale, taille moyenne 
ou haute, corps bien cambré. 

Cette race paraît s'être introduite 
en France dès l 'époque quaternaire 
et s'y être fortement étendue ; elle 
s'est mêlée avec les Mongoloïdes. 

RACE P H É N I C I E N N E 

Type encore un peu incertain. 11 
pourrait sa caractériser, d 'après 
M. le docteur Lagneau, de la manière 
suivante ; Arcades sourcillières sail
lantes, yeux grands, nez régulière
ment aquilin aveo ailes relevées, lé
gèrement déprimé vers sa racine ; 
lèvres accentuées ; visage large, 
cheveux noirs, "yeux foncés, peau 
bruûe, taille moyenne. 

Ce sont desDyssémites mêlés d 'un 
élément mongolique, selon toute 
probabilité. Ils ont fondé Aleria, en 
Corse, fréquenté les bords du Rhône 
avant les Phocéens, fondé un comp
toir dans l'île de Bas, sur les côtes de 

Bretagne. Il n'est pas douteux qu'ils \ 
n'aient laissé des descendants dans 
le sud de notre pays. 

A. R o u i o u . 
Dooteur ès-sciences-

(A suivre). 

L ' O R A G E 

La campagne, il y a un instant, 
offrait un aspect splendide, rien ne 
présageait l'orage. Quelques nuages 
grisâtres viennent de s'élever à 
l'horizon, et déjà l'azur qui formait 
avec les riants bosquets, avec les 
pittoresques habitations un si ravis
sant tableau, a complètement dis
paru. 

A cette gaîté qu 'amène toujours 
une belle soirée, succède un temps 
sombre, toute la nature est devenue 
morne, le ciel est parcouru par de 
larges nimbus aux flancs noirs, Je 
rapide et brillant éclair sillonne les 
nues, le vent augmente de minute 
en minute, les arbres se courbent : 
un orage épouvantable commence. 

Comment se produit l'orage, à 
quelles causes devons-nous un pa
reil bouleversement de l 'atmos
phère V 

Qu'on nous suive : nous allons 
essayer d'expliquer cet étrange phé
nomène météorologique si justement 
redouté par toutes les créatures. 

11 faut d'abord que nous disions 
quelques mots sur Y électricité. 

La nature dé l'agent physique 
qu'on désigne sous le nom de l'é
lectricité, est inconnu; des hypothè
ses ont été émises, nous les laisse
rons de côté pour ne parler que des 
effets dont l 'étude est nécessaire à la 
compréhension de ce que nous di
rons dans 1a suite, 

La découverte du fluide électri
que remonte à une époque bien an
térieure à notre ère. 

Le développement de cet agent 
est dû à bien des causes, mention
nons : le frottement, les actions chi
miques, là chaleur, le magnétisme 

et l'électricité elle-même. Sa présen
ce se manifeste par des attractions 
et des répulsions, par de la lumière, 
par do violentes commotions don
nées aux êtres mis en contact avec 
un corps électrisé par des composi
tions chimiques et d 'autres phéno
mènes.- ' 

Plusieurs théories ont été propo
sées pour expliquer les effets de 
l'électricité, nous ne parlerons que 
de celle de Franklin qui, à part 
quelques modifications, est encore 
celle qu'on admet aujourd'hui. 

Un fluide unique, inpondérable, 
disait l'illustre Américain, agit par 
répulsion sur ses propres molécules 
et par attraction sur celles de la ma
tière. 

Chaque corps contient une quan
tité déterminée d'électricitéîîewtfre/ si 
cette quantité augmente le corps est 
électrisé positivement, si elle- dimi
nue, il est électrisé négativement. 
Lorsqu'on frotte un bâton de verre, 
on obtient une électricité analogue 
à celie d 'un corps chargé de fluide 
positif, si on remplace le verre par 
de la résine on obtient une électri
cité analogue à celle d 'un corps 
chargé de fluide positif, si on rem
place le verre par de la résine on 
obtient une électricité ayant les 
propriétés de celle que présente un 
Corps électrisé négativement. 

Donc deux électricités : positive 
et négative. 

Un corps est conducteur lorsque 
le fluide développé en un point de 
ce corps se propage dans toutes les 
parties; il est mauvais conducteur, 
au contraire, quand il ne laisse pas 
l 'électricité se répandre dans toute 
son étendue. 

Les végétaux, le corps humain, les 
métaux, l'eau à l 'étal liquide ou va
porisée, la terre, etc., conduisent l'é
lectricité. 

Le verre, la résine, le souffre, la 
soie, les gaz secs, e tc . . , sont de 
mauvais conducteurs. Ces derniers 
ont aussi été appelés corps isolants. 
On s 'en sert pour conserver à un 
corps conducteur son électricité, car 
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le sol, si rien ne le séparait de la 
substance électrisée, lui enlèverait 
son fluide. La terre, h cause de cette 
propriété, a été appelée réservoir 
commun. 

Par des expériences on prouve : 
que deux corps chargés de la même 
électricité se repoussent, tandis que 
faux corps chargés d'électricités 
contraires s'attirent. Nous n'entre
rons dans aucun détail, cela éten
drait trop ces pages. D'ailleurs, les 
lecteurs qui voudront approfondir la 
question de l'électricité, n 'auront 
qu'à ouvrir le premier livre de phy
sique venu pour trouver de quoi sa
tisfaire leur légitime curiosité. 

A présent, il faut savoir que le 
globe terrestre est chargé d'électri
cité négative et Pair d'électricité 
positive. Au contact du sol avec 
l'atmosphère, on comprend qu'une 
recomposition des deux, fluides en 
présence donne de l'électricité 
neutre. 

Ces préliminairesposés nous pou
vons ahorder l 'étude des causes et 
des effets d'un orage. Franklin 
donna à la fin de la première moitié 
du XVIIIe siècle un mémoire dans 
lequel il indique la marche à suivre 
pour avoir des preuves do la pré
sence de l'électricité dans l'atmos
phère par un temps orageux. 

Ayant observé que des peintes 
métalliques élevées à une assez 
grande hauteur étaient électrisées 
par influence lorsqu'un nuage char
gé d'électricité passait près d'elle ;ce 
savant se convainquit qu'un grand 
rôle était joué par le fluide électri
que dans les orages. Il ne voulut pas 
s'arrêter là et, en 1752, il procéda 
Une expérience qui confirme d'une 
manière certaine ses premières 
observations. 

Avant dé raconter cette expérien-
ce, expliquons les mots électrisation 
par influence. 

Lorsqu'un corps électrisé est ap
proché d'un corps non électrisé, le 
premier agit à distance sur le se
cond ; ainsi, une sphère eh cuivre, 
isolée, chargé de fluide positif est 

placée à côté d'un cylindre en même 
métal, à l'état neutre et aussi isolé : 
par influence l'électricité positive de 
la sphère décomposera l'électricité 
neutre du cylindre en fluide négatif 
et positif, car l'électricité négative 
du cylindre attirée par la positive de 
la sphère s'accumulera à la partie la 
plus rapprochée de cette sphère, 
tandis que l'électricité positive de ce 
cylindre sera repoussée au point le 
plus éloigné. Cela, en vertu des 
attractions des électricités contraires 
et de la répulsion de celles de même 
nom. Voilà ce qu'est le mode d élec
trisation par influence. 

(A suivre). CH. MTHAULT. 

LES GRANDES EXPLORATIONS 

L a Mission du capitaine Gallieni 
DANS LB HAUT NIGER ET A SÉGOD 

II 

Préparatifs et composition de la 

Mission. 

La Mission avait un caractère tout 
à fait pacifique : elle se munit de 
nombreux cadeaux, et particulière
ment pour .Ahmadou, roi de Ségou, 
pour sa mère et son premier minis
tre 

Un convoi de 12 mulets et de 250 
ânes transportait, en outre des ba
gages de la Mission, les présents 
destinés aux princes Africains. 

La Mission avait pour escorte 
27 soldats indigènes : 20 tirailleurs 
et 7 spahis Sénégalais, 

On âiit que les Africains tiennent 
énormément aîix honneurs et l'on 
avait fourni cette escorte aux explo
rateurs pour donner plus d'éclat, aux 
yeux des chefs indigènes, à l 'ambas
sade française. 

Cette précaution du reste, au point 
do vue militaire, n'avait point été 
inutile, et, comme on le verra par la 
.suite>le capitaine Gallieni avait sage

ment agi en emportant quelques 
centaines de paquets de cartouches. 

La Mission fut, comme nous l'avons 
dit précédemment, placée sous le 
commandcmentdu capitaine Gallieni, 
de l'infanterie de marine, que ses 
voyage dans le haut Sénégal, son 
attitude courageuse pendant l 'épidé
mie de fièvre jaune de 1878, sa lon
gue connaissance des mœurs indigè
nes, son expérience des choses, 
avaient particulièrement recomman
dé pour occuper ce poste. 

Le gouverneur lui adjoignit : le 
docteur Bayol, médecin de première 
classe de la marine^ en qualité de 
médecin-major. Une fois parvenu à 
Bamako, le docteur Bayol devait y 
être installé comme résident et repré
sentant du protectorat français sur 
le Niger ; 

Le lieutenant Piélri, de l'artillerie 
de marine, qui venait d 'explorer le 
pays entre M' Pal et Guédé 

Le lieutenant ValHèrc, de l'infan
terie de marine, auteur d'une carte 
très remarquable d'une partie de là 
région à explorer, et enfin le docteur 
Taulain, aide-médecin auxiliaire ,de 
la marine. 

Tous ces officiers connaissaient, 
ou à p< u près, le pays et y avaient, 
à différentes époques, accompli plu
sieurs missions. 

En outre de ces cinq officiers, la 
mission comprenait deux interprêtes: , 
Sory et Alpha Séga; cinq chefs indi
gènes: Ibrahima et lbrahimanè.tous 
deux fils du chef de Bita ; Mamady-
Ciré, chef Tamb'ira ; Daramané et 
Roumo, neveux, le premier d'un chef 
de Bamako, le - second du chef de 
Niagassola, dix soldats du train des 
équipages, commandés par Sâmbo, 
ancien maréchal-des-logis et quatre-
vingt-deiix conducteurs d'ânes. 

Dix chevaux fournis par l 'Etat/ 
neuf chevaux indigènes, assuraient 
avec les mulets et les ânes dont on 
a parlé plus haut, le service et le 
transport, 

La mission comptait, en tout, cent 
trente-deux hommes (132) et avait 
deux, cent quatre-vingt-un chevaux 
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mulets et ânes (281). Elle fut divisée 
en cinq sections. 

Munie de toutes les instructions 
nécessaires (le capitaire Gallieni 
ayant pleins pouvoirs pour 
traiter avec les chefs indigènes), 
pleine de confiance dans l'issue 
de ses travaux, la Mission s'em
barqua le 30 janvier 1880, sur 
l'aviso colonial de Dakar, qui 
transporta les voyageurs et re
morqua les chalands chargés de 
leur bagages jusqu'à Mafou, en 
amont de Poùor, point où le 
fleuve cesse d'être navigable 
pour les vapeurs, pendant la 
saison sèche. 

(À suivre.) G. L. 

NOTA. — Voir au prochain numÔFO la suite du 
Voyage à Madrid. 

ZOOLOGIE 

2° Les Sauriens ou lézards ; 
3° Enfinles C/iea7omewsoutortucs. 
« Les serpents comprennent eux-

mêmes deux grands groupes : Les 

Ira í 

serpents non venimeux et les ser
pents venimeux. 

« Parmi les p r e m i e r s , p y t h o n s 

LA CONFERENCE DE MM. L ARBALETRIER 

ET CANU 

AU 

P A L A I S D E S R E P T I L E S l 
D U M U S É U M (Jardin des plantes) 

Ainsi que nous l'avions annoncé 
dans notre numéro du 24- août, nos 
deux collaborateurs, MM. Larbalétrier 
et F. Canu, ont fait, le Dimanche 
27 août, leur excursion zoologique 
au Muséum, excursion à laquelle 
assistait un grand nombre de nos 
lecteurs. 

Le succès a été complet, 
aussi ne saurions-nous mieux 
faire que de donner ici un 
extrait de leurs conférences. 

La Rédaction. 

MESSIEURS, 

< Les reptiles sont des 
animaux vertébrés, à sang 
froid, au corps couvert d'é-
cailles, à circulation incom
plète et s'émouvant en gé
néral par reptation. 

« Cesanimaux sontdivisés en trois 
ordres distinctes : 

1° Les Ophidiens ou serpents; 

méritent de fixer notre attention. Ce 
sont les plus grands serpents connus ; 
le fameux serpent de Régulus dont 

parle Diodore de Sicile et auquel on 
donnait 13 mètres de long était un 
python. 

« Cesanimaux viventsurles arbres, 

près des cours d'eau, engourdis par 
le froid comme par la chaleur, ils 
attendent patiemment lespetits mam
mifères qui viennent se désaltérer. 

Lorsqu'ils sont à leur portée, 
ils sautent sur eux et les 
étreignent de toute leur force, 
bientôt la victime est broyée et 
triturée, alors ils répandent sur 
elle une bave gluante et nau
séabonde, ouvrent une gueuls 
énorme et avaient l'animal tout 
entier, après quoi ils tombent 
dans un état de torpeur tout à 
fait caractéristique. 

« hQpythonnwlure que vous 
voyez ici, habite les Indes, c'est 
un des plus grands. 

« Le python royal se trouve 
en Afrique. 

« Les plus grands sauriens connus 
sont sans contredit les crocodiles 
dont vous pouvez voir ici de magni
fiques exemplaires. Les crocodiliens 
comprennent les caïmans, les croco
diles et les gavials. 

« Les premiers habitent l'Améri
que, sourtout les bords de l'Amazo
ne où ils sont très nombreux. Ils se 
distinguent nettement des crocodi
les, d'abord par leur taille qui est 
moindre, ensuite par leurs quatrièmes 
dents inférieures qui, au lieu de rester 
saillantes, s 'enfoncent dans des trous 
creusés dans la mâchoire supérieure 
lorsque la bouche est fermée; de 

plus, leurs pieds de derrière 
sont sans arêtes ni dente 
lure. 

« Chez les crocodiles au 
contraire c'estl'inverse.Ceux-
ci habitent l 'Afrique, surtout 
le Nil ; ils ont un goût fort 
prononcé pour la chair hu
maine et font tous les ans 
de nombreuses victimes. Le 
crocodile a la peau si dure 
qu'en certains endroits elle 
est à l'abri des balles. Lors

que sur le rivage ce monstre terrible 
se repose, la gueule ouverte, des 
myriades de moustiques viennent se 
placer sur sa langue ; le saurien est 
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impuissant contre ces moucherons, 
mais alors un petit oiseau fort com
mun en Egypte, auquel Hérodote a 
donné, le nom de Trocliylius vient 
débarrasser le crocodile de ses hôtes 
incommodes. Le monstre se laisse 
faire patiemment et l'oiseau n'a abso-

L ' E A U E T L E F E U 

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

LE TRAVAIL DE L'EAU 

L'eau dans la nature. — Le travail des 
eaux. — Ce que peut l 'homme. —- L'é
tude de la nature. — Action destruc-

Les eaux, dit Ch. Lyell, travaillent 
sans cesse à niveler les inégalités de 
la surface du globe. » Assurément, 
jadis, l'eau a dû jouer un rôle tout 
aussi important qu'aujourd'hui. 
Qu'on admire cette étude longue et 
difficile de la Statigraphie (élude 

LE P A L A I S D E S R E P T I L E S A U J A R D I N DES P L A N T E S DE P A R I S 

lument rien à redouter de son hor
rible ami. 

A. LAHBALÉTHIER et F. CANU. 

(A suivre.) 

Les lecteurs de la SCIENCE POPU
LAIRE dont l'abonnement expire ces 
jours-ci, sont priés de le renouveler 
dans le plus bref délai, s'ils ne veu
lent pas éprouver d'interruption 
dans la réception de leur journal. 

tive. — Désagrégation des roches. — 
Mouvements lents.—Action du temps. 
— Action dissolvante. — Glissements 
et effondrements causés par les eaux. 
Le courant . — Les torrents . — Les 
chutes du Niagara, du Zambèze, etc. 
— Les vallées. — Côtes de France et 
d'Angleterre. — Les vagues . — La 
terre et l 'Océan. — Action edificative. 
— Le fond de la m e r . — Action de 
l 'eau dans les p h é n o m è n e s v o l c a B i -

ques. 

des roches anciennes qui se sont 
formées dans les eaux, Que de 
métamorphoses ne se sont pas 
passées dans le sein de l'Océan de
puis son apparition jusqu'à nos 
jours? Que de terrains formés et 
bouleversés? Que de races anéanties 
ou transformées depuis quelques 
millions d'années! Beaucoup de iny-
santhropes traitent d'insensé le géo-
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logue qui essaie de percer quelque 
mystère du problème cosmogoni-
que. Pauvres esprits! n'avez-vous 
donc jamais éprouvé le désir, pour
tant inné dans le cœur des hommes, 
de savoir ee qu'a été l 'humanité, ce 
qu'elle a fait, ce qu'elle sera ; de 
savoir quel a été son but et quelle 
sera sa lin ? Si ar: lieu de se livrer à 
la superstition.de fondre des canons, 
de forger des baïonnettes, les hom
mes pouvaient apprendre ce qu'ils 
pourraient faire étant unis, assuré
ment, ils écarteraient bientôt toutes 
dissensions pour se vouer entière
ment à l 'étude de la nature. Sans 
doute, il leurfaudrait soutenir contre 
elle une lutte non moins périlleuse, 
mais dans tous les cas moins in
fâme. 

Mais revenons à notre sujet. L'eau 
disions-nous, joue un rôle très con
sidérable en géologie. Le premier 
qui nous occupe est celui de la dé
sagrégation des roches. Si une roche 
est humide et que la gelée vienne à 
surprendre l'eau dont elle est péné
trée, la glace ainsi obtenue, occu
pant plus do volume, déchire ses 
tissus extérieurs, détache une quan
tité plus ou moins considérable de 
grains qui, au printemps, n'étant 
plus cimentés, roulent au bas de la 
roche ou sont emportés par les 
vents. Les roches poreuses, telles 
que les grès, sont surtout sujettes à 
ces espèces de décompositions. La 
pierre s'écaille en croûtes successi
ves ; ses grains se désagrègent 
et sont balayés par la pluie De 
cette manière disparaîtront ou plu
tôt se transformeront les roches 
même les plus solides. Le temps est 
un facteur actif qui multiplie la 
foule des facteurs passifs qui pren
nent part à la désagrégation des ro
ches. 

Cuvier fit paraître un livre fort 
beau sans doute : Des révolutions 
du Globe, dans lequel il attribue l'é
tat actuel de la surface de la terre 
à des catastrophes épouvantables 
qui sont arr iveesperiodiquement . i l 
y a beaucoup de vrai dans ce livre, 

mais il a outrepassé les choses ; les 
forces de la nature ne sont pas si 
instantanées qu'il le veut bien 
dire. 

Il est aujourd'hui démontré que 
les mouvements lents ont dû agir 
beaucoup plus que les mouvements 
brusques, et ce sont les seuls qui, de 
nos jours , peuvent modifier l'aspect 
du sol. Qu'onmultiplie par un temps 
suffisamment long l 'extrême petite 
partie d'une roche que la gelée ré
duit chaque année en poussière, et 
la roche sera entièrement réduite à 
ce dernier état. C'est ainsi qu'on sup 
pose avec raison que la grande chaîne 
des Alpes finira par disparaître, 
sans qu'il n'y ait eu pour cela quel
que épouvantable cataclysme. Il 
faudra peut-être cent mille siècles ; 
mais qu'est cette durée à côté de 
celle de la terre qui existe peut-Cire 
depuis des milliers de millions de 
siècles ? Et même qu'est la vie de 
notre globe à côté de la vie univer
selle qui règne dans l'infini. « Pour 
« la nature, dit Lamark, le temps 
« n'est rien, il n'est jamais une dif-
« ficulté; elle l'a toujours à sa dis-
« position et c'est pour elle un 
« moyen sans bornes avec lequel 
« elle a fait les plus grandes choses 
« c®mme les moindres. » 

Nous insistons sur cette théorie 
des transformations lentes, car elle 
seule peut expliquer tous les phé
nomènes aqueux quels qu'ils soient. 

Outresonpouvoir absorbant, l'eau 
jouit encore d'un pouvoir dissolvant 
très marqué. Soit seule, soit mélan
gée avec de l'acide carbonique, elle 
enlève de part et d'autre les sels so-
lubles pour les transporter ailleurs. 
Dans les Pyrénées et les Alpes, l 'eau 
provenant de la fonte des neiges 
s 'empare de l'acide carbonique de 
l 'air, et, coulant le long des versants 
calcaires, elle y forme des sillons, 
qu'elle agrandit sans cesse et dont 
les matériaux ont été tram^puriés 
dans la vallée. Dans les Cévennes, 
dans le Jura, le même effet d'érusion 
est produit par la pluie. Si l'eau dis
sout dans les profondeurs du sol du 

calcaire de Silicle, elle forme en sor
tant, soit des tufs calcaires, soit des 
tufs siliceux. 

L'action délayante n'est pas moins 
remarquable. L'eau, en s'ii'flltrant 
dans le sol, lui retire son homogénéité. 
Il arrive alors que les couches les 
plus denses écrasent les moins den
ses, la plupart formées par dés ar
giles ou des sables, produisant ainsi 
soit des effondrements,, soit des glis-
semtnts de terrain. Ainsi, en 1806, 
à Rosberg ; en Suisse, l'argile qui 
sert de ciment aux cailloux roulés 
dont la montagne est formée, se 
trouvant délayée après une saison 
pluvieuse, une masse que l'on éva'ue. 
à plus de 50 millions de mètres cu
bes se précipita dans la vallée, en 
produisant les dégâts les plus désas
treux. Il y a une cinquantaine d'an
nées, le tribunal civil de Naples eut 
une bien plaisante affaire à juger : 

à la suite d'une saison pluvieuse, le 
champ d'un Italien avait entièrement 
glissé sur celui de son voisin. De là, 
contestations de là part des deux an
tagonistes, contestations naturelle
ment suivies d'un bon procès. Les 
dislocations des terrains sont encore 
dues à l'action délayante de l'eau. 

F . CASU et ALB. LAUBALÉTRIER. 

(A suivre). 

BIBLIOGRAPHIE 

La faûuUsmotrim danshs Plantes, 
PAR C. DARWIN. 

Le Rôle des Vers de terre dans la 
formation de la terre végétale, PAR 
CH. DABW:N. 

LA LIBRAIRIE REINWALD A FAIT PARAÎTRE 
RÉCEMMENT LAS DFUX DERNIERS OUVAGES 
DU CÉLÈBRE DARWIN ; ce SONT CES OU
VRAGES QUE NOUS ALLONS ANALYSER. 

La F acuité motrice dans les Plan
tes (1) FORME UN VOLUME IN-8- d e 600 
PAGES, FAIL PAR DARWIN, EN COLLABORA
TION AVEC UN DE SES FILS, FR. DARWIN, 
ET TRADIT ^AR LE DOCTEUR H e c k e l , PRO-

(0 VOLUME IN-8', 10 FR,, RELIÉ, 
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fesseur à LA FACULTÉ des science DE 
MARSEILLE, DIRECTEUR DU JARDIN Bota
NIQUE. CE MÊME PROFESSEUR A AUGMENTÉ 
LE LIVRE D'UNE PRÉFACE ET D'UNE NOTA
TION QUI AIDENT À COMPRENDRE LE TEXTE 
DE l'IMMORTEL AUTEUR DU Transfor
misme. 

DANS CET OUVRAGE, RIEN N'EST RÉDIGÉ 
EN VUE DE SERV.TR UNE THÉORIE PLUY 
QU'UNE AUTRE; LES FAITS Y SONT RELIGIEU
SEMENT DONNÉS SANS SOUCI DE LEUR IN
TERPRÉTATION' POSSIBLE*-§%FIN,TOUT Y EST,, 
EXPÉRIENCES ET OBSERVATIONS SÛRES.> 
DARWIN OUBLIE LUI-MÊME SON ŒUVRE, ET 
DANS UNE FOULE DE CIRCONSTANCES OÙ IL 
EUT PU DÉDUIRE DANS UN SENS VERS LE
QUEL LES ESPRITS LES PLUS CHAGRINS ET 
LES PLUS PRÉVENUS" JCI EUSSENT PARDONNÉ 
DE PENCHER, IL S'EST BORNÉ À RESTER' 
DANS LE SILLON ÉTROIT DE L'EXPÉRIENCE ' 
PURE ET DELÀ DÉDUCTION LA PLUS SÉVÈRE. 
< S'IL SE PERMET AVEC LE RÉGNE ANIMAL, 
> DIT LICCKEL, QUELQUES COMPARAISONS 
• FRAPPÉES TOUJOURS AU COIN DE LA SIM-
» PLICITÉ ET DE la VÉRITÉ, ELLES NE SONT 
> DESTINÉES QU'À RENDRE MOINS LOURD ET 
» PLUS SAISISSABLE POUR L'ESPRIT, LE FAIS-
» CEAU PARFOIS TROP COMPACTE DES ARI-
> DES RECHERCHES (RICHESSE DE CE 
» LIVRE !) OÙ LE NOMBRE ET LA VÉRITÉ 
> DES EXPÉRIENCES LE DISPUTENT À LA 
> SINCÉRITÉ DE LEUR EXPOSITION AUTANT 
> QU'À LA RIGUEUR DE LEUR ANALYSE. » 
CE LIVRE EST FORMÉ DE 12 CHAPITRES SUR 
LES MOUVEMENTS DES FEUILLES ET DES 
RADICELLES SOUS L'INFLUENCE DE LA LUMIÈRE 
ET DES AGENTS EXTÉRIEURS. 

DARWIN EST RIORT AVANT D'AVOIR vu 
ACHEVER LA TRADUCTION FRANÇAISE DU 
RÔLE DES VERS DE TERRE (1) CETTE TRA
DUCTION FAITE PAR M. LÉVÈQUE ET AC
COMPAGNÉE D'UNE PRÉFACE DE E.PERRIER, 
PROFESSEUR AU MUSÉUM, VIENT D'ÊTRE 
MISE EN VENTE. DANB CE LIVRE, CONSACRÉ 
PAR DARWIN, À L'ÉTUDE du Rôle DES 
VERS DE TERRE DANS LA FORMATION DES 
TERR. s VÉGÉTALES, ON RETROUVE LA PRÉCI
SION HABITUELLE À CE SAVANT; CET OU
VRAGE CONTIENT EN EFFET UNE FOULE DE 
FAITS ENTIÈREMENT CURIEUX, TOUS PARFAI
TEMENT OBSERVÉS. LES LOMBRIES SONT 
TRÈS NOMBREUX DANS LES TERRAINS hu
MIDES ET PARTOUT OÙ ABONDENT LES VÉGÉ
TATIONS. JAMAIB ON N'avait SONGÉ À SE 
PRÉOCCUPER DE L'INFLUENÇA QU'US PEU 
VENT AVOIR sur les QUALITÉS du SOL. 
DARIWN est le PREMIER QUI AIT APPELÉ 
l'ATTENTION SUR cette QUESTION ; IL 
PROUVE DANS ce VOLUME qt/.e LAS LOM
BRIES PRENNENT une PART CONSIDÉRABLE 
à la FORMADON et à L'ÉLABORATION de LA 
TERRE VÉGÉTALE, EN MÊME LEMPS QU'ILS 
CONTRIBUENT à CHANGER L'ASPECT des 
CONTRÉES QU'ILS HABITENT EN RENDANT 
MEUBLES SUR LES PENTES DES MONTAGNES 
DES MATÉRIAUX QUI SONT ENSUITE PLUS 

(1) Volume i u - 8 ' , Re inwald , 7 fi\ 50 , 
Mit, 

FACILEMENT ENTRAÎNÉS PARLES PLUIES DANS 
LES VALLÉES ET LES COURS D'EAU. L ' IM
PORTANCE DES VERS DE TERRE EST DONC 
TRÈS GRANDE, ELLE EST DE CELLES QUE 
pUHvent PRENDRE LES PETITES CAUSES 
LORSQUE LEUR INFLUENCE a UNE LODGUE 

DURÉE ET 'ORSQUE LEUR ACTION SE RÉPÈTE 
SOUVENT. 

LES DEUX VOLUMES PRÉCÉDENTS SONT 
ILLUSTRÉS DE GRAVURES ET DE DESSINS FAITS 
AVEC SOIN, AIDANT À COMPRENDRE LE 
TEXTE DE DARWIN. 

A. HAMON. 

CAUSERIE SCIENTIFIQUE 

DARWINISME 

I V 

(Suite) 

La lutte pour l'Existence est une 
des plus importantes lois qui régis
sent le monde organique, végétal ou 
animal, et bien qu'il faille fermer de 
parti-pris les yeux à la lumière pour 
ne point s'en rendre compte, cepen
dant nous citerons des exemples 
tellement concluants que celui qui 
a le moins réfléchi sur ces matières 
sera forcé de se ranger à notre 
avis. 

En temps de sécheresse,deuxplan
tes voisines également avidesd'eau,et 
ne trouvant cependant qu 'une quan
tité insuffisante d'humidité à se par
tager, luttent pour l'Existence ; car 
ce qu'absorbe l 'une, est autant de 
soustrait à sa voisine qui ne tarde 
pas à péricliter, puis finit toujours 
par mourir si la disette dont elle 
souffre se prolonge. 

Lorsqu'il y a pénurie de gibier, 
deux carnassiers qui, sans cette cir
constance, éviteraient de se rencon

t r e r , se rueront volontairement l'un 
sur l 'autre; et, les mêmes cir
constances se répétant, entraîneront, 
soit la diminution ou même la des
truction complète d'une des deux 
espèces, soit chez l 'uue, soit même 

| chez chacune d elles, des modifica

tions plus ou moins sensibles dans 
les organes qui servent à l 'attaque 
ou à la défense. N'avons-nous pas 
vu, en effet, et l 'observation le 
prouvera bien plus encore pendant 
tout le cours de cette élude, (pie Vu-
sage d un organe le développe et le 
modifie au point de le transformer 
d'une façon complète. Dans la Na
ture, la lutte pour l'Existence se 
retrouve par tout , non-seulement 
d'animaux d'espèces différentes, 
mais encore entre les mêmes varié
tés, entre la Faune et la Flore, et 
entre les plantes elles-mêmes. 

Le Gui ne vit que sur le pommier, 
le peuplier et quelques autres essen
ces très peu nombreuses, mais il est 
incapable de s'y transporter tout 
seul, eiil abesoin de certains oiseaux, 
qui s'attaquent à son fruit, pour trou
ver le terrain où il peut seulement 
germer et se développer. 

La graine du Gui ne lutte-t-clle 
pas elle-même contre ses voisines 
de même espèce, transportées en 
même temps qu'elle par un véhi
cule semblable, ou contre d'autres 
parasites comme elle I Remarquez 
attentivement une branche portant 
deux ou trois Guis,et vous verrez, en 
peu de temps, un seul pied prospé
rer, tandis que les autres s'étiolent 
et unissent par disparaître. 

L'existence du Gui et sa multipli
cation dépendent donc de deux 
agents : l°Les oiseaux qui disséminent 
sa graine et2°lesessences seules sus
ceptibles de lui offrir des condilions 
suffisantes d'existence. 

La lutte pour ïexistence est une 
conséquence également de cette loi 
de la nature signalée par Malthus, 
en vertu de laquelle tout individu 
produisant œufs, petits, ou graines, 
plusieurs fois dans sa vie, doit être 
détruit à une période de son exis
tence pendant une saison quel
conque, sans quoi le principe d'aug
mentation géométrique étant donné, 
le nombre de ses descendants de
viendrait tellement considérable 
qu'aucune région ne pourrait suffire 
à leur nourriture* 
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En veut-on quelques exemples ? 
L'Homme, qui se reproduit si 

lentement, voit son nombre doublé 
tous les 25 ans. Au bout de M I L L E 

« 1 1 « , s'il n'avait aucune cause de 
destruction, le Globe entier ne lui 
fournirait plus assez de place pour 
se tenir D E B O U T ! 

Quelle est la plante ne fournissant 
pas au moins deux graines par an ? 
Or, Linnée a calculé que si une 
plante annuelle, de mère en fille, 
produit seulement deux graines, on 
arriverait en vingt ans à U N M I L L I O N 

de plants l 

L'Eléphant vit en moyenne son 
siècle, et reproduit de Lit) à 90 ans. 
En prenant ces bases et supprimant 
toute cause de destruction ou de la 
lutte pour l'Existence, étant donné 
que ce pachyderme produit en 
moyenne six petits, on arriverait à 
un total de 19 M I L L I O N S d'éléphants 
au bout de 750 A N S ! 

Ne voit-on pas le développement 
inoui de certaines espèces végétales 
ou animales, descendant de nos va
riétés domestiques, transportées en 
Amérique et en Australie, et s'y dé
veloppant d 'une façon fantastique 
par suite de leur organisation plus 
complète qui leur assure l'avantage 
dans leur lutte d'envahissement 
contre les espèces ou variétés indi
gènes ? 

Le Cardon, et le grand Chardon, 
importés d 'Europe, ne couvrent-
ils pas aujourd'hui des lieues car
rées de plaine dans la province de 
Buenos-Ayres, et ceci à l'exclusion 
de toutes plantes indigènes étouffées 
par celles-ci au bout de 2 siècles de 
Lutte pour l'Existence. 

(A suivre.) MARIUS SCIOF. 

ENTOMOLOGIE 

L E S D Y T I Q U E S 

On trouve dans tous les traités 
d'Entomologie, signalés sous le nom 
de Dytiques, des insectes aquatiques 

dont la voracité est tout à fait carac
téristique, et qui, par cela même, 
font le désespoir des pisciculteurs. 
En effet, non seulement ils s'atta
quent aux molusques et aux laves 
d'insectes, mais encore ils dévorent 
sans pitié les têtards de grenouilles 
et le frai des poissons. 

Ce sont de grands insectes ovalai-

res, élargis postérieurement, ayant 
deux crochets aux tarses des mem
bres postérieurs, le dernier article 
des polpes est égal aux autres, les 
clytres des femelles sont fortement 

IDy f¡'f u.» Je m ejfe 

sillonnées ; tous ont une bande jaune 
sur les côtés du corselet et des cly
tres et une fascie nébuleuse vers 
l 'extrémité de ces dernières (1). 

Ces insectes, pour respirer, re
montent à la surface de l'eau, ils 
soulèvent l 'extrémité postérieure de 
leurs clystres, englobent une bulle 
d'air et les referment. L'air com
primé pénètre dans les tubes respi-

(1) L. Fairmaire. Faune élémentaire 
des coléoptères de France. 1878. 

ratoires sans que l'eau puisse y pé

nétrer. 

Les œufs des dystiques sont en 
général nombreux et mettent douze 
jours à éclore (1). 

Les femelles filent, comme les hy
drophiles, une coque de soie dans 
laquelle ces œufs sont renfermés (2). 

La larve du dytique est brune e\ 

comme recouverte d'écaillés, sa tête 
est armée de fortes mandibules qui 
lui servent à éventrer ses malheu
reuses victimes. Lorsque la saison 
des métamorphoses est proche, cette 
larve s'enfonce dans la terre où elle 
se transforme en nymphe. 

(1) Brehm et Kunckcl cTHcrcidais. 
Les insectes. 1881. 

(2) C. A. Walchenœr. Faune pari
sienne; insectes. 1802. 
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Quoique vivant habituellement 
dans l'eau, les dytiques peuvent vo
ler à l'air libre dans certains cas; 
c'est ordinairement à l 'approche de 
la nuit qu'ils sortent de Peau pour 
se transporter, à l'aide de leurs 
ailes, d'un marais ou d'un étang à 
un autre (1). 

Si les pisciculteurs redoutent les 
dytiques, au contraire, les météoro
logistes ont une affecPon marquée 
pour ces étranges insectes. Ils sont 
très sensibles aux variations atmos
phériques, et, selon l'état du ciel, 
ils se trouvent à diverses hauteurs 
dans le bocal où on les a placé, ils 
constituent ainsi un véritable baro
mètre vivant (2). 

Conservés dans des bocaux, on les 
nourrit de viande crue et de petits 
vers. 

Les Cubistes sont très voisins des 
précédents, ils en diffèrent seule
ment par quelques particularités 
anatomiques peu importantes au 
point de vue qui nous occupe. 

A L B E R T L A R B A L É T R I E K . 

La Compagnie coloniale de l'Afri
que française organise en ce moment, 
sous la direction de M. Richard Cor-
tambert, des conférences géographi
ques populaires du plus grand inté
rêt. 

Tout le monde connaît le but que 

(1) Z)r Chenu et E. Desmarest. Ency
clopédie d'histoire naturelle ; coléoptè
res. 

( 2 ) Maurice Girard. Les métamor
phoses des insectes. 1866. 

se propose cette œuvre patriotique, 
fondée sous le patronage de Victor 
Hugo. Conçue dans un esprit ex
cluant toute idée dépar t i , elle a pour 
but de coloniser l'Afrique par des 
voies exclusivement pacifiques : 

Extension de nos relations ; relève
ment de nos colonies ; foudation de 
nouveaux comptoirs : c'est l 'œuvre 
de Jacques Cœur, reprise, après 
quatre cents ans, avec les ressources 
du dix-neuvième siècle, au profit de 
la France. 

Les noms des personnes compé 
tentes qui patronnent l 'œuvre, telles 
que MM. R. Cortambert, Gallieni, .1. 
Grévy, etc., sont un sûr garant de sa 
réussite. 

On peut s'adresser, pour les ren
seignements relatifs à ces conféren
ces, à M. C. Laroche, secrétaire gé
néral, 4, Faubourg-Poissonnière. 

Récréations MtMMf ip is 

Trouver un nombre de trois chiffres, 
sachant que celui des dizaines est 
moyen proport ionnel entre les deux 
autres ; que l ' inverse du chiffre des 
centaines est égal à l ' inverse du chiffre 
des dizaines plus l ' inverse de celui 
des uni tés , et que le chiffre des unités 
est égal au produit des d6ux aut res . 

Solution du dernier problème : 

Si nous appelons x et œ' les deux 
nombres cherchés , S leur somme et P 
leur produit , nous aurons immédia te 
ment les équations suivantes : 

x -\- x' = xx' ou bien S = P ; 

mais en ver tu de l 'énoncé 

63 
[x - j - ic') - j - œ2 -j- œ"1 = — 

4 

équation que l 'on peut remplacer par 
la suivante : 

63 
S 2 — S = 0 

4 

résolvant on t rouve : 

9 9 
S = — ou P = — 

2 2 

D'après un théorème connu ou sait 
que : 

9 9 
oc -\- x' = — — et xx' — — 

2 2 

D'où l 'équation : 

9 9 
X 2

 X " -1 - 0 ; 
2 2 

résolvant on t rouve : 
3 

x = 3 et x' = — 
2 

Vérification. — Ces deux nombres 
sont bien les nombres cherchés car 

3 3 
3 -\ = 3 X — 

2 2 

3 9 63 
et 3-1 1 - 9 - 1 = — 

2 4 4 

SOLUTIONS JUSTKS. — MM. Ernes t 
Seycam, à V'a'.enciennes. —• Gaston 
Périn, à Saint-Mihiel . — Ch. Pet i t , à 
Paris . — X. Y. , à Bordeaux . — P . 
Alexandre , à Mantes . — Un élè^e do 
1 école Monge. — Un barbiste . — Deux 
élèves de Centrale. — M. P . , ingénieur. 
— G. V. , à Lille. 

A. B R U X N E T . 

C O R R E S P O N D A N C E 

M. G. Périn, à Saint-Mihiel. — Le 
cliché est entre les mains du graveur; 
nous vous donnerons la solution de 
votre intéressant problème la semai
ne prochaine. 

MM. A. J. Cigalon. — Ch. de L., 
rue Laplace, 19. — Louis V., à Châ-
lons. — R. M. à Tours. 

Les solutions fausses que vous 
avez obtenues, ne proviennent pas 
de fautes de calcul, mais bien de 
la mise en équations qui ne répond 
point à l 'énoncé. 

M. P., à S. — Voici comment se 
fait l 'expérience en question : On 
prend un œil de bœuf, et après 
avoir aminci la sclérotique de celui-
ci jusqu'à la rendre transparente à 
sa partie postérieure, on place une 
bougie à 30 ou 40 centimètres en 
avant de la cornée. Si, ensuite, on 
regarde par derrière on aperçoit, 
peinte sur le fond de l'œil, une 
petite image renversée de la bou
gie. 

M. E. S., à V. — Nous vous remer
cions infiniment de la lettre toute 
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aimable que vous nous avez adres
sée. A i'avenir,chaque numéro de la 
Science, Populaire contiendra au 
moins un problème du genre de ce
lui que vous avez réso u. 

M. L.H., à Bolbec. — La pile Cal-
laud, construite par M. ,). Bizot, à 
Aix, est une pile de longue durée, à 
tube d'emmagasinage, facile à en
tretenir et à alimenter; elle est par
ticulièrement applicable à l'hoiloge-
rie électrique. La pile Couteaux qui, 

. comme la précédente, figurait à l'Ex
position d'électricité est également 
employée pour l'horlogerie. 

Voici maintenant notre opinion 
sur les piles à deux liquides les plus 
connues : Pour la. constance du cou
rant, les piles de Grove et de Bunsen 
ne valent pas celles de Daniell (aus
si nous sommes fort étonné que 
cette dernière ne vous ait pasréus- , 
si), nous ajouterons cependant, que 
soug le rapport de l ' intensité;lapile 
de Bunsen est supérieure à celle de 
Daniel!» niais elle dégage des va
peurs nitreuses parfois intolérables. 
— Les piles Leclanché sont très 
employées, ainsi que celles de Ma> 
rié-Duvy. 

Si vous avez besoin de renseigne
ments sur la pile Duchemin, nous 
vous engageons à ôôiisiiltep les jour
naux Là' Patrie ( l v > du '0 avril 
1865) ; Le Paya (n° du 28 mars 
186.5); Le Constitutionnel \n* du 23 
mai)i Le Journal de Fécamp n° du 
2 août), et autre.3 organes de même, 
nuance, « c ° ' '-

Quant à l'horloge, vous pourriez 
adopter .le -système Leclanché et 
Napoli : contact à mercure dans un 
milieu réducteur. 

Avec le régulateur électrique de 
Denis (avec ou sans sonnerie) l'é-' 
chappement ou impulsion s'opère 
sans frottement. Le balancier, ainsi 
isolé de toute résistance variable, 
imprime aux aiguilles qu'il com
mande une marche toujours régu
lière, quelle que soit, d'ailleurs, l'ir
régularité de la pile employée. 

Si vous voulez construire vous-
même votre appareil, adressez-vous 
à M. A. Benoît à Cluses (Haute-Sa
voie), il vous enverra des dessins et 
des plans spéciaux. 

M. H . R. — Le sujet traité dans 
l'article en question n'ayant absolu
ment rien de scientifique nous ne 
pouvons insérer vos lignes dans no
tre journal. 

, A . B R U J N E T . 

C o m p a g n i e u n i v e r s e l l e - ] 

. D U 

C A N A L I N T E R O C É A N I Q U E 

SOUSCRIPTION PUBLIQUE 

2 5 0 , 0 0 0 O b l i g a t i o n s 

' DK 

! _ 5 0 0 F R A . N G S C H A C U N E 

RAPPORTANT.; 85 FRANCS PAR AN 
Phjabte.s tennestriellement les Ì5 janvier e.t Ì5 juillet 

B E M B O U R S Â B L E S 1 5 0 0 F R A N C S B H S O I X A N T E Q U I > Z R A H S 

C e t t e é m i s s i o n e s t f a i t e e n v e r t u d u v o t e 
d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s 
q u i a e u l i e u l e 2 9 j u i n 1 8 8 2 . — L e p r o 
d u i t e s t d e s t i n é a u p a y e m e n t d e s A c t i o n s 
d u C h e m i n d e f e r d e C o l o n à P a n a m a 
a c q u i s e s p a r l a C o m p a g n i e d u C a n a l 
} n t e r p c è a n i q u e , 4 . . , 

Tr i iS ' ê î a i s s io i i : 4 3 7 Ir. 5 0 " 

5 0 

8 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 7 

J o u i s s a n c e d u 1 5 j u i l l e t 1 8 8 2 

P A Y A B L E S COMME SUIT : 

fi*, e n s o u s c r i v a n t 

2 à l a r é p a r t i t i o n ( c o n t r e r e m i s e 

d ' U n t i t r a p r o v i s o i r e ) 

a d a 2 5 a . u a l o c t o b r e 1 8 8 2 

• d u 8 5 n o v e m b r a a u 1 e r d é 

c e m b r e 1 8 8 2 . , : . 

6 0 d u 1 0 a u 1 5 j a n v i e r 1 8 8 3 , B O U B 

d ê d u o t i o n d u c o u p o n d e 1 2 f r , 

5 0 o, é c h é a n t à c e t t e d a t e , 

t o i t » • , i , k , , . i ( i » . • i 

4 3 7 6 0 n e t à p a y e r , 

5 0 

8 0 

1 0 0 

1 0 0 

s s 

4 2 » fr, 

t e » « o u i o r i i j t a t r r » « n r o n t a t o u t » A p o q u e , à p u r -

t i r 1 . d e l a r é p a r t i t i o n , l a f a c u l t é d ' a n t i c i p e r l a t o t a 

l i t é des v e r s e m e n t s , d o u a B o n i f i c a t i o n d ' i n t é r ê t » a u 

t a u x d e 5 0 ] 0 l ' a n , C e u x q u i u s e r o n t d e c e t t e f a 

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

d ' u n e s c o m p t e d e 3 f r . 5 0 p a r t i t r e . 

E n t e n a n t c o m p t e d e c e t t e b o n i f i c a t i o n , l ' o b l i g a 

t i o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e r e a s o r i i r a à 4 2 1 f r . 5 0 , 

c o u p o n d u 1 5 j a n v i e r p r o c h a i n d é t a c h é , c e q u i r o 

p r i s a n t e u n r e v e n u d e 5 . 7 8 0 [ 0 , s a n s c o m p t e r l a 

p r i m e d e r e m b o u r s e m e n t . 

, L A S O U S C R I P T I O N S E R i O U V E R T E 

LE 7 SEPTEMBRE 1882 
ET CLOSE L E MEME JOUR A 4 H E U R E S DU SOIR 

A p a r i s : 

A l a C o m p a g n i e U n i v e r s e l l e d u C a n a l 
I n t e r o c é a n i q u e , 4 6 , r u e C a u m a r t i n . 

A l a C o m p a g n i e U n i v e r s e l l e d n C a n a l d e 
S u e z . 9 . r u e C h a r r a s . 

A u C o m p t o i r d ' E s c o m p t e d e P a r i s , 1 4 , r u e 
B e r g è r e . 

A l a S o c i é t é G é n é r a l e d e C r é d i t I n d u s t r i e l 
e t C o m m e r c i a l , 7 2 , r u t s d e l a V i c t o i r e . 

A l a S o c i é t é d e D é p ô t s e t d e C o m p t e s 
c o u r a n t s , 2 , p l a c e d e l ' O p é i a . 

A l a S o c i é t é G é n é r a l e pour favoriser le dive-
loppement ilu Commerce et de ïIndustrie en France 
5 4 , r u e d e P i o v e n c e . 

A l a B a n q u e d e P a r i s e t d e s P a y s - B a s , 
3 , r u » 1 d ' A n l i n . 

A u C r é d i t L y o n n a i s . 1 0 , b o u l e v . d e s I t a l i e n s . 

A l a B a n q u e d ' E s c o m p t e d e P a r i s , p l a c e 

V e n t a d o u r . 

A N E W - Y O R K : 

A u S i è g e d u C o m i t é A m é r i c a i n d e l a C ie 
d a C a n a l I n t e r o c é a n i q u e d e P a n a m a . 

Ft dans les bureaux des quartiers, à leurs agences en 

province et à l'Etranger et chez leurs c o r r e s p o n d a n i i 

e n France et à iKtrang&r. 

O ' N . P F U T S O U S C R I R E D È S i\ P R É S E N T P A . R C Q W E S P Q N Ù & H C E 

N . B . — U n d r o i t d e p r é f é r e n c e e s t a c c o r d é , s u r 

l a p r o d u c t i o n d e l e u r s t i t r e s , a u x t i t u l a i r e s d e s 

( î O O . O O Û a c t i o n s d e i a C o m p a g n i e d u Canal 
i n t e r o c é a n i q u e , â r a i s o n d e u n e o b l i g a t i o n p o u r 

t ro i s a c t i o n s . 
L e s a c t i o n s d e v r o n t ê t r e p r é s e n t é e s à l ' u n d e s 

g u i c h e t s d é s i g n é s c i - d e s s u s o ù e l l e s s e r o n t f r a p p é e s 

d ' u n e e s t a m p i l l e c o n s i a t a n i q u ' e l l e s o n t u s e de 

l e u r d r o i t , d e s o u s c r i p t i o n . 

L e s l i t r e s q u i n e soi t p a s r é s e r v é s p a r p r é f é r e n c e 

a u x a c t i o n n a i r e s rie la C o m p a g n i e e t l e s o l d e d e s 

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

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

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

n o m b r e d e s t i t r e s s o u s c r i t s par e u s , sans t o u t e ' t u s 
q u e la C o m p a g n i e s o i t t e n u e d ' a t t r i b u e r d e s i ï u c -

t i o i i B d ' o b l i g a t i o n s . 

LEÇONS (PARTICULIÈRES 
T h é o r i q u e s et prat iques 

D E , C H I M I E 

D'HISTOIRE "NATURELLE 
P u r e s e t A p p l i q u é e s 

Par M. Alb. L À R B A L É T R I E R 

R é d a c t e u r a u x J o u r n a u x p o p u l a i r e s , l a 

Mosaïqu , e t a . , e t C i 

S ' a d r e s s e r , ¿8, boulevard Magenln. P » > i « . 

— L e l u n d i , m e r r r a d i e t l a m e 1 1 , d e Si » i h . , 

o u p a r l o t t r a a f f r a n c h i e . 

[ N S E N S I E Î L l S A T E t l K M Ï Ï M E 

Extraction de* dsnts »ani douleur, eon 
servation. et guériaon de» denti par l'auri 
fication & L O R D O R A B E C . 

Pose de dents et dentiers S A N S PLAQUES 
(brevetés,) laissant le palais libre, n'alté
rant ni le sens du goût, ni la prononciation, 
4 5 , rue de Lafayetle. 

L E D O C T E U R C H 3 Ï T E 

O f f r e g r a t u i t e m e n t t o u s n o s l e c t e u r s l a 7 ™ ' 

é d i t i o n d e s o n T r a i t é d e M é d e c i n e prati 
q u e , d a n s l e q u e l i l e x p o s e s a m é t h o d e c o n s a 

c r é e p a r 1 0 a n n é e s d e s u c c è s d a n s l e s h ô p i t a u x 

p o u r l a g u é r i s o n d e s m a l a d i e s c h r o n i q u e s 
d e t o u s l e s o r g a n e s , e t d e s h e r n i e s , hé-
m o r h o ï d e s , g o u t t e , p l i t h i s i e , a s t h m e , can
c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d e v e s s i e e t d e 
m a t r i c e , e t c . A d r e s s e r l e s d e m a n d e s , q u a i S t 

M i c h e l , 2 7 , P a r i s . 

i O U G - U E S 

i i d r « u n e b o u t G A S T R A L G I E ' ; n Y S P ^ S l F S r , p A v L U 

r e p a s C O T I . " • - - . — ^ ^ m m 

Le Gérant: BOUDARD, 

P a r i s . — T y p . T . . L a r g u i e r , 1 1 , r u e d u D e l t a . 
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RUE S '! ANNE AU °UJS 

mm F mm l'^J» DIGESTIONS DIFFICILES 
HAJ L I ' M - I .T T T ' S 2I. S : ILT ^^l™ _ 

L E L I X I R G R E Z 
TONI-DIGESTIF.—MêdnHia des Hôpitaux. 

RV* LU R. LAUREERÀ ET PH1". LCFI.4'50. F"2FI.9R.ENV.N0TIB£GRATIS 

COLS & MANCHETTES en PAFIER MOULE] 
F.T EN PAPIER RECOUVERT FIE TOILE 

LINGE ÉLÉGANT, SOLIDE, CCMRNUDE POUR TOUS 
PRIX DU BI.AXCIiliifsA.CiB 

FAPIER CORJTERÎ 
DE TUILE 

GNE QUALITÉ 
11 DONZ. 90 E. 
fi » 5FR. 

12 > 9FR. 
FAR LA FO-NR. 90 C. ES SUS PAR £OB2IINE. 

1 KNVOI FRANCO PAR CHEMIN DE FER EN FRANCE À PARTIR DE 25 fr. 
| Envoi gratuit e4 FCO d„ SPL«ADIDB Catalogne illustré 

| T GBAY. £. MEYIG", S", 43, BJ DES CAPUCINES, PARIS 

F U S I L S A N G L A I S 

ESET ILA C I U M U ANFLIIF MR UN LIÈRRA A 50" 
ARMA. KRKIIKI ET foranti**, 

HMUI W MENU PRIX QA'Â LONDRE.. 

4 . G U I N A R D # G * 

8, JLTK2TUX M L'OPFT-XA, 8 
{In ftxet de Ut rus de VBchclU) 

SPE:TACLES DE U S E M A I N E 

7 0[0 PORTE-ST-MARTI». — Michel Stro-
goff. 

81(2 CHATKLET. — Relâche. 
71)2 FOLIES DRAMATIQUES. —BOOOAOE. 
S 0[O AMBIGU. — Relàcho. 
S 3[4 NATIONS, — La BT-UA AUX CHEREU* 

D'OR, 
8 LU CDMSD'E'PARISIHNNE.I— Relâche. 
8 OSO CLUNY. — PREMIÈRE FRAÎCHEUR, LE» 

Sqeptiniquea, 
MCSIIE GRËVIN. — De 11 h. 1(2 du matin 

à U h .1(2 du soir. Le cadavre du Ppcq. 
81|2 CIRQUE D ' É T É . — Exercice équestres 
8 0[0 FOLIES B E R G È R E . — Tous les soirs. 
81[2 HIPPODROME , — Tous les soirs. 

jeudis, dimanches et fêtes à 3 h. 
JARDIN D'ACCLIMATATION. — Concerts 

jeudis et dimanches. — Les Galibis. 

2 0 RICÛËPOSÏS D.JFLT 5 MÉDAILLES D'OR 

ALCOOL DE M E N T H E 

D E H 
BIEN SUPÉRIEUR À TOUS LES PRODUITS SIMILAIRES. 

SOUVERAIN CENTRE LAI INDIGESTION», 
MAUX D'ESTOMAC, DE CŒUR, DE NERIS, DE UT* ; 
EXCELLENT AU.SJ p ONR LA TOILETTE ET LET DENT*. 

FA ÌR ROUÏ À LYOD, FLEURE D'NERBAUVILLA, • 
K A I I O « À »AVtnm, RAA FTLEFCAR, *L. 

DANA LEE PMIOLPALEA HALEONA AA PNARAAALE 
DRAGAERIE, PARTIUBARLE ET EALOARLAA UAAA. 

SE MÊFITFL DEI IMITATIONS 

us muuj. TB-AMIRR ummm&ti 
GhUmurSa todujum, bt-earbonat**. «RIANIEAJA 

(Sm AIUIF. L'TRMUIAT* &T MU fat 9M) 
U B AAAAS N M A TROU T*RM PAR JANR AVANT *w 

PENDANT L«A REPAS. 
KEGSNER» LES ENLANCA DEMIES ET LES PERSONNEL 

«LAIDILES Anémie, LymfKutiitnt. Affections de la 
Beau tt Aes voies respiratoires, Fièvres mtermit-
lentet- EMPLOI USUEL EN BOISSON ET EN GARGARLSRNES 
CONTRE LUS Bronchites ET Angines; EN BOISSON ET LO-
TLOIIH POUR LES Aartres itgtra,gerrwes et rougeurs 

^ ^ . ^ f j , PiilPOJlEBIE DE Ll mm MÈRE 

61, rue ds Provence, Parts 

CRÈME ADOUCISSANTE 
POUR LE TEINT 

FAIT DISPARAÎTRE LES ROUGEURS ET LES 
RUGOSITÉS DE LA PEAU. LE JJOI, 3 FR. 

n f/y^irriz ON OFFRE GRATIS * t'Art d'élever les 
^ MT^ S Enfanta - DU BFTOCHARD 

LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE DE GOUDRON DE NORWEGE 
POUR PRÉPARFLR INSTANTANÉMENT EAU, VINS, BIÈRE & TISANES DE GOUDROA 

Un Flacon auffît pour u oonvitnarè ira «I tupèrtcritè oontfkj 
AFFECTION» CHÎDUIQUEB DA LA POITRINE, DES BBDUCHES ET DE LA VESSIE 

ÉCOULEMENTS REBELLES, JLALUIIEI ÉPIÛÉBIYÏJTS. 
A fr.—FAFILFI, RUI DE FLCNNEI, ̂ ÛS, ET LEI PHARMACIE». 

. ^ 1 V E R I T A B L E 

PRÉCIESÎ? POUR LES MALADES ET MÉNAGE 

S MÉDAILLES D'ER GRANDS DIPLÔMES D'HONNEUR. 
T7,~V" T f~i T71 ~R> le fac-similé de 
X^^VLLTJLI-TI. la signature 

ES ENCRE BLEU* 
SE TOD CHEZ LES ÉPICIERS ET PDIRUACLENS 

A L C O O L D E M E N T H E E A U D E M É L I S S E 

D E S B É N É D I C T I N S 

I » E L ' A B B A Y Ë » E I I C ; A I I I ' 

ILCOOL DE Ï Œ N,™ . 

- " M 
El ix i r exqu i s , d iges t i f BOUVÔRAIN 

Le mei l l eur des dent i fr ices 

Indispensable pour la to i l e t t e 

PRODUIT SOUVERAIN CONTEE 

Apoplex ie , para lys ie , vapeurs 

Eblouisaoments , migra ines , mal de mer, etc . , e t c . 

D I S T I L L E R I E D E LA I T É I I Ê T L I E L I A E D E L ' A B B A Y E D E F E C A M P 
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S P E C I A L I T E D E M A C H I N E S A V A P E U R - ~ F I X E S E T L O C O M O B I L E S 

g M A C H I N E H O R I Z O N T A L E 

2 L o c o m o b i l e ou s u r p a t i n s 

I C h a u d i è r e à flamme d i r e c t s 

d e 8 à 5 0 c h e v a u x 

M A C H I N E V E R T I C A L E D E I A S O C H E V A U X 

Toutes 

M a c h i n e s s o n t p r ê t e s 

livrer 

E n v o i 

franco 

des 

Prospectus 

détaillés 

M A C H I N E H O R I Z O N T A L E y 

L o c o m o b i l e o u s u r p a t i n s ^ 

C h a u d i è r e à r e t o u r d e flamme, 

d e 6 à f O c h e v a u x 

A I S O N J . H E R M A N N - L A G H A P E L L E 

J . B O U L E T e t C i e , S u c c e s s e u r s , I n g é n i e u r s - M é c a n i c i e n s 

1 1 4 , f a u b o u r g P o i s s o n n i è r e , P A B Ï S 

i*1tr { m r H i n t r moi-même, tun* a « e t * M a p j i r m C b r a j e , 

de-1 à'i , 0 0 0 Exemplaires, Ecriture, Flans, Dessins, Sffusiqne, etc. 
tracés b u t papier comme à l'ordinaire.—Prix selon format.— 8 grandeurs. 

I M P R I M E R I E * C A R A C T È R E S „ „ . . 

C o n v e n u e dan» une jolie botte à casses.—S80 lettres, chiffres; accessoires et instruction /*1 
E x p é r i e n c e » p u b l i q u e s c h e z l e s e u l I n v e n t e u r u " 

P A U L A B A T , 1 2 6 , R U E D ' A B D U K I R ( P o r t e s t o e n i i ) P A R I S 

Entai* it* Protptctut it Spicxment contre JUt c.pour Vatfranchittment. 
E x p é d i t i o n s e e a t r e r e m k o o r u m c n t o n m a n d a t - p o s t e , J o i n t a l a d e a a a a d e , 

M A C H I N E S P O L Y T I P E S & A V I S S E R L A C H A U S S U R E 

N o u v e l l e s M a c h i n e s à P l i s s e r , G a u f h - e i - , T u y a u t e r , 

3 H O W E , S I E G E R . Y i U E E L E R l Y / I L S O Î l , Y Ï I L C O X k G I B B S , e t c . ' 

Maison "A. R I C B O U R G ; - Inventeur Bté, Constructeur spécial depuis 1855 
F O U I ' . M S S E U n D I S M I N I S T È R E S DE LA GUERRE & DE LA M A R I N E , C O M M U N A U T É S , OUVROIRS, ETC. 

S O , Boulevard de Sébastopol , S O , PARIS (Prés la rne de Bivoli) 
{ENVOI FRANCO DE DESSINS, PR'X & ÉCHANTILLONS) 

isa n a t i o n a l » 

d e 1 6 , 6 0 0 f r . 

M É D A I U S l ' O R . o t e 

A P E R I T I F & F O R T I F I A N T 

Procura au sang les globules rougss qui en Font 
la richesse e t la force. 

C R O I S S A N C E S D I F F I C I L E S . 

S A N G P A U V R E , A N É M I E , 

L Y M P H A T I S M E , S C R O F U L E S , E T C . 

P A R I S , 2 2 * 1 9 , R U E & F 1 0 U O T , E T L E S P H A R M A C I E S 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

E X C U R S I O N S 

S U R LES 

C O T E S D E N O R M A N D I E 

E T E N B R E T A G N E 

B I L L E T S D ' A L L E R E T R E T O U R , valables 
pendant un m o i s . 

1 e r i t inéra i re— l r e classe 5 0 fr. 2" classe 
3 8 fr. — Par is . — Rouen. — Le Havre. 
— F é c a m p . — Saint-Valéry. — Dieppe. —' 
Arques. — Forges-les-Eaux. — Gisors. — 
Par is . 

2 a i t inéraire — l r e cl. 6 0 fr., 2 3 cl. 4 5 
fr. — P a r i s . — Rouen. — Dieppe. —Saint-
Vatery. — Fécamp. — Le Havre. — Hon-
fleur ou Trouville-Deauville. — Caen. — 
Par is . 

3° i t inéraire — l r e c i . 8 0 fr., 2» cl. 6 5 
f r . — Par is . — Rouen. — Dieppe. — St-
Valery. — Fécamp. — Le Havre. — Hon-
fleur ou ï rouvi l l e . — Cherbourg. — Caen. 
— Par i s . 

4» i t inéraire — 1 " cl. 9 0 fr. ,2- cl. 7 0 f. 
— Par is . — Vire. — Granville. — Avran-
ches et Pontorson (Mont-St-Michel). — 
Dol. — Saint-Malo. — Dinan. — Rennes. 
— Le Mans. — Par is . 

5- i t inéraire — l r e cl. 1 0 0 fr., 2* cl. 8 0 
fr. — Par i s . — Cherbourg. — St-Lô. — 
Coutances. — Granville. — Avranches. — 
Pontorson. — Dol. — Saint-Malo.—Dinan. 
— Par i s . 

Nota. — Les prix c i -dessus comprennent les par
cours en bateaux et an voitures publiques, indiqué! 
dans les Itinéraires. 

Les Billets sont délivrés à Paris, aux gares Saint-
Lazare et Montparnasse et â l'Agence du boulsvari' 
St -bejus , 20, et boulevard des Italiens, 4. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA S 
14 SEPTEMBRE 1882 

CE P Q P U L 
J O U R N A L H E B D O M A D A I R E ILLUSTRÉ № 135. — 3° ANNÉEfi 

LES B O R D S D U C A N A L MAMULUum ^ C J Y P T K J 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cette splendide illustration re
présente les bords du canal égyp -
tien dont les dépêches nous entre
tiennent tous les jours. Elle appar
tient à l'ouvrage d'Ebers que nous 
cité dans notre dernier numéro. La 
librairie Firmin-Didot l'a édité avec 
le luxe qu'elle met pour tout ce qui 
sort de ses presses. 

L E S É Q U I L I B R I S T E S 

Nous ne parlerons pas des équi-
librisles de tous genres; nous serions 
obligés d'embrasser dans cet article 
un certain nombre de personnes te
nant au monde politique, et nous 
sortirions ainsi de notre cas. 

Nous désirons surtout nous oc
cuper de ceux qui ont poussé jus
qu'à l'art la science de l'équilibre, 
de la marche et même de la danse 
sur des surfaces étroites placées à 
de grandes hauteurs. 

Si l'on voulait remonter aux véri
tables origines du talent des équili-
bristes, il faudrait étudier les épo
ques les plus reculées. Pour ne pren
dre que la légende chrétienne, on 
a bien le droit de se demander com
ment Noé réussit à faire entrer dans 
l 'arche, tous les animaux si divers 
qu'il devait sauver du déluge. 

Il est permis de croire que, dans 
ces temps primitifs, on ne connais
sait point encore l'art de suspendre 
des ponts, d'établir des estacades, 
ou des pontons d'abordage. Il y a 
donc lieu de supposer que Noé, re
liant son arche miraculeuse au ri
vage par un pont de lianes, tel 
qu'en fabriquent encore les peuples 
primitifs, et y faisant passer les mam
mifères et les insectes de tout genre, 
fut un des premiers équilibristes. 

Si nous prenons plus spéciale
ment la danse de corde comme re
présentant au premier chef l'art de 
conserver l'équilibre sur une ligne 
étroite, nous sommes obligés de re
monter encore à plus de 1.300 ans 

avant Jésus-Christ, pour en retrou
ver les premières applications. C'est 
à peu près à celle époque que les 
Grecs inventèrent, en l 'honneur de 
Bacchus, des danses effectuées sur 
des outres gonflées d'air et qui rap
pellent assez un jeu plus moderne, 
celui de l 'homme à la boule. 

Plus tard, des exercices de gymnas
tique effectués sur des cordes ten
dues, les unes horizontalement, les 
autres verticalement, furent les ja
lons qui marquèrent les progrès de 
cette nouvelle science. A l'époque de 
la décadenece romaine, elle entra 
complètement dans les mœurs, et 
fit les délices du peuple romain. 

Nous ne suivrons pas les progrès 
constants qui furent faits dans cet 
art, seulement nous prolesterons 
contre une pensée, souvent émise, 
qui plaçait la danse de corde bien au 
dessous de la chorégraphie. 

Certainement, pendant la longue 
période où les danseurs de corde se 
sont contentés de tendre un câble 
sur deux chevalets plus ou moins 
élevés et d'exercer des hommes ou 
des femmes vêtus de maillots, à s'y 
maintenir en équilibre, à y marcher, 
à y faire des poses et même à y exé
cuter des pas de danse, cela n 'a 
constitué qu 'un art inférieur. 

Tout le monde a vu et peut voir 
encore des acrobates besoigneux, 
mettre en pratique ce métier dont 
nous ne cherchons pas à diminuer 
les difficultés. Sur les places publi
ques, et notamment sur la place de 
l'Observatoire, nous avons été main
tes fois à même d'admirer le sang ' 
froid, la grâce et la souplesse de 
jeunes hommes ou de jolies femmes 
exécutant avec agilité des pas plus 
ou moins gracieux sur la corde 
roide. 

Ces exercices, en effet, n'exigent 
qu 'une longue habitude, de l'audace 
et du sang-froid ; tandis que la choré
graphie de l 'Opéra demande un 
véritable talent. 

Mais qu'il y a loin de là avec les 
exercices téméraires inaugurés au 
commencement de ce siècle p a r 

Mme Saqui. Pendant cinquante ans 
elle a étonné le monde par ses entre
prises audacieuses. Napoléon I e r, 
l'appela son enragée et lui décerna 
le titre de premier acrobate de 
France. Elle parcourut non-seule
ment la France, mais l'Europe en
tière et ce fut en 1861 qu'elle ht, à 
l'âge de 76 ans, sa dernière ascen
sion à l 'Hippodrome de Paris qui 
avait organisé une représentation à 
son bénéfice. 

Blondin, qu'on a généralement 
considéré comme un américain, mais 
qui était français et qui avait pour 
nom véritable Emile Gravelet, dé
passa les audaces de Mme Saqui. On 
le vit entreprendre les choses les 
plus originales et l e s ' p l u s péril
leuses. 11 fit tendre une corde audes-
susdes chutes du Niagara et traversa 
d'abord seul, puis portant un homme 
sur son dos,les cataractes tumultueu
ses qui grondaient au-dessous de lui. 

L'admiration qu'eurent pour lui 
les américains n 'eut pas de bornes, 
On fit pour lui des journaux, on écri
vit des légendes, l 'Europe entière le 
pria de venir montrer son talent et 
son nom devint universel. Il eut tous 
les honneurs, même ceux de la con
trefaçon ; de faux Blondin surgirent 
de toutes parts, mais aucun d'eux 
n'arriva à égaler celui dont ils 
avaient usurpé le nom. 

Aujourd'hui, nous possédons un 
Blondin à Paris. Celui-là n'est point 
le Blondin du Niagara. Est-il son fils, 
celui qu'il emportait si bravement 
sur ses épaules dans sa traversée pé
rilleuse ? Est-il son parent ? nous ne 
savons. Toujours est-il que lui, seul 
des Blondin a prouvé qu'on pouvait 
égaler la gloire de celui qui fut le 
premier du nom. 

La dernière ascension qu'il a faite 
sur un fil de fer traversant la Seine, 
les exercices audacieux auxquels il 
s'est livré pendant cette traversée 
dangereuse, la grâce, la désinvol
ture qu'il a mis dans ses exercices, 
tout lui assure une réputation sans 
rivale. 

A quoi bon ^décrire une série 
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d'impossibilités qu'il accomplit en 
souriant. Que nos lecteurs aillent le 
voir la première fois qu'il renou
vellera ses tentatives si titanesques. 
Ils reviendront bien convain eu s qu'un 
danseur de corde peu accomplir des 
merveilles, non moins qu 'un pre
mier danseur de l'Opéra. 

JULES GROS, 

CHRONIQUE DES SCIENCES 

La fourmi à mieK — Le docteur 
Marc Cock, qui s'est livré à une 
étude approfondie de la fourmi à 
miel, nous donne, sur ce petit ani
mal, des détails fort intéressants. 
Celte espèce renferme, en dehors de 
la reine, des mâles et des ouvrières, 
une classe particulière d'individus 
dont l'addomen est distendu par le 
miel qu'il contient en proportion 
considérable. Ces petits réservoirs 
vivants se tiennent suspendus dans 
les nids où ils se réunissent en 
groupes, si bien que, d'un peu loin, 
on pourrait presque les prendre 
pour des grappes de groseilles 
blanches. Ce sont les ouvrières, rap
porte le savant docteur, qui sont 
chargées de leur apporter là le miel 
qu'elles ont avalé, mais qu'elles 
n'ont point encore digéré. Lors
qu'une fourmi a faim, elle vient ca
resser l'abdomen d'une de ces pe
rtes porteuses de miel, qui lui livre 
alors gracieusement une partie de 
la marchandise qu'elle détient. 

La fourmi à miel vit spécialement 
au Mexique et dans le Colorado. 

Les vaisseaux anglais et les vais
seaux français. — Nous emprun
tons au journal YJngineer les lignes 
suivantes, dans lesquelles il résume 
ses appréciations sur les modèles 
de vaisseaux, qui ont été exposés 
par l'Angleterre et la France, à la 
récente exposition qui vient d'avoir 
lieu en Angleterre. 

« Les vaisseaux français sont 

bien construits et imposants com
parativement aux nôtres. Leurs ponts 
élevés et leur formidable armement 
en artillerie contrastent d'une ma
nière saisissante avec la structure 
lourde et basse sur l'eau de la Dé
vastation anglaise, par exemple, où, 
quand le sabord de la tourelle est 
fermé, l'on ne voit pas un seul 
canon. 

« Nous -nous rappelons, ajoute 
l'auteur de l'article, des officiers de 
l'armée qui avaient pris l'un de nos 
vaisseaux pour un ponton de bateau 
à vapeur. 

« Comment les vaisseaux anglais 
se comporteraient-ils à la guerre? 
Ceci est une autre question. 

« Les vaisseaux français offrent 
beaucoup de prise à l'artillerie et 
les hommes sont très exposés. 

« Les vaisseaux anglais ne pour
raient pas profiter complètement de 
celte circonstance parce qu'ils n'ont 
que très peu de canons et trop lourds. 
Ce qui ,leur manque, c'est un arme
ment en canons moyens, 

« D'une manière générale, les 
vaisseaux français sont disposés 
pour obtenir une grande puissance 
offensive avec leur puissante et nom
breuse artillerie, mais ils sont très 
vulnérables. » 

Séparation du Gallium d'avec le 
Cadmium. On sait que le gallium 
peut être séparé de l'indium en 
traitant par un faible excès de potas
se bouillante, et cela durant quelques 
minutes, la solution suffisamment 
concentrée. La petite quantité de Gai -
line que. retient encore l'indine peut 
être entièrement éliminée si on a 
soin de renouveler plusieurs fois la 
même opération. 

Quand à la séparation du Gallium 
du Cadmium, M. Lecoq de Boisbau-
dran a indiqué quatre procédés 
différents : 

Le premier de ces procédés con
siste à faire bouillir, pendant un cer
tain temps, après sursaturation am
moniacale dans un liquide très acide. 
Lagalline se trouve alors précipitée; 

si quelques traces de cadmium se 
trouvaient entraînées, un second 
traitement suffirait pour les faire dis
paraître complètement. 

Le second procédé consiste à se 
servir du cyanure jaune dans une 
liqueur contenant au minimum lj3 
d'acide chlorhydrique, 

On pourrait encore employer l'hy
drate cuivrique qui précipite à chaud 
lagalline. D'après le savant chimiste, 
Ce procédé est surtout excellent 
quand il n'y a que de petites quan
tités de cadmium à séparer. 

Enfin, le dernier procédé consiste 
à se servir du cuivre métallique, ad
ditionné d'oxyde de cuivre dans 
une liqueur acide; dans ce cas le 
fer et le cadmium se trouvent à la 
fois éliminés par le premier. 

A. BRUNET. 

M O R T D E L I O U y i L L E 

La science vient de faire encore; 
une grande perte. 

M. Joseph Liouville, de l'Institut, 
est mort subitement avant-hier 
matin, à Paris. 

M. Liouville naquit à Saint-Omer, 
le 24 mars 1806. Il entra, à l'âge de 
dix-neuf ans à l'école Polytechnique 
où il fit de fort brillantes études et 
fut ensuite classé dans les ponts et 
chaussées. 

Cet éminent mathématicien fut 
nommé membre de l'Académie des 
sciences en Vannée 1839, en rem
placement du célèbre astronome 
Lalande. 

M. Liouville laisse quelques ou
vrages remarquables et un grand 
nombre de mémoires, de notes, etc. 

Parmi ses principaux ouvrages on 
remarque : Les œuvres mathémati
ques d'Evariste Galois, de la Géo
métrie de Monge, des Leçons de 
JSavievete. 

M. Liouville était commandeur de 
la Légion d'honneur depuis 1868* 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CONVALLARIA MAIALIS ou 

M u g u e t d e s B o i s 

Il n'est pas un de nos lecteurs, 
une seule de nos lectrices, moins 
encore, qui ne connaisse cette déli
cieuse petite plante prinlanière, le 
Muguet des Bois, dont la tige, fleu
rie au mois de mai, se balance si 
gracieusement, par la moindre brise, 
entre ses feuilles d'un vert cha
toyant. 

Le Convallaire(Gonvallaria Maia-
lis), ainsi que le dénomment ces af
freux savants, dont l'argot barbare 
ne respecte rien, le Muguet est la 
poésie de nos bois comme le Myoso
tis est celle de nos ruisseaux. Leurs 
fleurettes charmantes ravissent éga
lement l'œil ; mais, outre son parfum 
subtil, le Muguet a, pour nous, sur 
le Myosotis, l 'avantage de receler 
de nombreux principes extrême
ment actifs $t précieux dans le trai
tement des affections du cœur. 

laire. Le Convallaria maialis se ren
contre en Asie, dans l 'Amérique bo-^ t l e s racines jouissent, presque exclu 

C'est ce que viennent de mettre 
récemment en lumière les travaux, 
couronnés d'un plein succès, faits 
par M. Langlebert, un de nos jeunes 
et sympathiques pharmaciens, sorti 
de l 'Internat des Hôpitaux de Paris. 

Avant d'aborder la question offi
cinale, définissons d'abord le Muguet 
au point de vue botanique. 

Le Convallaria maialis, qui ap
partient à la famille des asparagî-

jpées, est annuel, et présente pour 
caractères principaux : des fleurs 
hermaphrodites, le périgone campa
nule, six étamines, l'ovaire trilocu-
laire, deux ovules dans chaque loge ; 
enfin, la baie globuleuse et trilocu-

réale, en Europe, et, d 'une façon 
particulièrement abondante, dans 
toute la partie Nord et Nord-Est de 
la France. 
y Médicalement, le Muguet était de
puis longtemps utilisé comme ster-
nutatoire; en outre, Y Eau d'Or, re
tirée de sa ileur par distillation, 
jouissait autrefois d'une grande 
réputation comme calmant et anti
spasmodique. 

~~ En 1830, Valz isolait deux gluco-
sides tirées du muguet, la Convalla-
marineet la Convallarine; vers 1865, 
Stanislas Martin en obtenait : I o un 
alcaloïde, la Maïaline; 2° Y Acide 
Maïalique; 3° une huile essentielle;" 
4° une matière colorante jaune; 5° 
enfin de la cire. Cazin, à son tour, 
essaya des fleurs sous forme d'élec-
tuaire qui provoquait des selles abon
dantes; puis Schilltze, en les traitant 
à l'alcool, obtint un extrait amer et 
purgatif à la dose de deux gram
mes, bien que le traitement à l'alcool 
soit un procédé défectueux., ainsi 
qu'il appert des recherches de 
M. Langlebert. 

Wouters, Klein, Peyrille et Car-
theusen tirèrent du Muguet un pur
gatif comparableàlaScammonée et à 
1'Aloi5s, tandis que Senkenberg, père 
et fils, employaient la baie en pou
dre dans certains cas d'épilepsie, de 
migraines et de convulsions. 

glebertlui ont permis de constater que 

L'action sur le cœur des principes % nos lectrices, que, du Muguet égale 
Tï + r n - m o / I f i n p lrt A . f n m i n T rin iw\nn A' m p r i t c p t î r p u n H ^ l ï p l l n u r f i i T Y i n u contenus dans le Muguet de mai n'é

tait même pas soupçonnée, lorsque 
les récentes expériences deMM.Vul-
pian et Sée attirèrent de nouveau 
l'attention du monde médical sur 
le Convallaria maialis, en même 
temps que MM. Bochefontaine et 
Hardy se livraient à de sérieuses 
recherches physiologiques. Les ré
sultats obtenus avec des alcoolatures 
ou des teintures, tant de la plante 
entière que de ses différentes parties, 
ne présentèrent rien de bien con
cluant en ce qui concernait son ac
tion sur le cœur. 

Les expériences faites par M. Lan-

sivement, de propriétés vomitives et 
purgatives, tandis que mélangées avec 
les feuilles et la fleur, celle-ci dans la 
proportion de 67 0[0, les deux au
tres dans celle de 16 lr2 seulement, 
chaque, on obtient un médicament 
des plus précieux dans le traitement 
des affections cardiaques, sans pro
voquer aucun accident de digita-
lisrne, tels que nausées, vomisse
ments, excitation cérébrale, dilata
tion pupillaire, etc. 

Enfin, éliminé rapidement, ce 
nouveau médicament ne peut donner 
lieu, non plus, à aucun des acci
dents consécutifs de l'accumulation. 

~* Autant la Science Populaire tient 
à mettre ses lecteurs en garde contre 
les prétendues découvertes qui ne 
cachent, le plus souvent, qu'une 
exploitation malsaine de la confiance 
publique, autant elle se fait un 
devoir de propager tout progrès sé
rieux et scientifique. 

Aussi, en traitant du Convallaire, 
n'avons-nous pu faire autrement 
que de parler de ses récentes ap
plications médicales, facilitées et 
éclairées par les recherches de 
M. Langlebert , et appréciées à 
leur juste valeur dans le Bulletin 
Thérapeutique, auquel nous avons 
emprunté une partie des renseigne
ments qui précèdent. 

Nous terminerons, en rappelant à 

ment, se tire un délicat parfum qui 
permet de transporter dans nos sa
lons, même au cœur de l'hiver, cet 
arôme délicieux dont nos bois ne 
s 'embaument que pendant un laps 
de temps trop court, celui de la flo
raison de cette merveilleuse petite 
plante. 

E. TAILLEBOIS. 

Les lecteurs de la SCIENCE POPU
LAIRE dont l'abonnement expire ces 
jours-ci, sont priés de le renouveler 
dans le plus bref délai, s'ils ne veu
lent pas éprouver d'interruption 
dans la réception de leur journal. 
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ASTRONOMIE POPULAIRE 

PAR M. AUG. GARASSUT 

Professeur à l ' A s s o c i a t i o n p o l y t e c h n i q u e 

DEUXIÈME CONFÉRENCE 

CHAPITRE II 

LA COSMOGRAPHIE. — NOTIONS P R É 

LIMINAIRES. — L A TERRE, SA 

FORME, SES PROPORTIONS, SA P O P U 

LATION ET SON MOUVEMENT D E 

B0TAT1ON DIURNE. 

La cosmographie, qui agrandit 
l'âme en l'élevant vers les concep
tions de l'immensité et de l'infini, est 
une science aussi utile et aussi inté. 
ressante qu'elle est facile à compren
dre; quoiqu'elle soit restée jusqu'ici 
l'apanage de quelques-uns, elle est 
à la portée des intelligences les moins 
cultivées; mais il faut qu'elle soit 
expliquée raisonnablement et avec 
méthode ; or, il n'est pas toujours 
donné aux savants d'inventer des 
procédés pédagogiques pour com
muniquer leur science aux ignorants; 
ils se comprennent peut-être eux-
mêmes, mais à coup sûr, ils ne savent 
pas se faire comprendre de ceux qui 
n'ont pas encore appris. Leur prin
cipal défaut est de parler constam
ment de la science astronomique au 
point de vue de l'immensité et de 
l'infini, sans avoir prévenu suffisam
ment, quand le lecteur s'obstine à 
ne vouloir comprendre les choses 
qu'au point de vue de l'unité et du 
fini. Au fur et à mesure qu'elles se 
présenteront, nous aurons soin de 
relever toutes les erreurs d'expres
sions que commettent MM. les astro
nomes et nous dirons quelles vérités 
il faut entendre sous ces termes tout 
à fait impropres et fautifs qu'ils em
ploient. La cosmographie, l 'astrono
mie, sont une application pure et sim
ple de la géométrie et de l 'arithmé-

Pour la première conférence, voir le journal 
VEnseignement populaire, à partir du 10 août 
1S82. 

tique ; c'est pourquoi on a souvent 
donné à Dieu la dénomination de 
grand architecte de l'univers. C'est 
cette astronomie mathématique trop 
négligée, trop méprisée de nos jours, 
que nous allons développer, en nous 
gardant bien de toucher à cette astro
nomie qu'on pourrait appeler roma
nesque, qui a tant d'attraits pour les 
esprits incultes, malgré qu'elle ne 
leur apprend rien de réel, et qui 
pourtant les intéresserait peut-être 
encore davantage s'ils possédaient 
réellement la véritable astronomie 1 

mathématique qui doit la précéder. 

L'humanité, la civilisation, la scien
ce, venues du fond de l'Asie orien
tale, semblent avoir suivi le cours du 
soleil et s'être dirigées vers l'occident. 
La mer Méditerranée, qui baigne les 
trois parties du monde connues des 
anciens, l'Asie, l'Afrique, l 'Europe, 
l 'ancien continent a été le lac 
humain par excellence; placée dans 
la plus admirable situation terrestre, 
dans la zone tempérée, plus près de 
la torride que de la glaciale, elle don
nait accès, par les colonnes d'Her
cule, aux vastes horizons nord et sud 
de l'océan Atlantique ; ceux du cou
chant ne devaient être explorés que 
plus tard, alors que l 'humanité plus 
âgée serait devenue plus forte, plus 
instruite et plus audacieuse; c'est 
autour de ce lac humain que se sont 
élevées et développées les nations 
qui ont le plus fait parler d'elles, et 
que se débattront toujours les plus 
grands intérêts humains. 

Les anciens croyaient que la terre 
était plane et n 'en connaissaient 
qu'une petite partie. Maintenant que 
nous la connaissons mieux, nous 
savons qu'elle est complètement ron
de, isolée dans l'espace, et qu'elle 
n'est qu'un point dans l'immensité. 

La Terre, in terra, tellus ou Cybèle 

La terre n'est pasune sphère régu
lière, c'est un sphéroïde renflé à 
l 'équateur par conséquent aplati aux 
pôles, ou mieux c'est un ellipsoïde à 
deux axes inégaux de longueur. 

kil. m. 1. m. 

Le grand axe à 

l 'équateur a 12,756 506 = 3 ,188 4,506 

Son pet i t a i e 

aux pôles a 12,713 042 = 3,178 1,042 

Différence. 43 464 = 10 3 ,464 

Dont moi t i é 

p o u r c h a q u e 
pô le - : 21 782 =r 5 1,732 

L'aplatissement du pôle ou le ren
flement à l 'équateur est de lr293,4 
du demi-grand axe. 

En effet 6.378 k. 253 m. : 21.732 
= 293,4. 

On croit que le pole sud est plus 
allongé et moins lourd que le pôle 
nord, delà les glacesplus épaissesqu^ 
le recouvrent. 

Il serait peut-être plus correct 
de mesurer cet aplatissement en 
partie de demi-petit axe : 6.35G k. 
521 : 21.732 = 292,4. 

Son excentricité = 500 k. ou 25 1. 
environ = lj/12,7 en partie du Ij2 
grand axe. 

Le tour circulaire de la terre à 
l 'équateur, a 40.075 к 713 m., 5.856 
= 10.018 3.713 m. 

Le tour de la terre, en passant par 
les pôles, ou le méridien elliptique 
a 40.000 k. 000 m. 0.000 = 10.0001. 
0.000 m. 

Différence : 75.k. 713 m., 5.856 = 
18 1.3.713 m. 

Le diamètre moyen de la terre, 
considérée comme sphérique, est de 
12.734 k. 774 m. = 3.183 1. 2774~m, 
soit 3.000 lieues en nombre rond. 

Le rayon moyen est de 6.367 k. 
387 m. = 1.500 en nombre rond. 

Ces nombres 3.000 et 1.50Ô lieues 
sont ceux qu'on emploie dans les cal
culs ordinaires. 

Le tour moyen est de 40.047 k. 
85Q m. 7.928. 

La surface de la terre, terres et 
mers, est de 510 millions de kil. 
carrés. 

La solidité de la terre est de 100 
milliards de kilom. cubes = 1 trillion 
ООО milliard de kilom. cubes. 

Le poids de la terre est de 
6.260.000 milliards de milliards de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



kilog, = 6.260.000.000.000.000 mil
liards 000.000.000 kilog. 

La densité de la terre n'est pas 
homogène ; elle va en croissant de 
la surface au centre, sa densité 
moyenne équivaut à 5 fois ir2 celle 
de l'eau. 

E t e n d u e d e l a T e r r e 

TERRES 
Mil l ions d e 

kil . c a r . 

R a p p o r t 
á la sur 

f a c e 
t o t a l e 

Europe: 9,9 1,8 

Asie 42,0 8,2 

Afrique 30,4 6,0 

Amérique du Nord. 24,1 4,8 

— du S u d . 17,6 3,8 
Océanie 11,5 2,1 

135,5 26,7 

MERS 

Océan glacial du Nord 11,0 2,1 
Océan glacial du Sud 20,0 3,9 
Océan atlantique. . . 100,0 19,6 
Océan Indien 68,0 13,3 
Grand océan Pacifi-

175,5 34,4 

374,5 73,3 

135,5 + 374,5 = 510 millions 
de kilomètres carrés. 

26,7 + 73,3 = 100 parties. 
135,5 est un peu plus du quart 

de 510 et 374,5 un peu moins des 
trois quarts. 

P o p u l a t i o n d e l a T e r r e 

R a p p o r t 
& U D e n s i t é 

Mi l l i ons p o p u l a t i o n p a r 
t o t a l e k i l . car . 

Europe. . . . 
Asie 
Afrique. . . . 
Amérique du 

Nord. . . . 
Amérique du 

Sud 
Océanie . . . 

Total. . 

326 23 32,9 
799 55 19,0 
209 14 6,8 

70 

28 
37 

2 
2 

1,469 100 

2,9 

1,5 
3,3 

2,8 

510 millions de kil. carrés con
tiennent 1,469 millions d'habitants. 
1 kil. carré contient 510 fois moins 
= presque 3 habitants. 

A suivre^ 

ZOOLOGIE 

LA CONFERENCE DE MM.LARBALETRIER 

ET CANU 

A U 

P A L A I S D E S R E P T I L E S 
D U M U S É U M ( J A R D I N D E S P L A N T E S ) 

(Suite) 

MESSIEURS, 

« Ce grand lézard que vous voyez 
ici appartient à la grande famille 
des Varans. Comme il est facile de 
le vérifier sur ce beau spécimen, ces 
animaux sont grands forts et vigou
reux, soutenus par de fortes pattes 
à doigts longs mais inégaux armés 
d'ongles robustes ; la queue est lon-
que et pyramidale. 

Le savant Wagler se basant sur 
la disposition des narines a établi 
trois genres parmi les Varans. 

1° les hydrosaures qui ont les 
narines latérales, à l'angle antérieur 
du museau. Le Varan à deux ban
des que vous voyez ici appartient à 
cette section. 

2° Les Polydédales qui ont les 
narines entre les yeux, à la pointe 
du museau. Le type de ce genre, est 
le Varan du Ml ou grand Monitor, 
on le rencontre dans les cours d'eau 
Egyptiens, au cap de Bonne-Espé
rance, au Sénégal, etc. 

3° Les Psammosaures (Psammo-
sauru%) qui ont les narines décou
pées en orifices allongés situés de
vant les yeux. Tel est le Varan du 
désert encore appelé Crocodile ter
restre qui est commun en Egypte. 

« Ici, Messieurs, sont enfermés les 
serpents venimeux Comme vous le 
voyez, on prend toutes les précau
tions possibles pour empêcher la 
fuite de ces hôtes dangereux. 

« En premier lieu vous remarquez 
la Vipère, le seul opbydien nuisible 
de nos climats, elle se distingue net
tement de l'innocente couleuvre par 
sa tête triangulaire, couverte de 
petites écailles, et son cou bien dis

tinct. Chez la couleuvre, au contraire, 
la tête n'affecte pas cette forme 
triangulaire caractéristique ; elle est 
couverte de neuf grandes écailles 
et le cou est très peu distinct. 

« Remarquez ensuite le serpent à 
sonnettes, ainsi nommé à cause du 
bruit produit par le frottement des 
écailles de la queue, qui sont em
boîtées les unes dans les autres, 
comme une série de cornets. C'est 
un des êtres les plus nuisibles de 
la création, il est ovo-vivipare, habite 
les montagnes pierreuses et incultes 
de l'Amérique. Telle est la nocuité 
de ces ophidiens qu'il est défendu 
en France, de les montrer dans les 
ménageries. 

« En Amérique, plusieurs moyens 
sont mis en pratique pour détruire 
ces terribles reptiles. D'abord, l'hom
me lui fait une guerre acharnée, 
ajoutons que souvent c'est lui la vic
time. Les porcs, chose curieuse,sont, 
d'après Franklin, à l'abri des mor
sures des serpents à sonnettes, de 
plus, ils sont très friands de ces 
ophidiens et les mangent avec dé
lice. 

« Voici les grenouilles mugis
santes; comme vous le voyez, elles 
sont presque trois fois aussi grandes 
que nos grenouilles ordinaires. Ces 
étranges batraciens, très communs 
aux environs de New-York, se nour
rissent de petits mammifères et de 
poissons. 

« Ici, les salamandres terrestres, 
urodèles non moins étranges que 
les anciens croyaient incombusti
bles. 

< Plus loin, remarquez ces axo
lotls dont les branchies sont très 
visibles. Ce sont des batraciens du 
groupe des protées, elles ont quatre 
doigts devant et cinq derrière. 

« L'Orvet fragile qui, au premier 
abord, ressemble à un serpent, est en 
réalité un lézard sermentiforme. Eu 
effet, contrairement aux ophidiens 
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il est pourvu de fausses côtes et d'un 
sternum. C'est un charmant reptile 
très répandu dans nos campagnes, 
tout à fait inoffensif et qui doit être 
protégé, car ii détruit bon nomore 
d'insectes nuisibles à nos cultures. 

« Messieurs, il nous sera malheu
reusement impossible d'étudier au
jourd'hui la classe des poissons, car 
le temps nous manque. Nous remet
trons donc cette étude à une pro
chaine excursion. » 

A. L A R B A L É T R I E R et F. C A N U . 

(A suivre.) . 

V O Y A G E E N E S P A G N E 

( S U I T E ) 

IV . 

V a l e n c e e t L Î A R E E L O I U * 

R E T O U R . — L ' O U E S T D E L ' E S P A G N E . 

A S P E C T D E V A L E N C E . — B A L C O N S 

E T S É R É N A D E S . — P A Y S A G E . — 

R E G R E T S P A T R I O T I Q U E S D E L O P E Z . 

— B A R C E L O N E . — C O S T U M E S . — 

CE Q U ' I L F A U T A N O S V O I S I N S . — 

U T I L I T É D U V O Y A G E E T S O U V E N I R 

D O X V I I I E S I È C L E . 

Séville me plaisait et j 'y serais vo
lontiers resté quelque temps. 

Mais on me remit un matin, poste 
restante, une lettre qui me rappe
lait à Paris. Pour éviter, d'ailleurs, 
de faire une seconde fois, en reve
nant, le même voyage, et de m'arrêter 
aux mêmes stations, je me disposai 
à rentrer en France par Valence, 
Barcelone et Perpignan. 

Je dis adieu, sans regrets, au pro
priétaire de la Fonda où j'avais fait 
élection de domicile — Hôlel de 
l'Europe, — propriétaire dont le 
principal soin semblait être, comme 
celui de ses congénères en tous 
pays, d'alléger d'un nombre consi
dérable de réaux la bourse du voya
geur. 

Valence, ville moins grande que 
Barcelone, ressemble moins aussi 
que la plupart des villes importantes 

d'Espagne, à nos cités et, en géné
ral, aux cités européennes. 

Elle est restée bien espagnole. 
Les églises sont immenses. 11 y a 

encore de beaux palais. Le Toros, 
cirque inévitable chez nos voisins 
comme chez nous le théâtre, passe 
pour le plus grand du pays. 

Mais, avouons-le, il manque une 
chose, une chose essentielle à celte 
province pour qu'on puisse y sé
journer agréablement : la propreté. 

La misère aussi, due sans doute à 
l'indolence, est affreuse et repous
sante. Les mendiants vont par es
couades. 

Ici, les espagnoles de la classe 
aisée ne se promènent jamais 
seules. 

Vous verrez les jeunes gens qui 
veulent obtenir, le plus honnêtement 
du monde, la main de celle qu'ils 
aiment, venir sous son balcon et y 
passer de longues heures. C'est bien 
là l 'Espagne de Lesage et de Beau
marchais. 

Je me disais : Gil Blasou Figaro en 
voyage vont se montrer tout à coup 
au coin de quelque rue. 

Si la jeune fille paraît au balcon, 
ils lui adressent la parole. Mais ils 
ne peuvent jamais entrer pour avoir 
une conversation avec elle. 

Ils ne seront guère admis dans la 
maison, si leur recherche est agréée, 
qu'un mois ou deux avant le ma
riage. 

C'est, pour les jeunes cavaliers 
qui soupirent, l'école de la cons
tance. Aussi bien le remède est-il 
ici sorti du mal même. M. Alexandre 
Dumas fils ne l'a-t-il pas dit : 
« Quand les femmes qui avaient dû 
fuir la société honnête se rencontrè
rent quatre ensemble, elles formè
rent un quadrille et les réunions du 
demi-monde commencèrent ainsi. » 
Sous les balcons de Valence égale
ment, comme à la cour des rois 
d'Homère, les prétendants parlent 
entre eux lorsqu'il y a plusieurs de
moiselles dans la maison, échangent 
des confidences et peuvent même, 
si quelques-uns d'entre eux sont 

plus riches d'amour que d'argent, 
se cotiser pour les sérénades. 

De Valence à Barcelone, le site 
est ravissant, et le pays, c'est bien le 
mot, magnifique. 

Un aimable espagnol, Lopez, un 
confrère en littérature dont j 'avais 
fait la connaissance, plein d'idées et 
d'activité pour sa part, parlait avec 
dépit de la négligence, en toutes 
choses, de ses compatriotes. 

— Voyez ! disait-il, et son geste 
même était éloquent!... 

Voyez ! la nature n 'a t-elle pas 
tout fait pour ce peuple? Ici, tout est 
à souhait pour l'artiste aussi bien 
que pour le cultivateur. 

D'un côté, la mer bleue et calme, 
l'air si transparent qu'on s'attend 
toujours à voir là-bas, dans l'azur, 
Majorque et les Baléares. De l 'autre, 
les hautes montagnes dont les ro
chers se colorent de mille reflets 
différents sous les rayons ardents du 
soleil. 

La plaine est couverte d'orangers, 
de figuiers, de caroubiers, de grena
diers, d'oliviers. 

11 ne pleut presque pas en été. 
Mais on a la ressource de creuser 
un puits dans tous les champs, ce 
qui donne à la terre cette fertilité, à 
la végétation cette richesse inouïe 

L'Ebre aussi roule ses eaux à tra
vers cette immense plaine. 

— Il est vrai que ce pays est ad 
mirable, dis-je, réellement émer
veillé. 

— Que mes compatriotes seraient 
heureux, reprenait Lopez, dans sa 
colère justifiée mais comique, s'ils 
étaient moins paresseux 1 Mais non! 
l'espagnol ne veut rien faire. Il at
tend tout de la nature. 

Certes, je pensais comme vous, 
honnête Lopez, quand vous parliez 
ainsi. A vos critiques s'ajoutaient les 
miennes, et je me disais, en vous 
écoutant, qu'il fallait venir là, dans 
le voisinage des anciennes colonnes 
d'Hercule, pour parcourir en train 
express vingt à vingt-cinq kilomè
tres à l 'heure. 

(A suivre). J. A R B O T J X . 
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B L O N D I N 

Arsens Blondin, né à Oviedo (Es-
pagne) en 1853, appartient à une 
famille d'équilibristes. Son père a 
tenu pendant longtemps un des 
premiers cirques de la Péninsule ; 

Depuis l'âge de 

cinq ans , il appar

tient à ce rude m é 

tier , à six. ans il 

commença à appren

dre la musique. Juan 

Blondin , son père 

ne le quittait pas 

d'un in s t an t , dési

reux d'en faire un 

élève remarquable 

et un digne succes

seur. 

son frère est en ce moment même à 
Fernambuco, avec ses deux soeurs 
(Isabelle et Angele) et le plus jeune 
des frères, Manuel,lequel est,d'après 
Arsens Blondin, le plus fort de toute 
la famille. Le petit Manolo viendra 
dans deux ou trois ans à Paris. Ar
sens nous promet des merveilles, 
tout le monde voudra le voir, ce 
sera comme pour les petits Canâsas 
aux Folies-Bergère. 

Arsens Blondin est un véritable 
artiste doublé d'un homme de cœur, 

le fait suivant va le prouver. Le di
recteur de l 'Hippodrome, chez le
quel il était engagé, avait promis ou 
lui avait laissé promettre son con
cours pour une fête donnée en fa
veur des écoles laïques; quelques 
jours avant cette représentation 
l'honorable directeur eut quelques 

ARSENS BLONDIN 

scrupules; il craignait soit un in
succès— ou un petit préjudice pour 
son entreprise, et pr iapar suite Arsens 
d'opter entre son entreprise payée 
ou la représentation gratuite. — Ce 
dernier ne balança pas, et les Buttes-
Chaumont, où la fête pour les écoles 
se donnait, furent témoins de son 
succès; les représentations offertes 
par Arsens Blondin produisirent en
viron 60,000 fr. : un beau denier 
pour les écoles ! 11 est vrai que MM. 
Cattiaux et Guichard, nos deux 

sympathiques conseillers munici
paux lui rendirent le succès facile 
pour lu i , et productif pour nos 
écoles, en annonçant magnifique
ment ces deux représentat*ons. 

Ils rirent offrir à M. Arsens deux 
spleridides médailles en or pour 
son gracieux concours. 

La médaille of

ferte par M. Cat

t iaux est d'un plus 

petit module que celle 

de la Mairie. La fi

gure de la Répu

blique y est repré

sentée sous les traits 

d'une Française, on 

a échappé à ces types 

grecs ou romains si 

peu en rapport avec 

les visages mutins de 

nos jeunes filles ou 

de nos sœurs. 

Voilà un concours précieux ! en
viron 60,000 fr. aux caisses des 
écoles et à la Société laïque, d'appui 
fraternel. Blondin méritait mieux, 
aujourd'hui qu'on décore, avec rai
son , les citoyens qui contribuent, 
dans la mesure de leurs moyens, à 
la diffusion de l'Instruction publi
que, Blondin méritait certainement 
les palmes académiques et M. Du-
vaux, notre nouveau ministre, répa
rera cet oubli; pour ce, il suffit, croy
ons-nous, de le lui signaler. C'estfait. 
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Arsens est musicien, horloger, 
mécanicien et inventeur. Musicien 

3 

il a obtenu un deuxième prix de 
violon au Conservatoire de Madrid 
où il entra à l'âge do douze ans. 
Comme il le dit lui-même, la mu
sique c'était son « Idéa »; il joue du 
piano, piston, des deux pistons 
(deux embouchures), du violon, de 
l'ocarina, etc., etc. 

Horloger, il a fondé, à la suite de 
ses voyages, lors de son retour à 
Madrid, une bonne maison d'horlo
gerie, rue Jerdinez, n. 16. Inven
teur, il a modifié l'ocarina, le double 
pi4on, etc., etc. 

Au demeurant, Blondin est un 
petit homme de I m. 60 environ, 
figure agréable, sympathique dès le 
premier abord, les c'ieveux sont 
cliâtaiu clair, la barbe un peu rouge, 
eu un mot, ]'en?emble de l'équili-
briste se tient parfaitement d'a
plomb et on comprend que le mus
clé qu'on a en face de soi, a pu 
traverser la Seine en deux, minutes, 
sur un fil de fer, à vingt mètres en
viron de hauteur. Nous donnerons 
dans notre prochain numéro les dif
férents exercices d'Arsens Blondin. 

JEAN F O U L A G E . 

M-^TF4> 

LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 

FABRICATION DE LA BIÈRE 

La bière est connue depuis fort 
longtemps ; les anciens Egyptiens 
la signalent sous le nom de VIN 
D ' O R G E . 

Comme industrie, on peut consi
dérer la fabrication de la bière sous 
deux points de vue distincts .-

1° Décrite d'une façon tout à fait 
rigoureuse et minutieuse, dans tous 
ses détails, et pouvant servir de guide 
aux brasseurs. Ce n'est pas là le 
point de vue qui doit nous occuper. 

2° Nous pouvons décrire l'indus
trie de la bière d'une façon plus 
sommaire, plus pittoresque pour 
initier nos lecteurs à cette intéres

sante fabrication qui prend tous les 
jours un développement plus consi
dérable. 

Mais, le sujet est vaste, et les co
lonnes dujournal ne nous sont pas ex
clusivement réservées, aussi, je décri
rai sommairement cette fabrication, 
renvoyant noslecteurs que cette ques
tion intéresserait à l'intéressant ou
vrage de M. Louis Figuier, les Mer
veilles de l'Industrie. (1) 

Pour faire de la bière jl faut : une 
céréale, du houblon, de Veau et un 
ferment. 

Le houblon est une plante vivace 
de la famille des Urticées, très cul
tivée en Alsace, (fig. 1) il donne 

que la formation de la diastase qui 
elle-même transforme l'amidon du 
grain en sucre. Ceci fait, on dessèche 
le grain germé pour arrêter la ger
mination ; celte dessication doit se 
faire à une température de 80°; mais, 
si on pDrlait tout de suite à cette 
température, on transformerait l'a
midon en empoi; aussi se sert-on de 
bâtiments spéciaux appelés iourail-
les. Le grain est placé sur un pre
mier étage où il est soumis à une 
température de 40°, ensuite on le 
fait descendre sur le second (60°) et 
enfin on le laisse tomber sur l'étage 
le plus inférieur où h dessication se 
fait à 80" (fig. 3). 

à la bière sou goût amer caractéris

tique, et,par le tannin qu'ilrenferme, 

empêche l'altération du liquide. 

Le M A L T est obtenu par la germi- | 

nation de l'orge. La céréale est d 'a

bord mouillée pour la ramollir, ce 

qui se fait dans une cuve spéciale 

(flg- 2.) 

On procède ensuite à la germi
nation proprement dite qui provo-

(1) Les Merveilles de l'industrie, par 
L. Figuier. Les Industries alimentaires, 
La bière. Furne-Jouvetjet C ^ , éditeurs, 
45, rue^Saint-André-des-Arts. 

Plus la température du tour alliage 
est forte, plus la bière est colorée. 
Ensuite on procède au broyage du 
malt ; d'abord on enlève les germes 
en faisant jouer l'orge sur un cône 
en pierre muni d'une gouttière, cône 
sur lequel s'en meut un autre plus 
petit qui sépare le germe par pres
sion. Ceci terminé, on broie le malt 
entre des cylindres cannelés. 

Ces opérations terminées, on pro
cède au brassage ou saccharification 
qui a pour but de traiter le malt con
cassé par l'eau chaude. 

Deux méthodes : 
1° Par infusion, 
2° Par décoction. 
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Aujourd'hui c'est la première qui 
domine. Le brassage se fait dans 
une cuve spéciale appelée cuve-ma
tière (tig. 4) qui est pourvue d'un 
double fond perforé, un tube amène 
de l'eau chaude sur le double fon 1 ; 
il faut agiter le mélange pour régu-

dans une chaudière spéciale (fig. 7). 
Pouf les bières qui doivent être con
sommées de suite on met 300 gr. da 

ÀRAYCR FT . 

A .4. 

lariser le phénomène du brassage ; 
or,dansles petites brasseries, on pro
duisait cette agitation avec des four-
guets (fig. 6) ; dans les grandes bras-

séries on a des agitateurs mécani
ques, (flg. 5). 

Le malt épuisé par l'eau chaude 
est appelé drèche, il sert à la nour
ri ture des bestiaux. 

Ensuite on procède au houblon-
nage ; 

On fait bouillir le liquide obtenu 

houblon par hectolitre, pour celles 
qui doivent voyager on élève cette 
quantité à GOOgr. Dansl 'unet l'autre 
cas, on met toujours le houblon en 
trois fois, la dernière portion une 

demi heure avant la fin de l'opéra
tion. 

On cuit de 2 à 10 heures suivant 
qu'on veut une coloration claire ou 
foncée. 

(A suivre). A. LARBALETRIER-

LES RACES HUMAINES 
DIT PLATEAU CENTRAL DE LA FRANCE 

(Suite) 

RACE JUIVE 

C'est une race très mêlée; elle 
ressemble aux Arabes avec un pro
fil encore plus busqué,une partie 

sous-nasale du visage, le plus sou
vent, plus réduite encore. Parmi les 
Juifs, on rencontre des types fort 
divers, car ils se sont mêlés avec les 
Phéniciens, les Egyptiens, les Nègres, 
les Mongols et les Aryens. On trouve 
donc chez eux des types très élevés 
et des types extraordinairement dé
gradés. Les Juifs sémites supérieurs 
sont les Juifs babyloniens, ils sont 
encore reconnaissables de nos jours 
et tranchent fortement par la no
blesse de leurs traits et de leur 
maintien avec les Juifs mêlés do nè
gres et de presque tous les détritus 
humains de la race inférieure. Il 
existe en Afrique des Juifs noirs qui 
sont simplement des nègres conver
tis au Judaïsme. 

Au contraire, les Juifs blonds et 
de grande taille de l'Allemagne et 
de l'est de la France, sont simple
ment des Teutons ou Allemands con
vertis au Judaïsme. 

On rencontre beaucoup de ces 
Juifs allemands, dans le haut com
merce de nos villes du centre, ils 
sont bien plus Européens par leurs 
idées, leurs manières d'être, leur in
différence religieuse que les Juifs sé
mites; ils sont aussi plus intelligents. 

M. le docteur Pruner-Bey a dé
montré, à l'aide de documents irré
futables, que les Juifs blonds des
cendaient tous de latribu allemande 
des Chazurds qui embrassa la reli
gion juive vers le v in 6 siècle de no
tre ère. 

En Allemagne, beaucoup de ces 
pauvres Aryens, qui se croient Juifs, 
s 'estiment bien heureux s'ils peu
vent aller mourir à Jérusalem; c'est 
ainsi qu'il se fonde, dans cette ville, 
une colonie de Juifs Aryens. La ma
jeure partie des Juifs du centre et du 
midi d e l à France n'est pas aryenne, 
mais bien sémite, elle n'appartient 
même pas au type juif supérieur ou 
babylonien, mais bien au type mêlé 
et dégradé. Il faut en excepter les 
négociants juifs de nos grandes villes 
qui ne sont juifs que de religion, 
mais très souvent allemands de race. 
Il se font remarquer pa r un esprit 
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plus conciliant, plus large et moins 
intéressé en affaires; cependant, ils 
réussissent fort b e n à cause de leur 
esprit d'ordre qui est remarqua
ble. Les Juifs, sémites de race, se 
trouvent dispersés un peu partout, 
ils n'ont même pas tous conservé 
leur religion, et des populations en
tières d'origine juive, sont mainte
nant chrétiennes. J'aurai occasion 
d'y revenir en traitant plus particu
lièrement du Plateau Central. 

Les Etrusques ou Toscans d'Italie 
sont sans doute formés de bien des 
races, c'est ce que pensent mainte
nant linguistes at historiens ; cepen
dant on est assez d'accord pour y 
voir un mélange d'Aryens et de Sé
mites; ils semblent avoir joué un 
rôle dans le midi de la France, vers 
la fin de l'âge du bronze, et même 
après. 

On a désigné sous le nom ù'Ibè-
res les anciens habitants de l'Espa
gne et du Sud de la France, mais, 
en réalité, on ne sait rien de positif 
à leur sujet. Il semble que ce soit un 
mélange de Sémites, de Mongoloï
des, de Basques et d'Aryens des 
premiers temps. 

Pour ce qui est des Basques, dont 
nous avons déjà parlé, ils semblent 
au moins renfermer maintenant 
deux races, et on ne peut encore 
dire s'ils sont primitivement une tri
bu sibérienne venue à l 'époque qua
ternaire, ou une race spéciale d'Amé
rique qui aurait émigré à une période 
antérieure, alors qu'un continent 
établissait un passage entre l'Ancien 
et le Nouveau-Monde. Il y a encore 
là d'immenses recherches à faire, qui 
n'aboutiront que si on veut bien 
faire abstraction de l'esprit de parti 
et des préjugés individuels qui doi
vent rester étrangers à toute recher
che scientifique. 

Les Basques, malheureusement, 
loin de comprendre qu'ils sont main
tenant une nation très mêlée, qu'ils 
doivent leur intelligence actuelle au 
sang aryen et sémite, et non à la bar
bare et primitive peuplade allophyl-
lienno qui leur a laissA son informe 

langage, les Basques cherchent à 
prouver que la horde escaldunienne, 
dont ils n'ont guère hérité que des 
mots, était supérieure, admirable
ment douée, plus intelligente que les 
autres races. 

La langue basque est là pour réfu
ter de telles extravagances ; elle est 
un monument de la manière dépen
ser de l 'homme primitif et paléon-
thologique, un monument d'une 
mentalité incomplète que nous ne 
comprenons même plus. 

A ce point de vue, c'est peut-être 
l'antiquité la plus précieuse que nous 
ait légué le passé. Si les Basques ac
tuels sont une nation sympathique 
et intelligente, c'est aux Sémites, 
aux Gaulois et aux Goths qu'ils le 
doivent; ils ont eu un m a l h e u r : 
celui de conserver un idiome primor
dial et allophillien opposé a tout dé
veloppement ultérieur de la pensée, 
à toute exposition nette et précise, 
à toute rédaction scientifique. Il faut 
déjà consacrer une partie de son in
telligence à apprendre cet idiome 
devenu énorme par les apports suc
cessifs de nombreux sièclesbarbares, 
et, comme le chinois, il est un em
barras et un fléau pour la pensée, 
une surcharge et un fardeau pour 
la mémoire, mais pour le psycholo
gue, pour l'anthropologiste, il cons
titue une relique inestimable, ne fût-
ce que par cette raison qu'il nous 
démontre d'une manière évidente 
que, sur notre propre sol, la pensée 
humaine n'a pas toujours été ce 
qu'elle est maintenant et qu'elle a 
revêtu une forme aussi différente de 
la nôtre que celle des habitants de 
Mars ou Jupiter, s'ils existent. 

GROUPE IV 

A R Y E N OU INDO-GERMA IN. 

Les Aryens semblent descendre 
de ce grand groupe humain que j ' a i 
désigné sous le nom de Leptoproso-
piens et dont j ' a i fait aussi dériver 
les Sémites. Pour ce qui est de l'o
rigine de ce groupe si important, je 

ne serais pas éloigné de penser 
qu'il a pu se développer par voie de 
perfectionnement, aux dépens d'un 
type antérieur à face plus allongée 
que celle des Mongols, mais encore 
un peu large, groupe qu'on pourrait 
désigner sous le nom de Mésoproso-
piens et dont les Dravidicns de l'In
de, et quelques peuplades de l'Amé
rique du nord fournissent de bons 
exemp'es, bien que ces races n'aient 
probablement aucune parenté direc
te entre elles. 

Ce nom de Alésoprosopiens que je 
propose signifie : hommes à face de 
largeur moyenne, par opposition aux 
Leploprosopiens ou hommes à face 
mince et aux PacJtyprosopiens des 
races à face massive et large, com
me les races noires et les races 
mongoliques. 

Diagnose : 
Cheveux ondulés ou lisses, fins, 

variant du blond très clair au châlain 
presque noir en passant par tous les 
tons, à section régulièrement ellipti
que, avec une faible différence dans 
les longueurs des axes de l'ellipse 
produite par la section. 

Système pileux peu fourni sur le 
corps, abondant sur la tête, c'est-à-
dire qu'il y a chez certains rameaux 
beaucoup de barbe et de cheveux. 

Peau blanche ou légèrement colo
rée par la lumière, joues souvent 
roses et vermeilles à cause de l'abon
dance du sang artériel, muqueuses 
vermeilles au lieu d'être plus ou 
moins violacées comme dans pres
que toutes les autres races. Aréoles 
des seins et organes génitaux moins 
foncés, ou même, d'une nuance ana
logue au reste du corps. Système pi
leux très peu abondant chez la fem
me, parfois nul sur corps, belle 
chevelure, différences sexuelles se
condaires considérables. 

Tête dolichocéphale à dotichocé-
phalie frontale, mésocéphale ou bra-
chyséphale à brachycéphalie occipi
tale, suivant les races. 

i 

I Visage ovale, pommettes ordinai
rement peu marquées, nez droit, 

I aquilin ou légèrement concave, beau 
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front Lien développé ou médiocre > 
menton bien marqué, parfois un peu 
effacé ; taille élevée ou moyenne ; 
corps bien cambré, forte muscula
ture. Cerveau bien développé, très 
gros, très plissé, nerfs petits. 

C'est la plus intelligente de toutes 
les races humaines, c'est elle qui a 
créé presque toutes les civilisations 
supérieures, et, particulièrement, la 
civilisation européenne. Elle ne se 
montre, en France qu'à l'âge de la 
pierre polie. C'est à elle qu'est due 
cette civilisation 

On a prétendu que cette race était 
plus faible que les autres à cause de 
ses cheveux blonds, de sa peau très 
blanche et de ses yeux bleus, c'est 
une absurdité dont les anthropolo-
gistes sont revenus depuis longtemps. 
Singulières races affaiblies, en effet, 
que ces indomptables Gaulois, que 
ces Germains, que ces terribles Wi 
Kings, la terreur du moyen-âge ! 
Nulle race n'ajamais fait preuve d'une 
aussi indomptable énergie. 

A. Romou. 
Docteur ès-sciences. 

(A suivre). 

B I B L I O G R A P H I E 

DES CHIENS ANGLAIS 

DE CHASSE ET DE TIR 

Et leur dressage a la portée de tous 

Par Paul Gaillard (1) 

Le nouvel ouvrage que nous pré
sente aujourd'hui M. Paul Caillard est 
entièrement appelé au plus grand suc
cès. En effet, si quelqu'un était en si
tuation de parler des chiens anglais, 
de rotracer leurs diverses origines, de 
les suivre dans leurs filiations, comme 
leurs aptitudes spéciales, c'était cer
tainement celui qui s'était fait le pro
pagateur infatigable de ces animaux 
en France. 

M. Caillard nous parle d'abord des 
chiens de chasse à tir, setters, Gor
don, pointers, èpagneuls,retrievers, 
etc. 

Ensuite, il nous raconte quelques 
anecdotes fort bien choisies sur les 
chiens de nuit, et enfin termine par le 
adressage des chiens anglais, partie 

(1) Chez F i r m i n - D i d o t et C", 50, rue Jacoli, 
— Paris , 1882 . 

éminemment pratique qui comprend 
les leçons à la maison, dans les 
champs, à la promenade, du dressage 
au rapport, et enfin du dressage des 
petits épagneuls 

L'ouvrage est précédé d'une char
mante préface de M. le marquis de 
Cherville. 

En un mot, le nouveau livre que 
publie aujourd'hui la librairie Firmin-
Didot, est un ouvrage utile et at
trayant que nous ne saurions trop 
recommander à nos lecteurs. 

L'ESPAGNE D E S GOTHS E T D E S ARABES 
P A R G-ELAY. 

Ce volume est un résumé de l'his
toire des populations de la Péninsule 
hispanique sous les Goths et sous les 
Arabes. Divisée en 14 chapitres, cette 
histoire commence par des considéra
tions sur la formation du caractère es
pagnol, sur l'Espagne sous les Car
thaginois et sous les Romains, puis 
dans le chapitre III, l'auteur aborde 
les invasions garmaniques et la fonda
tion de l'empire Goth. Ce court énoncé 
historique se termine par la prise de 
Grenade, par Ferdinand et Isabelle. 
Ornée de jolies gravures sur bois, cette 
histoire est un ouvrage de vulgarisa
tion fort intéressante àlire et qui certes 
trouvera de nombreux acheteurs. 

ALB . L. 

LES GRANDES EXPLORATIONS 

L a Miss ion du c a p i t a i n e G-allieni 
D A N S L E H A U T N I G E R E T A S É G O U 

(Suite) 

III 

Coup d'œil rétrospectif sur les ré
sultats des différentes missions 
précédentes. 

Le voyage de M. Mage, dont nous 
avons précédemment entretenu nos 
lecteurs, avait eu pour résultats de 
faire connaître le pays dans son en
semble. Mais ces données topogra
phiques étaient douteuses. On sait 
que le lieutenant Mage avait accom
pli la plus grande partie de son 
voyage aux côtés d'Ahmadou, fils 
d'El-Hadj-Omar, dont il n'avait ni 
les talents militaires ni le prestige 
religieux, pendant sa campagne 
contre les Malinhès et les Bambar-

ras; et, vu l'état anarchique du 
pays, il n'avait pu prendre des ren
seignements assez exacts et circons
tanciés. 

Il avait dû s'arrêter à Kita et avait 
été forcé de négliger l'exploration 
des vallées du Bakhoy et du JBaoulé, 
affluents très peu connus du Séné
gal. 

Onn'avait aucune notion certaine 
sur les populations voisines de Ba-
foulabé ( 1 ) , non plus que sur celles 
des régions de Mourgoula et de Ba
mako. 

Les nègres Toucouleurs, produit 
du croisement des Yoloffs ou Sèreres 
de Sénégambie avec les Peuls (2), 
musulmans fanatiques et cruels,dé
voués à Ahmadou, étaient considé
rés comme nos plus dangereux en
nemis. 

Ces nègres sauvages, bien que 
toujours en guerre entre eux, ont, 
depuis la fin du dix-septième siècle, 
fondé de grands empires, entre au
tres ceux de Segou, du Bondou, du 
Foutah: qui ont atteint un degré 
de civilisation relativement avancé 
et qui sont parvenus à un état de 
prospérité remarquable sous El-
Hadj-Omar. 

Au contraire des Toucouleurs, les 
Malinkès et les Bambarras, (3) que 
les premiers ont subjugués, tentaient 
de secouer le joug pénible d'Ahma
dou et nous appelaient de tous leurs 
vœux. 

Déjàà Bamako, marché considéré 
comme de très haute importance 
pour notre commerce, l'influence 
des chefs bambarras contrebalan
çait d'une façon sérieuse la puis
sance du sultan de Ségou. 

Dans le Fouladougou, peuple de 
Malinkès et de Peuls croisés, on sui
vait l 'exemple des indigènes du 

(1) Bafoulabé à 130 kilomètres de M e 
dine, au confluent du Bating et du Ba
khoy. 

(2) Paul-Bé : les rouges. 
(3) Les Malinkès ou Mandingues et 

les Bambarras sont les premiers habi
tants du pays entre le Sénégal et le 
Haut-Niger. 
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pays Tambarras et du Bakhoy et les 
habitants voyaient avec plaisir nos 
tentatives d'Etablissements dans leur 
contrées, sentant combien notre 
appui pourrait leur être utile contre 
les conquérants Toucouleurs. 

Monsieur Gallieni fut alors chargé 
avec Monsieur le lieutenant Val-
lière (1) de faire une excursion sur 
ces territoires. La mission, très peu 
nombreuse, s'acquitta de sa tâche, 
malgré de grandes difficultés. 

Elle avait pour but de dresser l'i
tinéraire d'une route entre Médine 
et Bafoulabé; les voyageurs devaient 
choisir un emplacement favorable 
pour la construction d'un poste au 
confluent du Bafimg et du Bakhoy, 
ils devaient, en outre, entrer le plus 
possible, en relations avec les Maa-
dingues vers le Niger. 

Malgré un hiver rigoureux pour 
le pays et des pluies exceptionnelles, 
la Mission aboutit heureusement et, 
bien qu'en proie aux fièvres perni
cieuses, les explorateurs rapportè
rent des notes complètes qui devaient 
permettre de jeter les jalons d'une 
nouvelle et plus importante expédi
tion. Ils avaient dressé l'itinéraire 
complet de la route suivie le long 
du fleuve et obtenu des habitants la 
concession gratuite d'un terrain, pour 
la construction d'une porte au con
fluent du Balïng. . 

De plus, succès énorme et dont 
les résultats devraient être considé
rables, ils ramenèrent avec eux des 
chefs, des parents ou des représen
tants de chefs maures du Bambouk, 
du Bakhoy, du Fauladougou, du 
Rita et même de Bamako (2) Tels 

(1) Une erreur typographique nous a 
fait dire dans notre avant-dernier nu
méro le Lieutenant Vallica au lieu de 
Vallière. C"est ce dernier nom qu'il faut 
lire. 

(2) Entre autre, Daramané, neveu du 
chef de Bamak Hrahinia et Hrahiniané, 
lïts du chef du Kita, Mamady-Ceré, chef 
Tambara, dont nous avons précédem
ment parlé et qui ont accompagné le ca
pitaine Galliéni dans sa seconde explo
ration. 

étaient les résultats de cette expé
dition accomplie à près de 20 an
nées d'intervalle. 

Jusqu'à Mage nous n'avions eu sur 
ces pays que les données incertai
nes et parfois embrouillées de l'infor
tuné Mungo Park; après Mage U 
restait beaucoup à faire encore et 
maintenant on possédait assez de 
renseignements pour oser affronter 
les dangers d'une grande expédition 
afin de dévoiler complètement cette 
fois les mystères de cette contrée. 

(A suivre). C. L 

La Rédaction est, nos lecteurs l'ont 
certainement compris, étrangère à 
une petiie noie qui a paru la semaine 
dernière en têle de la conférence des 
reptiles. 

Récréations matlMatips 

Un enfant jouai t avec des billes 
(il en avait au moins cent , mais pas 
plus de quatre cents) ; quand il les r a n 
geait par las de 13 il en res ta i t tou
jours 9, et par tas de 17 il on restai t 
toujours 14. 

Combien l 'enfant avai t - i l de billes? 

Solution du dernier problème : 

Si nous, appelons x le chiffre des 
centaines, y le chiffre des dizaines et 
z le chiffre des uni tés , nous aurons lea 
trois équations suivantes : 

y1
 ~ x z 

z = ccy 

1 1 2 

x y z 

Résolvant ces trois équations on 
t rouve : 

x = 2 y = 4. z = 8 

' Le nombre cherché est donc 2 4 8 -

S O L U T I O N S J U S T E S . — MAI. G. Ayrault, 
21, rue Cujas. — R. P . , 31, rue des Ber
nardins. — Henri V., au lycée Saint-
Louis. — Z., à Orléans. — F . R., à Or
léans. — Stanislas L., à Bordeaux. — 
Un candidat à Polytechnique. — Un 
barbiste. — Deux marseillais. 

A. BRUNEI'. 

C O R R E S P O N D A N C E 

M. G. Pér in , à Saint-Mihiel . — 
Voici la solution détaillée du pro

blême de Géométrie que vous nous 
avez prié de résoudre : 

A o H B 

e 

M 

Soit P la position occupée par la 
bille à l 'intérieur du plan horizon
tal, limité par le rectangle ABCD. 
Pour revenir à son point de départ, 
après avoir touché les qualres côtés 
de ce rectangle, nous démontre
rons : 

I o Que cette bille doit suivre un 
chemin tel qu'il forme le pér imè ' re 
d'un parallélogramme ; 

2° Qu'elle doit suivre toujours 
une direction parallèle aux diago
nales DB et AG du rectangle ABCD. 

Nous allons prouver d'abord que 
PH est le prolongement de PE. Pour 
cela nous abaisserons du point P sur 
les côtés AB et AD, les perpendicu
laires PO et PI, en remarquant que 
les angles d'incidence et de réflexion 
de la bille étant égaux par hypo
thèse, les triangles rectangles : PIE, 
EDF, FCG, GBH et HBO ont leurs 
angles égaux chacun à chacun. Mais 
dans le triangle rectangle OPH, 
OHP est le complément de HPO; 
ce dernier angle a donc aussi pour 
complément IPE. Dès lors les trois 
angles IPE, IPO, OPH valent ensem
ble deux angles droits donc E P et 
PII sont en ligne droite. 

Ceci posé, prolongeons les côtés 
EF et BC jusqu'à leur rencontre en 
M; les deux triangles FCM, FCG 
sont égaux, car ils ont un côté com
mun adjacent à deux angles égaux. 
Par suite FMC = FGC = HGB, con-
séquemment HG est parallèle à EF. 
Nous démontrerions de même que 
FG est parallèle à EH, donc le che-
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min que doit suivre la bille est 
bien le périmètre d'un parallélo
gramme. 

3° Les triangles FCG, F CM étant 
égaux, GC = CM. Les deux triangles 
rectangles FCG, EHA étant ainsi 
égaux (hypoténuse et angles égaux 
ch. à ch.) les lignes CG et AE sont 
égales puisqu'elles sont opposées à 
des angles égaux dans des triangles 
égaux. Par suite AE — GM. 

Le quadrilatère AEMC a, dès lors, 
deux côtés égaux et parallèles : 
C'est donc un parallélogramme, et 
EF est parallèle à la diagonale AC. 
Nous prouverions de même que EH 
et FG, sont parallèles à DB. 

De plus, nous allons démontrer 
que le chemin parcouru par la bille 
est égal à la somme des deux dia
gonales du rectangle.Eu effet,AEMC, 
EM — AC ; mais nous savons que 
dans le parallélogramme FM = FG 
donc EF + FG = AC, et par suite 
EF + FG + GH + HE = 2 AC ou 
AC + BD, 

Remarque. — Le problème pro
posé a deux so r t i ons , car on peut 
supposer que la bille P soit lancée 
aussi dans une direction parallèle 
à AC, ce qui alors donne une se
conde solution. Dans ce second cas, 
elle parcourrait le périmètre d'un 
autre parallélogramme représenté 
en lignes ponctuées sur la figure, 
et dont les côtés seraient encore pa
rallèles aux diagonales du rectangle 
ABCD. Q. E. D. 

2 ° La fumée de tabac qui s'échap
pe de la bouche avant l'aspiration 
ne différant de celle que l'on rejette 
par l 'expiration que par la quantité 
de vapeur d'eau et d'acide carboni
que qu'elle contient, et qai lui a été 
cédé par le fluide sanguin, la fumée 
doit, en grande partie, son change
ment de coloration à la présence de 
ces deux corps. 

3° La méthode que vous avez em
ployée pour résoudre le problème 
de M. X. est fort bonne, et les résul
tats obtenus sont parfaitement exacts 
ainsi que vous pourrez vous en con
vaincre par la vérification. 

Problème de M. L. G, à Rouen. — 
Le poids spécifique du platine étant 
égal à 22, celui du fer à 7,8 on demande 
quel rapport il doit exister entre les 
longueurs de deux cordes, dont l'une 
serait en platine et l'autre en fer, et 
tontes deux de même section, pour 
qu'elles soient à l'unisson quand on 
les tend également (La solution de ce 

problème sera donnée dans notre pro
chain numéro). 

M. P>. à Belleville. — Pour répon
dre d'une façon précise à votre lettre, 
il nous faudrait avoir, au préalable, 
des détails plus précis sur votre appa
reil. Quant à l'automoteur Viandier, 
s'il en a été parlé dans la Science, c'est 
à une époque déjà éloignée de nous ; 
Par suite nous ignorons complètement 
les promesses qui ont été faites, à ce 
sujet, aux lecteurs de notre Journal. 

M. M. Rue du faubourg R. 19, à 
Dijon. Si vous voulez bien nous en
voyer la solution détaillée du problème 
en question, nous nous chargeons de 
vous trouver la faute (de raisonnement 
ou de calcul) qui vous a conduit k une 
réponse fausse. 

M. Il .Instituteur, à Villeneuve. — 
Votre première Lattre sur le Télémètre 
Labbez n'ayant pu être retrouvée, nous 
vous prions, en conséquence, de vou
loir biea n o u 3 donner à nouveau des 
détails sur votre appareil. 

Un lecteur A n o n y m e - — Nous 
avons le regret de vous apprendre que 
ce n'est pas notre solution qui est fausse 
mais bien la vôtre. En effet : « Si mon 
camarade me donnait 17 fr. j'aurais la 
moitié de plus que lui • signifie j 'aurais 
la moitié de plus que ce qu'il possède 
actuellement, c'est-à-dire de la somme 
rapportée du marché. D'ailleurs la 
solution du problème tel que nous l'a
vons résolu peut se vérifier facilement; 
de plusles nombresquenousavonstrou-
vés sont aussi ceux de M. X à Belfort; 
enfin nous avons reçu une douzaine 
de solutions justes et parmi les solu
tions fausses, nous n'en n'avons pas 
trouvé une qui donne les nombres î ue 
vous indiquez dans la vôtre. 

Pour ca qui regarde notre collabo
rateur. M. D. vous aviez parfaitement 
raison. Vous trouvez qu'on ne peut 
voir là une coquille; effectivement, il 
faudrait être aveugle pour ne pas en 
voir deux. 

M. X... à J.. . — Il n'y a pas du tout 
incompatibilité entre les trois équa
tions mais une simple faute d'imores-
sion. La copie portait : . . .p lus 2 FOIS 
l'inverse de celui des unités (ce qui 
équivaut à dire l'inverse de la MOI
TIE du chiffre des unités) tandis qu'il 
a été imprimé : plus l'inverse de 
CELUI des unités. Il est évident que 
vous deviez quand même arriver à un 
résultat exact. 

M. C. R. Rue Jacquemont,10à Paris. 
— La solution de votre problème est 
inexate. Voici maintenant l'énoncé du 
problême que vous avez eu l'amabilité 
de nous adresser ; 

Lasomme de deuxnombres est 4551, 
et le petit nombre est égal à leur diffé
rence ; on demanda quels sont ces 

deux nombres ! (La solution sera don
née la semaine prochaine). 

M. J. Escudier, à X. —Vos problê
mes seront publiés dans notre prochain 
numéro. 

A. BRUNET. 

Adresser toutes les communications 
aux bureaux du Journal, 55, rue Mont
martre. 

MM. A. Larbalétrier et F. Canu. 
rédacteurs aux Journaux populai
res illustrés, feront, le dimanche 17 
septembre, une excursion paléonto-
logique publique aux Galeries de 
Géologie du Muséum (Jardin des 
plantes). 

Ils examineront les restes des ani
maux fossiles, les grandes décou
vertes de Cuvier, et insisteront prin
cipalement sur les théories de la 
formation de la terre et les doctrines 
transformistes. 

Nos lecteurs qui voudraient les 
accompagner sont priés de se trou
ver, à deux heures précises, à la 
grande porte d'entrée du Jardin des 
plantes. 

N.-B. — En cas d'absence de M. 
Larbalétrier, la conférence serait faite 
par M. Canu. 

INSENSIBILISATEUR DUCHESNE 

E x t r a c t i o n d e i dents sans douleur, con
s e r v a t i o n e t g u é r i s o n des dents par l'auri-
fication à LoanoBASBC. 

Pose de dents et dentiers S A N S PLAQUES 

( b r e v e t é s ) , l a i s sant le palais l ibre, n'alté
rant ni l e s e n s du goût , n i la prononciation, 
45, r u e de L a f a y e t t e . 

L E D O C T E U R C H O Î T É 
Offre g r a t u i t e m e n t ; » tous nos lecteurs la 7 m l 

édition de son T r a i t é d e M é d e c i n e prat i 
q u e , dans lequel U expose sa méthode consa
crée par 10 années de succès dans les hôpitaux 
pour la guérison des m a l a d i e s c h r o n i q u e s 
d a t o u s l e s o r g a n e s , et des h e r n i e s , h é -
m o r h o ï d e s , g o u t t e , p h t h i s i o , a s t h m e , c a n 
c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d a v e s s i e et de 
m a t r i c e , etc. Adresser les demandes, quai St 
Michel, 27, Paris . 

rendre une bout GASTRALGIES, DYSPEPSIES. f.RiVfLL] 

e Gérant: BOUDARD. 
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B № t i l С ю ш н ц J L t t f l u j m a n Нет à 5 0 " 

I i n t « Uruuaa *г garantiza, ttnduM l a x m a n a e s p r i x a a t L o n d r e s . 

1 . GÜÍN A R D # er 
8, дтжкиж M l ' o í í x a . . g 

j (Хн /*«* d< ¿6 rw« (2e VXchelU) 

S P E C T A C L E S D E L A S E M A I N E 

fr. franco de Port et d'Eznba.lla.çro, 
G L A C E F O R T E , c a d r e Or l i n 1 * 3 2 s u r 0 " 8 i 

C a s s a g a r a n t i e LEVENS, 9,r de l'Échelle, P a n » . 

S a i s i r a î l e C o n f i a n c e f o n d e e e n 1 8 2 7 (FABRIQUE). 

8 0|0 T H É A T - F R A N Ç A I S Le Demi-Monde. 
§ olo ODÉON . — Mariage d'André. 
7 0 ( 0 P O R T K - S T - M A R T I M . .— Michel Stro-

g o f f . 

8 1 ] 2 C H A T E L E T , — Relâche. 
8 O[0 G A I T Ë . — Juif Polonais. 
8 1 [ 4 G Y M N A S E . — Serge Panine. 
5 l[i P A L A I S - R O Y A L . — • L a Brebis égarée. 
i 0 [ 0 A M B I & U . — Cartouche. 
8 3 [ 4 N A T I O N S . — Lydie. 
8 1 | 2 R E N A I S S A N C E . — Mme le Diable. 
7 1 [ 2 F O L I E S - D R A M A T I Q U K S . — Boccace. 
8 0 | 0 Bovffms. — L a Mascotte. 
3 0 | O V A R I É T É S . — Liti. 
S OlO V A U D E V I L L E . — Tête de Linote. 
S 0 [ 0 F O L I E S B E R G È R E . — Tous les soirs. 
8 1 [ 4 C O M É D I E - P A R I S I E N N E . — Relâche. 
S 0 ] 0 C L U N Y . — Première fraîcheur. Les 

Sceptiques. 
MUSÉE G R Ê V I N . — De 11 h. 1[2 du matin 

àllh.l]2du soir. Le cadavre du Peeq. 
8 1 | 2 C i r q u e d ' É t é . — E x e r c i c e s équestres 
8 1 | 2 H I P P O D R O M E , — Tous les soirs, 
jeudis, dimanches ; fêtes à 3 h. 

j a r d i n d ' a c c l i m a t a t i o n . — Concerts 
jeudis et dimanches. — Les Galibis. 

2 0 RÉCOMPENSES dont 5 ÏÉDA1LLES DUR 

A L C O O L D E M E N T H E 

K e n s u p é r i e u r à t o u s l e s P r o d u i t s a m i l a i r e s . 

Souverain centre l e i Indigestions, 
Vaux d'estomac, d e cœur, de nerls, d e t ê t e ; 

Excellent a u i i i p o u r l a t o i l e t t e e t l e s d e n t e . 

F A I R I Q U E a. L Y O N , « a u r a d ' H e r a a a v l l l e , t 

H A X I O V à М Ш , r a a ШЛлЛшт, « 1 . 
D a a a l o a p r i n o i p a l e i M n i ш о п а d « P h a m a a i e , 

D r a f l n a r i e , P a r t o m a r l i e t E p i o a r l a a Н а м , 

S E M É F I E * D E S Ш Ш Т Ш К 

L A B 0 U R B 0 U L E 

u i î u i u u t i i i t u i r r u c e i s T m u n 

C M a r u r d e tm-diqus,, tn-carbonaté». a r a e n i e a t o 

( M a i l U f . l ' i n u u u M m l i ftt t u n ) 

U a a a a e i T i n t * t r o i s n r m p u | a a r a v a n t a a 

p e n d a n t l n r e p a a -

R é g e n e r e I s a e n f a n t a d é b i l e s e t l e s p e r s o n n e l 

a f f a l b l l e a . Anemtt, Lvmp/tatismt, Affections te ta veau tt des voies respiratoire!, Fièvres intermittentes. E m p l o i usuel e n b o i s s o n e t e n g a r g a r i s m e » 

c o n t r e l e s Bronchites e t Angines ; e n boisson e t l o 

t i o n s p o u r l e s dartres légères, gerçures et rougeurs 

G O L S & M À N G H E T T E S er. p a p i e r m o u l é 

E t an P a p i e r recouvert dr toile 
Linge é l é g a n t , solide, commode peur tous 

PRIX D U BLAUCliliaiiAUK 

P a p i e r conTert 

de T o i l e 

2 Œ C Q U A L I T É 

U d O M . 9 0 C. 

6 5 f r . 

iï i 9 f r . 

P a r l a po^te , c . ou s u s p a r C o s r a L i e . 

Envoi f r a n c o par chemin d e f e r en France à partir d e 2 5 fr. 

Envoi gratu i t ri f c o
 du s p l e n d i d e Catalogue i l lus tré 

P a p i e r c o u v e r t 

de T o i l e 

1 " Q U A L I T É 

la d o u . i i r . 

6 » 5 . 5 0 

1 2 . l O f i . 

Г G R A Y . E . К Е Ы Л S " , 4 3 , b d d e s C a p u c i n e s , P a r i s 

• ч \ 1 Л и г г

0 ^ P A R F U M E R I E D E L â ; Е Ш M È R E 

''¡7f,W7f!^v'i j a r e villi i 87, r a í dsPrúuenee, Paris 
m 

m 
'Чей К \ - ' - л - ^ ' ( ^ . 

CRÈME ADOUCISSANTE 
F O L Ï R L E T E I N T 

jft l ' a i t disparaître les rougeurs e t les 
rugosités de la peau. Le p o t , 3 fr. 1 

On o f f r e g r é t t i s € l'Art d'élever les I 

Enfants » d u D r B R O C H A R D . 1 

F R E Y S S I W G E 

L i q u e u r a o r - n a l B c o n c e n t r é e d e G o u d r o n d e N o r w é g e 

P o u r p r é p a r e r i n s t a n t a n é m e n t , EAU, V I N S , BIÈRE & T I S A N E S d e G o u d r o n 

Un Flacon suffit pour s e convaincre sit sa supériorité contre : 
A f í e c ü o u s c h r o n i q u e s d a l a P O I T R I N E , d e s B R O N C H E S e t d e l a V E S S I E 

É C O U L E M E N T S r e b e l l e s , M a l a d i e s É P I D E M I Q U £ S . 

2 f r - — P A R I S , r u e d o R e n n e s , 4 Q 5 , e t l e s P h a r m a c i e s . 

V E R I T A B L E 

P R É C I E U 1 P O U R L E S M A L A D E S E T M E N A G E 

5 Médailles d'or, * grands Diplômes d'Honneur. 
T P ' V " t / - i T 7 T 3 te fac-similé de 
l l i ^ V - L L x i l , J T l la signature 

E N E N C R E B L E U E 

S E \ E J f D CHEZ l ï S É P I C I E R S E T PHARÏACIESS 

A L C O O L D E M E N T H E E A U D E M É L I S S E 

D E S B É N É D I C T I N S 

l i E I / L E S E S I V i : D E l i t : Л I I I » 

р ю ш 

E S 

A I C ü O I d e M E X T " 

* « r i t t a it. ЬШШ ß « M 

Elix ir exqu i s , digest i f souverain 

Le mei l l eur des donti fr ices 

Indispensable pour la to i l e t t e 

PRODUIT SOUVERAIN CONTRE 

Apoplex i e , para lys ie , vapeurs 

E b l o u i s s e m e n t s , migra ines , mal de mer, etc. , e tc . 

fiSistillcrie d e l a B é n é d i e t Ï M e d e Г Л Ь Ь а у е d e Г е с а ш р 

M A I S O N A P A R I S :76, B O U L E V A R D H A U S S M A N N 
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4Ü8 L A ' S C I E N C E P O P U L A I R E 

S P E C I A L I T E D E M A C H I N E S A V A P E U R — F I X E S E T L O C O M O B I L E S 

LOCOMOBILE OU SUR PATINS 

I CHAUDIÈRE à FLAMME d i r e c t a 

d e 8 À 5 0 CHEVAUX 

M A C H I N E V E R T I C A L E DE I A 2 0 C H E V A U X 

TOUTES 

CES -

MACHINES SONT PRÊTES 

LIVRER 

E N V O I 

FRANCO 

DEA 

PROSPECTUS 

DÉTAILLÉS 

M A C H I N E HORIZONTALE 

LOCOMOBILE OU SUR PATINS 

CHAUDIÈRE À RETOUR DE FLAMME, 

DE 6 À P O CHEVAUX 

A I S O N J . H E R M A N N - L A G H A P E L L E 

J . B O U L E T E T G I E , S U C C E S S E U R S , I N G É N I E U R S - M É C A N I C I E N S 

1 4 4 , F A U B O U R G P O I S S O N N I È R E . P A D I S 

о 
-1 

DE 1 À - 1 , 0 0 0 E x e m p l a i r e s , E C R I T U R E , P L A N S , D E S S I N S , M N S I Q - A » , etc. 

tracés SUR papier c o m m e à L'ordinaire.— Prii selon lormit.— 8 grandeurs . 

I M P R I M E R I E À C A R A C T E R E S „ „ » 

CONTENUE DANS UNE JOLIE BOITE À C A S S E S . — 5 8 0 lettres , chiffres; accesso ires ET INSTRUCTION V N 

E X P É R I E N C E S P U B L I Q U E S C H E I L E S E U L I N V E N T E U R 

P A U L A B A T , 1 2 6 . R U E D ' A B O U K I R (PORTA M ) P A R I S 

Smrait oUt Protptetm et Sptcmtm contre I < C . pour l'afroncAissment. 
• X P M L F L A A A E E I L N REMBOURSEMENT O N M A N D A T - P A N T E . JOINT A LA D E M A S T A E . 

A P É R I T I F & F O R T I F I A N T 

Procure au sang les globules rouges qui en font 
la richesse et la force. 

C R O I S S A N C E S D I F F I C I L E S , 

' S A N G P A U V R E , A N É M I E , 

L I Y M P H A T I S M E , S C R O F U L E S . ETC. 

PARIS, 22 BR 19, RUE DHOUOT, ET LES PHARMACIES 

C H E M I N S D E F E R D E L ' U U E S L 

E X C U R S I O N S 

S U R L E S 

C O T E S D E N O R M A N D I E 

E T E N B R E T A G N E 

B I L L E T S D ' A L L E R E T R E T O U R , valables 
pendant un M O I S . 

l a r itinéraire — I r o classe 5 0 fr. 2 e classe 
3 8 fr. — Paris . — Rouen. — Le Havre. 
— Fécamp. — Saint-Valéry. — Dieppe. — 
Arques. — Forges-les-Eaux. — Gisors. — 
Par i s . 

2° i t inéraire — I r a cl. 6 0 fr., 2 8 cl. 4 3 
fr. — Par i s . — Rouen. — Dieppe. — Saint-
Valéry. — Fécamp. — Le Havre . — Hon
neur ou Trouville-Deauville. — Caen. — 
Paris . 

3" i t inéraire — Ire cl. 8 0 fr., 2" cl. 6 5 
fr. — Paris . — Rouen. — Dieppe. — St-
Valery. — Fécamp. — Le Havre . — Hon
neur ou Trouville. — Cherbourg. —Caen. 
— Par is . c 

4« i t inéraire— I r o cl. 9 0 fr., 2" cl. 7 0 f. 
— Par is . —Vire . —Granvil le . — Avran-
ches et Pontorson (Mont-St-Michel). — 
Dol. — Saint-Malo. — Diñan. — Rennes. 
— Le Mans. — Paris . 

5- itinéraire — 1« cl. 1 0 0 fr., 2- cl. 8 0 
fr. — Par is . — Cherbourg. — St-Lô. — 
Coutances. — Granville. — Avranches. — 
Pontorson. — Dol. — Saint-Malo.—Dinan. 
— Par is . 

Nota. — L E S PRIX CI-DESSUS COMPRENNENT LES PAR-" 

COURS EN BATEAUX ET EN VOITURES PUBLIQUES, INDIQUÉS 

DANS LES ITINÉRAIRES. 

L E S BILLETS SONT DÉLIVRÉS À PARIS , AUX GARES SAINT-

LAZARE ET MONTPARNASSE ET À L'AGENCE DU BOULEVARD 

ST-L»EMG, 20, ET BOULEVARD DES ITALIENS, 4. 

E X C U R S I O N S E N S U I S S E 

P A I I T S - G E N È V E 

Départ d e P a r i s , le 16 septembre à 1 h- 30 soir 
Arr ivée àGenève , le 17 septembre à 7 b.20 mat. 
Départ de Genève , le 24 sept , à 10 h . 30 soir-
A r r i v é e à Paris l e 25 sep tembre , à 3 h. 55 soir. 

S É J O U R : 8 J O U R S 

P r i x du v o y a g e , a l l er e t retour : 

En 2e c lasse , 4 6 francs 
En 3e c las se , Ï t 3 francs. 

On pourra se procurer des b i l l e t s à L'avance 
pour ce s tra ins de plais ir : à la garo de Paris ; 
dans l e s bureaux succursales de la Compagnie ; 
à l 'agence Lubin , 36, boulevard Haussmann ; à 
l 'agence Cook e t fils, G, rue Scribe, 15. placu du 
Havre e t Grand-Hôte l , boulevard des Capucines 
à l 'agence des W a g o n s - L i t s , 2 , rue Scribe ; à 
l 'agence H . Gaze, 8, rue Duphot ; à l 'agence 
Caygi l l , 15, a v e n u e de l'Opéra et à L'agence 
G. Borrlpse. 22 , rue de la Chaussée-d 'Ant in . 

E A U . M I N É R A L E ' D E T A B L E 

LI. HÏILLBUKB KT LA, KXILILXUH MAECUI 

On d e m a n d e d e s R e p r é s e n t a n t s p o u r P £ P _ I ~ 
e t l a P R O V I N C E ' 

Visitant fa W'>?r."'.ù UCA nptciers, Restaurant», 
Marchands de Vins et Liqueurs. 

S'ADRESSER A U DKPOT : 6 , S V I D E L ' A T L A S 

3 ? A / R I S - I B E 1 1 E 1 1 E . 

M A C A S S Â R N A Q U E T 

Huile Végélals 
SEULE AUTHENTIQÏÏI 

, BREVETÉE 
PAR CRDONHA.'ICE MRILL 

. DU 20 JUIN 1311 

POUR ASONPTIR 
TONIFIOR.EI REJONÉREF 

LA CHOVCLNRC, 
ON (INIFIÉCHER IL CHUT» 

ET LA. 
D CE CL OPTION. 

S E U L D É P Ô T : 

ATEANE DE L'OPÉRA, £7 

Mêfne Ma /SON 

M T I Ï R Â Н А Ш 

M A L A D I E S DES E N F A N T S 

S I R O P 

• E R A I F O R T I O D É 

DE GRIMA ULT et Cle, plurmac 
PLUS NEUF QUE JE SIROP ANTISEOR-

BULIQUE. EXCITE L ' A P P É T I T , LAIT 

FONDRE LES G L A N D E S , C O M B A T 

P Â L E U R E T M O L L E S S E DES 

C H A I R S , G U É R I T LES G O U R M E S , 

C R O Û T E S D E LAIT, É R U P T I O N S 

D E L À P E A U . DÉPURATIF PAR ES-

CPLLER.EE. 

PARIS, PHARMACIE, 9, RUE V I . 

VIENNE ET TOUS LES PHARMACIENS. 

A L A V A L , PHARMACIES CHOUNN-

NKN-O (IALEREAUX. 

P a r i s . Imprimerie L A R G U E R , 

11, rue du Delta. 
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ARSENS BLONDIN Nous donnons les exercices d'Àr-
sens Blondin, ils sont aussi curieux 
que variés. 

Blondin vient d'obtenir l'autorisa
tion de donner une représentation 
le 24 courant, nous sommes con
vaincus que le succès qu'il obtien
dra, dépassera encore, si possible, 
les précédents. 

CHRONIQUE DES SCIENCES 
S O M M A I R E : L e laboratoire m u n i c i p a l . — 

Encore u n problème de ré so lu . — Mort de 
E . P l a n t a m o u r . — La c o m è t e de 1812. — 
U n coup m a n q u é . 

Au laboratoire municipal. — 
Voici les résultats des analyses qui 
ont été fsites au laboratoire muni
cipal, durant le mois dernier. Sans 
nous occuper ici des denrées 
alimentaires qui ont été examinées 
par les savants cbimistes chargés de 
découvrir nos empoisonneurs, nous 
donnons ci-dessous la liste exacte 
des liquides qui ont été analysés et 
les résultats obtenus. 

Vins. — Sur 332 échantillons 
analysés : 33 ont été trouvés bons , 
127 passables, 144 mauvais, 28 nui
sibles ; 

Vinaigres. — Sur 5 échantillons, 
2 ont été trouvés bons, 3 nuisibles; 

Bières. — Sur 84 échantillons, 30 
bons, 1 passable, G mauvais, 47 nui
sibles ; 

Cidres. — Sur 11 échantillons 
analysés : 2bons , 1 passable, (i mau
vais, 2 nuisibles ; 

Alcools. — Sur 72 échantillons, 8 
ont été trouvés bons. 2 passables, 
52 nuisibles ; 

Eaux. — Sur 19 échantillons, 7 
bons, 4 passables, 8 mauvais ; 

Laits. —- Sur 228 échantillons* 
24 ont été trouvés bons, 114 n 
bles, 82 mauvais, 8 nuisibles. 

Si nous additionnons tous ces nom
bres, nous trouvons que : 

5ur 751 échantillons analysés, 106 
ont été jugés bons, 249 passables, 
249 mauvais et 147 nuisibles. En 
un mot, plus de la moitié (396) des 
échantillons qui sont présentés au 
laboratoire de chimie, sont déclarés 
mauvais ou même nuisibles. 

Nous adressons nos félicitations* 
les plus sincères aux chimistes du 
laboratoire municipal qui ont fort 
bien travaillé tout ce mois. Nous 
sommes certainement très satisfaits, 
mais, il faut bien l'avouer, nous le 
serions beaucoup plus si nous avions 
en mains la liste des 396 condam
nations infligées à ces impudents 
voleurs qui, sous le couvert de l'in
dustrie, exercent le honteux et 
ignoble, mais très lucratif métier : 
celui d'empoisonneurs publics. 

Encore m% problème de résolu. 
— M. de Saint-Venant a donné ces 
temps derniers, devant l'Académie 
des Sciences, une solution en termes 
finis et simples, du problème de mé
canique du choc longitudinal, par 
un corps quelconque, d'une barre 
élastique fixée a son extrémité non 
heurtée. 

Mort deM. E. Plantamour, — En
core une nouvelle perte pour la 
science !... La semaine dernière, est 
mort le savant astronome, M. Emile 
Plantamour, ancien élève de l'illustre 
François Arago et directeur de 
l'ohseryatoire de Genève ; de plus, 
M. Plantarnonr était membre corres
pondant de l'Académie des scien
ces de Paris. 

Ce savant nous laisse des travaux 
météorologiques et géodésiques 
d'une certaine valeur. 

j La Comète de 1812. — Une dépê
che reçue ces jours derniers du 
Brésil nous informe de la découverte 

i d'une comète visible à l'œil nu à Rio 
| de laneiro. 
i Cette comète est probablement 

celle de 1812 qui revient nous ren
dre visite, ainsi que l'annonçait der
nièrement la Revue mensuelle de 
M. Flammarion. 

Une nouvelle discussion, des élé
ments de cette comète,faite à l'obser
vatoire de Paris par MM. Scliulbol 
et Bossert, indique une période de 
révolution de soixante et onze ans. 

Un coup manqué. — Nous em
pruntons au journal la Ville de Paris 

•» le fait suivant que nos lecteurs liront 
i 

i sans doute avec plaisir : 
| A la fin de la semaine dernière, 
I les habitants de la petite ville de Sca-
. pa,siluée dans l'archipel des Orkneys 

au Nord de l'Ecosse, ont vu s'appro
cher du rivage une bande de 50 

! jeunes baleines, qui fuyaient devant 
I une flotille de baleiniers. 

Ces cétacés, qui avaient chacun 
une longueur d'environ une vingtaine 

• de pieds, nageaient les uns contre les 
J autres en formant une masse com-
j pacte et se dirigeaient, avec une 
; grande vitesse, vers le rivage. 

Malheureusement, attirés par un 
spectacle si peu ordinaire, les insu
laires ont eu l'imprudence de se 
montrer. Se voyant prises entre deux 
feux, les jeunes baleines se sont dé
cidées à plonger pour échapper à la 
fois à tous leurs ennemis, et l'excès 
de péril leur a fait adopter le parti 
sage qu'elles auraient dû prendre 
depuis longtemps ; comme la mer 
était encore assez profonde, elles ont 
pu forcer sans difficulté la ligne des 
bateaux pêcheurs et reparaître au 
large, bien au delà des atteintes des 
baleiniers qui n'ont pas cherché à 
les rejoindre. 

A. BRUNET. 
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L'ORAGE 
L'expérience que fit Franklin 

avait pour but de puiser au sein 
même des nuages l'électricité atmos
phérique. Le cerf-volant fut l'ins
trument dont il se servit. — Com
ment ? — Nous allons le voir. 

Un cerf-volant armé d'une pointe 
métallique communiquant avec le 
sol au moyen de la corde de l 'appa
reil. 

Pendant un orage, Frankl in , 
accompagné de son jeune Dis, lança 
près de Philadelphie son instrument 
qui atteignit bientôt les nuages. 
Lorsque la pluie eut tombé,la corde, 
isolée par un cordon de soie fixé à 
un arbre, étant mouillée, devint bon 
conducteur, elle amena l'électricité 
puisée dans le nuage, le savant phy- ' 
sicien croyait que cela se passait 
ainsi, ne connaissant pas la théorie 
de l'électrisation par influence. 

La production des étincelles, 
quand Franklin présenta sa main à 
proximité de la corde, venait d'une 
électricité semblable à celle du 
nuage développée par l'influence 
exercée par ce dernier sur le cerf-
volant et sur la corde. 

L'expérience n 'en était pas moins 
décisive, les éclairs n'étaient autre 
chose que de grandes étincelles ré
sultant de la recombinaison de deux 
fluides contraires portés par des 
nuages, ou de la recomposition du 
globe pour former de l'électricité 
neutre. 

A la gloire de notre pays, des 
expériences aussi probantes que 
celle de Franklin étaient faites à 
peu près à la même époque en 
France, par Dalibard, à Narly, par 
Jacques de Romas, près de Férac. 

Continuons : les couches supé
rieures de l 'atmosphère étant cons
tamment chargées d'électricité posi
tive, on comprend qu'en se formant, 
les nuages en condensent une cer
taine quantité, alors on a des nuages 
orageux à fluide positif. 

Maintenant, d'autres se détachant 

du sol, doivent entraîner de l'élec
tricité négative. 

Cela dit, on voit comme il est fa
cile de se faire une idée des phéno
mènes électriques qui caractérisent 
l'orage. 

Un nuage chargé d'électricité po
sitive passant relativement près du 
sol qui contient de l'électricité néga
tive, une recombinaison a lieu, d'où 
résulte une étincelle. Le point de la 
terre ou l'étincelle qui est l'éclair 
s'est produite, a été foudroyé, l 'é
clair étant nommée vulgairement 
foudre. Le broit qui suit la forma- j 
tion de l'étincelle est le tonnerre. i 

Quant l'éclair se produit entre 
deux points appartenant aux nua
ges, le tonnerre gronde, mais la 
foudre ne tombe pas, aucun endroit 
du globe n'est atteint. 

On distingue les éclairs diffus et 
les éclairs sinueux. Les éclairs sont 
diffus lorsque la lueur qu'ils donnent 
paraît embraser en un instant une 
grande partie du ciel, ce sont les 
plus communs. 

Les éclairs sinueux sont caractéri
sées par une ligne de feu en zigzags, 
c'est tout à fait une grande étincelle 
électrique. 

Sous le nom de foudre globulaire 
on désigne une espèce d'éclair dont 
la formation est encore un problème, 
qui tombe sur la terre comme une 
boule de feu, se meut lentement et 
finit par éclater subitement en lan
çant de petits éclairs. 

Les éclairs de chaleur sont ceux 
après lesquels on n 'entend pas de 
détonation, parce que le lieu où. se 
fait l 'orage est trop éloigné. Au mo
ment où l'éclair éclate, il se produit 
un ébranlement dans l 'air qui cons
titue le tonnerre. 

L'éclair et la détonation se font 
en même temps, mais comme la lu
mière se propage plus vite que le 
son, il arrive que souvent le premier 
précède la seconde de quelques ins
tant. Autant on compte de secondes 
entre la vue de l'éclair et le bruit du 
tonnerre, autant on a fait de fois 
3 3 7 mètres pour l 'éloignement du j 

point où l'étincelie a éclaté, car le 
temps que met la lumière pour par
courir les dislances ordinaires est 
inappréciable, tandis que le son ne 
fait que 3 3 7 mètres environ par se
conde. 

(A suivre). CH. MIRAULT. 

ninfiTi fi) <VT~ ililimw 

L'EAU ET LE FEU 
CHAPITRE III. 

LE TRAVAIL DE L'EAU 

L'eau dans la nature. — Le travail des 
eaux. — Ce que peut l 'homme. — L'é
tude de la na ture . — Action destruc
tive. — Désagrégation des roches. — 
Mouvements lents . — Action du temps. 
— Action dissolvante. — Glissements 
et effondrements causés par les eaux. 
Le courant . — Les torrents . —• Les 
chutes du Niagara, du Zambèze. etc. 
— Les vallées. — Côtes de France et 
d'Angleterre. — Les vagues. — L a 
terre et l 'Océan. — Action édiflcative. 
— Le fond de la mer. — Action de 
l'eau dans les phénomènes volcaiïi-
ques. 

(Suite) 

. L'eau est un corps pesant, et com
me tel il doit exercer une influence 
sensible. C'est de cette manière 
qu'elle doit contribuer aux éboule-
ments, aux effondrements, aux glis
sements, etc. Nous en avons un bel 
exemple dans la formation du Zuy-
der-zée, qui était autrefois un petit 
lac (lac Lémo) sans importance au
cune, mais situé au-dessous du ni
veau de la mer. 

Quand certains lacs ont été pro
duits par l'effondrement de maté
riaux qui ont arrêté le cours d'une 
rivière, les eaux de cette dernière 
ne tardent pas à agir. E t s i l ebar rage 
n'est pas suffisamment solide, elles 
le dissoudront, le repousseront jus
qu 'à ce qu'elles aient pratiqué une 
ouverture. Par suite de ce travail, le 
lac ne tardera pas à se débâcler. 

Mais les effets les plus importants 
de l'eau en géologie sont dus aux 
cours d'eau. Outre l'action délayante 
et dissolvante de leur seaux, outre 
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leus poids, une nouvelle force vient 
s'ajouter : le courant. La plupart des 
îleuves ne sont pas excessivement 
rapides et cependant la quantité de 
limon qu'ils roulent est relativement 
considérable, surtout s'ils descendent 
des montagnes. 

Lorsque les eaux glissent le long 
des pentes rapides et montagneuses, 
elles entraînent avec elles toutes les 
matières qu'elles peuvent dissoudre 
ou délayer : les pierres, les roches, 
les cailloux sont transportés, roulés, 
polis de toutes les manières. Dans 
u n grand nombre de localités, les 
terrains étant argileux ou sablon
neux, les eaux les ramollissent, les 
désagrègent,les entraînent plus loin. 
G'eàt ainsi que beaucoup do torrents 
roulent des eaux troubles et bour
beuses, mais lorsqu'ils arrivent dans 
les plaines, leurs cours se ralentis
sent; le limon entraîné se dépose 
alors. Elles tapissent de la sorte le 
lit des torrents d'une couche ter
reuse qui augmente chaque jour et 
qui tend à l 'exhausser. Ce fait n'est 
nulle part plus remarquable que 
dans le lit du Pô. Ce fleuve et ses af
fluents entraînent une telle quantité 
de matières qu'ils arrachent aux 
Alpes que chaque année on est 

1 i K 

de limon en trois semaines; dans les 
fortes crues, le même phénomène se 
produit en dix jours. Le Rhône roule 
des eaux bourbeuses jusqu'au lac 
de Genève. Là, il dépose le limon 
donL il est embarrassé et élève aiusi 
le lit du lac, d'où il sort limpide. 

Les torrents produisent des effets 
d'autant plus désastreux que la 
pente est rapide. Dans le Pérou, à 

obligé d'élever les digues qui encla
vent le fleuve pour l 'empêcher de 
déborder. A Ferrare, le niveau du 
fleuve se trouve être à la hauteur du 
toit des maisons construites au temps 
des Romains. Le Gange entraîne 
d'ordinaire plus d 'un kilomètre cube 

l'île de Java et au Canada, il en est 
certains qui entraînent une telle 
quantité de matières argileuses que 
leurs eaux sont transformées en une 
sorte de pâle molle et visqueuse qui 
produit des effets d'autant plus dé
sastreux pour les agriculteurs du 
pays, car elles ravinent profondé
ment le soi. Cependant quand on a 
la chance que de pareils torrents de 
bouc exercent leur action sur plu
sieurs kilomètres de largeur à la 
fois, la terre végétale qu'ils laissent 
est des plus propres à la culture. 

Il n'y a pas que les terrains meu
bles qui subissent ainsi l'action de 
l 'eau; les roches les plus dures mê
mes ne lui résistent pas. Elle les 
mine, les ronge, les use de la ma
nière la plus pittoresque. Dans com
bien de torrents ne voit-on pas des 
rocs énormes que les eaux ont fa
çonnés de la plus étrange façon et 
qu'elles entraînent bien loin de leur 
lieu de formation. Que l'on considère 
toutes ces excavations formées par 
les torrents des Alpes et des Pyré
nées. Le Fier Cflg. 5 ) , en Savoie, 
s'est creusé dans une roche très dure 
i n lit profond et majestueux connu 
des touristes sous le nom de Val de 
Fier, dont une partie, les Abîmes, 
est une des merveilles du pays. 

Les effets de chute, de cascade, 
de calaracte sont encore très impor
tants. 

Le Niagara, ce déversoir si ma
jestueux, produit une cataracte dont 
l'effet esL des plus grandiose. L'a
bîme immense dans lequel il tombe 
est de plus en plus profond. L'on 
peut juger des effets produits par 
ses eaux quand on pense qu'elles 
roulent sur un fond meuble d'ar
gile. Les cataractes reculent annuel
lement d'une dizaine de mètres, et, 
une île qui les sépare en deux par
ties semble pre te d'être entraînée 
dans le gouffre qui s'ouvre au-des
sous d'elle. Au delà de la cataracte 
le fleuve roule dans un dédale de 
roches qu'il a transportées, usées, 
et qui offrent l'aspect d'un gigan
tesque désordre. Le Zambèze, d'a
près Livingstone, se perd dans une 
immense excavation basaltique qu'il 
creuse sans cesse. Nous citerons 
encore les chutes du Félon qui pro
duisent des effets remarquables de 
dégradation et d'entraînement, et, 

m m 1 f 
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dans notre pays, les fameuses chutes 
de Gavarni. 

Un grand nombre de vallées ac
tuelles n'ont pas d'autres origines 
que celle que leur ont donné les 
eaux. La grande vallée du Rhin est 
due à l'action erosive de ce fleuve. 
Il est facile de s'en rendre compte 
par l'inspection des montagnes qui 
la bordent, les Vosges et les Arden-
nes d'une part, les monts de la Fo
rêt-Noire d'une autre, ont en effet la 
même composition triasique. La val
lée actuelle de la Seine a été entiè
rement produite par ce fleuve. Ces 
sortes de vallées ont reçu le nom de 
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Vallées d'érosion ou de dénudation 

(fig. 3). 
Parmi les sources de dégradation, 

la mer est assurément celle qui fait 
le plus de ravages, lîien ne résiste à 
son action tacite et lente. Les vagues 
attaquent les côtes rocheuses, les 
use, les poli, les ronge, leur donne 
quelquefois l'aspect le plus bizarre 
ou le plus grandiose, que de lieux, 
en effet, qui étaient loin de la mer, 
s'en sont rapprochés. Ce n'est pas 
seulement les terrains meubles des 
falaises que l'océan désagrège, il 
s'attaque encore aux roches les plus 
dures, dont il finit par triompher. 
Les côtes de l'Angleterre diminuent 
chaque année de près d'un mètre. 
On a dû y remédier en les blindant 
en partie. 

Combien de villages, de villes mô
mes sont enfouis dans les profon-

» > 3 

rieurs des eaux, ne laissant d'autre 
souvenir que celui de ses habitants. 
Assurément notre presqu'île bre
tonne devait s'étendre autrefois bien 
plus loin dans l'Océan, à en juger 
par les légendes que se plaisent à 
nous compter les Armoricains. Cette 
vieille Is qui revient sans cesse à 
leur bouche a dû exister à l'em
placement actuel du raz de Sein. 
Mais où trouver des hommes assez 
courageux pour affronter la mort et 
explorer cette portion de l'Océan en 
perpétuelle colère. Ce n'est que 
sourds mugissements, grondements 
épouvantables qui durent nuit et 
jour ; les vagues déferlent entre les 
rochers avec un bruit strident qui 
fait desser les cheveux sur la tête ; 
la nuit, le sang se glace quand on 

visite, non loin de là, cette affreuse 
baie des Trépassés où périrent tant 
de malheureux, 

Lorsque la côte est complètement • 

droite, comme les falaises qui s'é
tendent depuis Dunkerque jusqu 'à 
l 'embouchure de la Seine, la vague 
a beaucoup plus de prise. Deux fois 
par jour, à la marée montante le 
flot en use une partie. Et sous cette 
action réitérée les parties inférieures 
se creusent d'autant plus qu'elles sont 
composées de matières .friables et 
délayables. Les parties supérieures 
se trouvant alors en surplomb ne i 
tardent pas à se précipiter dans 
l'océan (fig. 6). Cependant les fa
laises résistent quelquefois à l'action 
des vagues. C'est qu'alors elles sont 
cuirassées. En effet, si la mer est 

peu profonde, les galets et les roches 
anciennement tombés qui sont ac
cumulés à leur pied font l'office de 
brises-lames qui tempèrent l'action 

du flot, surtout quand ils sont incli
nés dans le sens du courant. Pour 
que la mer respecte nos jetées, nos 
digues, il faut leur donner une cour
bure parabolique. C'estprobablement 
à l'action des eaux qu'il faut attri
buer la forme en arcade de certains 
rochers, tel que celui d'Etretat, en 
dolmen, comme on en rencontre en 
Angleterre. 

Comme on le voit, la Terre et 
l'Océan, ces deux éléments d'Aris-
tote semblent se disputer avec l'a
charnement de deux forces gigan
tesques, l 'empire et la suprématie 
de notre globe. C'est une lutte sour
de de la matière contre la matière, 
lutte qui ne peut se terminer qu 'a
vec l'extinction de l'un ou de l 'au
tre des deux combattants. Là, en 
Bretagne, l'Océan redouble ses co
lères, frappe sans cesse avec de 
sourds mugissements les roches gra
nitiques de la terre des Druides; il 
passe dans les moindres replis, mine 
les pierres, creuse les cavernes, vé
ritables enfers ! Ici, il façonne les 
roches en mille arcades variées dont 
les pendatifs surplombant les eaux 
ne semblent tenir que par un mira
cle d'équilibre. 

Rien ne se perd, rien ne se crée ; 
si les eaux détruisent d'un côté, elles 
doivent édifier autre part. En effet, 
on appelle Rochers sédimentaires 
toutes celles qui se sont formées 
sous leur action. 

« Nous sommes en présence de 
» deux phénomènes contraires sur 
;> notre double littoral, dit Victor 
» Tlugo. Sur l'un, nous avons l'O-
» céan qui avance, sur d'autre, la 
» Méditerranée qui sû retire. Deux 
» périls également graves. Sur la 
» côte de l 'Océan nos jiorls péris-
» sent par l 'encombrement, sur la 
» côte de la Méditerranée ils péris-
» sent par l 'atterrissement. »....« Ce 
» n'est pas trop de toute l'intelli-
» gence de la France, ajnute notre 
-> grand poète, pour lutter contre 
» toutes les forces de la mer. » 

Les cours d'eau, torrents, rivières 
ou fleuves, entraînent des matières 
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boueuses, sablonneuses, et les por
tent à la mer. Là, si celle-ci est tran
quille, ou peu agitée, ces matières 
s'accumulent et produisent des del
tas. Le Rhône dont on connaît la 
marche rapide en transporte an
nuellement des millions de mètres 
cubes qui vont agrandir la Camar
gue. Ces alluvions se prolongent à 
deux ou trois kilomètres en mer 
dont le sol est surélevé, et elles 
troublent encore les eaux marines à 
quinze ou vingt kilomètres de Ste-
Marie. On prévoit le moment où 
l'accumulation continuelle des allu
vions du Rhône formera un barrage 
naturel qui s'étendra jusqu'aux Ba-
léares et à la côte d'Afrique. Le 
Gange déverse annuellement dans 
la mer un volume de matières so
lides égal à une quarantaine de 
pyramides d'Egypte. Les fleuves 
mêmes dans leur parcours et prin
cipalement aux coudes, rejettent sur 
une rive ce qu'ils ont rongé sur 
l 'autre. 

C 'est ainsi que les phénomènes 
d'alluvions, quelques lents qu'ils 
paraissent, multipliés par le temps, 
servent à expliquer certaines for
mations sédimentaires. Si le cap 
Gris-Nez et le cap de la Hève dimi
nuent annuellement, l 'un de vingt-
cinq mètres, l 'autre de vingt mètres, 
le sol de la Vendée s'accroît de 
deux ou trois mètres, et celui de la 
Camargue de cinq à six. 

F . C A N U et A L B . L A R B A L É T R I E R . 

( A suivre). 

CAUSERIE SCIENTIFIQUE 
DARWINISME 

V 

(Suite et fin) 

Une grande fécondité a moins 
d'importance, pour le succès d'une 
espèce dans sa lutte pour l'existence 
qu'une plus grande aptitude à se pro
téger et à se défendre, soit pendant 

la jeunesse, soit pendant la vieillesse, 
ces deux âges critiques pour les vé
gétaux aussi bien que pour les ani
maux. 

Le Condor ne pond que deux 
oeufs et l 'Autruche en fait uae ving
taine, ce qui n 'empêche pas que 
dans un même pays le Condor sera 
généralement en plus grand nombre 
que l 'Autruche. 

Lanature des obstacles s'opposant 
à la multiplication d'une espèce est 
très variable; on peut cependant dire 
que, généralement, ces obstacles dé
pendent plutôt encore de la présence 
des ennemis de l'espèce que de son 
plus ou moins de fécondité et du 
plus ou moins d'abondance qu'elle 
rencontre en matière d'alimentation. 

Dans un parc, par exemple, la 
multiplication du gibier sera plus en 
rapport avec les soins pris pour sup
primer ses destructeurs qu'avec 
l 'étendue du parc lui-même ; et dans 
le règne végétal, si considérable que 
soit l 'anéantissement des graines, 
c'est plutôt encore par les jeunes 
semis, c'est-à-dire dans la lutte pour 
l'existence, que les espèces tendent 

I à disparaître. 

Le climat joue également un rôle 
très important sur l 'augmentation ou 
la diminution des espèces, et par 
conséquent dans la lutte en ques
tion ; car l'excès d'humidité ou de 
sécheresse, de froid ou de chaud, 
portant une atteinte considérable aux 
éléments d'alimentation communs, 
non seulement aux individus de la 
même espèce, mais encore d'espèces 
différentes, il découle pour eux de 
cette disette la nécessité d'une lutte 
des plus vives. 

C'est ainsi que certains genres 
deviennent de plus en plus rares 
dans telle ou telle région, puis finis
sent par en disparaître complète
ment. 

Enfin, le climat, favorisant telle ou 
telle race aux dépens de telle autre, 
contribue encore indirectement à 
l'infériorité de la première placée en 
face de celle-ci, et le grand nom
bre de plantes ainsi que d'animaux I 

exotiques supportant parfaitement 
notre climat, mais ne s'acclimatant 
jamais, parce qu'il ne peuvent soute
nir la concurrence avec nos indigè
nes, est un exemple frappant de la 
vérité de ce principe. 

MARIIIS SCIOF. 

V O Y A G E E N E S P A G N E 

IV 

V a l e n c e e t B a r c e l o n e 

R E T O U R . — L ' O U E S T D E L ' E S P A G N E . 

A S P E C T D E V A L E N C K . — B A L C O N S 

E T S É R É N A D E S . — P A Y S A G E . — 

R E G R E T S P A T R I O T I Q U E S D E L O P E Z . 

— B A R C E L O N E . — C O S T U M E S . — 

C E Q U ' I L F A U T A N O S V O I S I N S . — 

U T I L I T É D U V O Y A G E E T S O U V E N I R 

D U X V I I I E S I K C L K . 

(Suite et fin) 

Qu'on m'accuse de chauvinisme 
.l'ai toujours trouvé, en rentrant de 
voyage, que la France est le plus 
beau pays du monde . Cette fois, le 
désir que j 'avais de revoir seulement 
Perpignan fit grand tort à Barcelone, 
ma dernière station. 

Beaucoup d'observationsdéjàfaites 
peuvent s'appliquer, d'ailleurs, à la 
Catalogne. 

Barcelone est une des grandes 
villes d'Espagne. Elle a, comme les 
citées peuplées, dans tous les pays, 
un grand quartier neuf central, au 
milieu d'innombrables maisons de 
style ancien. 

Des balcons, toujours des balcons, 
par 'out des balcons ! 

Des couleurs vives et crues, des 
rues qui pourraient être plus propres, 
voilà ce qui frappe d'abord les re
gards. 

Les femmes du peuple portent à 
la tête, des mouchoirs verts, rouges, 
bleus, jaunes très-clairs. La classe 
aisée est coiffée à l'Espagnole. Quel
ques dames, en petit nombre, ontdes 
chapeaux. 

L'homme du peuple a conservé, 
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comme aa temps des guerres de 
l'Empire, les sandales et le bonnet 
phrygien. 

Et quelle vie, juste ciel ! Les Pa
risiens qui se plaignent souvent des 
agents de leur police des mœurs, 
devraient au contraire dresser pour 
eux des statues !... 

En partant, tout réjoui à la pen
sée de revoir les miens qui m'atten
daient, j'envisageais sans effroi la 
perspective de quarante-huit heures 
de chemin de fer jusqu'à Paris. 
J'adressais mentalement mes adieux 
à l'Espagne, à ses charmantes villes 
que j'avais visitées, à un grand nom
bre de bons et généreux habitants 
de ce pays. 

Quelques voyageurs, frappés de ce 
qu'on observe partout chez nos voi
sins d'antique et d'arriéré, au point 
qu'on croirait, comme dans le châ
teau de la Belle des contes de fées, 
que l'Espagne a dormi pendant cent 
ans, souhaitent qu'elle ait son 89 et 
son 92. 

Erreur ! Ce qu'elle a d'antique, de 
semblable à autrefois, lui commu
nique le charme qu'elle exerce encore 
et fait son originalité même. 

11 faut qu'elle avance, oui, mais en 
ne détruisant que pour remplacer 
d'une manière intelligente. 

L'Espagnol, qu'on ne l'oublie pas, 
subit, depuis des siècles, un soleil ar
dent sans chercher l 'ombre, et cela, 
pour n'avoir pas à planter des 
arbres. 

11 a l'habitude de dire en sortant 
qu'il va « prendre le soleil », faisant 
ainsi, dans son insouciance, de 
nécessité vertu 1 

Pour moi, lecteur, ma tâche est 
finie, et je prends congé de vous. 

À partir de Narbonne, je lis en 
chemin de fer un petit livre duXVIIP 
siècle devenu rare : Le Voyage de 
Paris à St-Cloud par mer, et le 
retour de St- Gloud à Paris par terre. 

Mon regard tombe sur ces lignes: 
< Le Parisien qui entreprend ce 

long voyage, prend toute sa garde-
robe, se munit de provisions, fait ses 
adieux à ses amis et à ses parents. 

« Après avoir fait sa prière à tous 
les saints, et s'être recommandé 
spécialement à son ange gardien, il 
prend la galiote. 

« Sur l'eau depuis un quart d'heu
re, ils'informe s ' i lnerencontrerapas 
la Compagnie des Indes. Il estime 
que les échelles des blanchisseuses 
de Chailiot sont les échelles du 
Levant. 

« Là, contemplant les vastes mers, 
il s'étonne que la morue soit si chère 
à Paris. Il cherche des yeux le cap 
de Bonne-Espérance, et, quand il 
aperçoit la fumée ondoyante et rouge 
de la verrerie de Sèvres, il s'écrie : 
« voilà le mont Vésuve dont on m'a 
parlé » 1 

11 n'y aura plus rien de vrai dans 
celte spirituelle caricature, lorsqu'il 
sera bien démontré pour nous tous, 
Parisiens d'aujourd'hui, que la géo
graphie n'est ni de l 'hébreux ni de 
l 'algèbre; qu'on n'est pas nécessaire
ment écrasé et mis en miettes dans 
chaque train de chemin de fer; et 
que, provisoirement, Madrid n'étant 
pas au bout du monde, on peut y 
aller, et en revenir, sans faire son tes
tament. 

J. À R B O U X . 

LA L A N G U E U N I V E R S E L L E . 

Nous lisons dans le journal de 
M. Vinot les lignes suivantes : 

La langue universelle, inventée 
par François Sudre, est, comme son 
nom l'indique, une langue intermé
diaire, commune à toutes les nations, 
destinée à servir d'interprète géné
rale pour la compréhension et l'en
tendement de tout le monde sur la 
terre, sans qu'il soit besoin de con
naître aucune autre langue. 

Pour éviter toute prépondérance 
entre les différentes langues et ne 
pas exciter de jalousies entre les na
tions, François Sudre a fait une lan
gue neutre. Il a profité de ce fait 
heureux que tous les peuples civili
sés prononcent de la même manière 
les noms des sept notes de la musi
q u e , pour composer une langue 

universelle à l'aide do ces sous 
musicaux : do, re, mi, fa, sol, la,si. 

Re se prononce ré ; l'accent est 
inutile, puisque re ne se prononcera 
jamais autrement et qu'il n 'y a pas 
de confusion possible. 

En raison de son origine, cette 
langue est aussi appelée langue 
musicale universelle, mais il n'est 
pas nécessaire de connaître la musi
que pour apprendre et parler cette 
langue si utile. 

Cette langue est très simple et 
très facile à prononcer et à écrire. Il 
suffit à quelqu'un de savoir un peu 
lire et écrire dans sa langue mater
nelle pour pouvoir lire couramment 
et écrire avec orthographe la langue 
universelle, même aussi vite que la 
parole. 

La nouvelle langue n 'a que des 
règles générales fixes ; elle n 'admet 
aucune exception ni aucune irrégu
larité et n'emploie aucune lettre 
inutile dans son écriture ; l 'étude en 
est donc facile et prompte. 

On peut s 'entendre, en langue uni
verselle, de toutes les manières ima
ginables, avec tout le monde, en par
lant de vive voix ou même sans par
ler, par gestes, de loin comme de 
près, la nuit comme le jour, et en 
tous lieux. 

Au moyen de cette langue univer
selle, les aveugles, les sourds et les 
muets peuvent se communiquer leurs 
pensées réciproquement et les com
muniquer à tout le monde et chacun 
peut répondre et être compris d'eux. 

D'après une statistique, le nom
bre des aveugles en Europe seu
lement est de plus de 250.000 
et celui des sourds-muets de 
plus de 211.000. La France seule 

compte plus de 37.000 aveugles et 
plus de 19.000 sourds-muets. C'est 
donc 461.000 individus, en Europe 
seulement, qui ne possédaient, avant 
l'invention de la langue universelle, 
presque pas de moyens de corres
pondre avec le reste des hommes et 
qui peuvent être rendus à la vie com
mune et voir les inconvénients de 
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leurs infirmités diminuer considéra
blement, 

Cette langue attrayante et utile 
peut Être apprise parfaitement en 
trois mois d'étude d'une heure par 
jour. Après ce laps de temps, on 
peut devenir très bon professeur 
cette langue. C'est donc une 
carrière nouvelle, vaste, ho
norable et lucrativepour beau
coup de personnes dans tout 
l 'univers. » 

Nous donnerons dans un 
de nos prochains numéros 
une démonstration de la langue 
universelle. 

ZOOLOGIE 

LA CONFÉRENCE DE MM. LARBALETRlER 

ET CANU 

AU 

P A L A I S D E S R E P T I L E S 
D U M U S É U M ( J A R D I N D E S P L A N T E S ) 

(Suite et fin) 

MESSIEURS, 

Les Ghéloniens ou tortues forment 
quatre groupes distincts : 

I o les Tortues terrestres, 
2° les Tortues de marais, 
3° les Tortues d'eau douce, 
4° les Tortues de mer. 
Lespremières ontlespattesgrosses 

<¿es. 

et courtes, les doigts sont réunis en
tre eux par une peau épaisse, les 
ongles seuls restent distincts, vous 
pouvez en voir ici de nombreux spé
cimens, la tortue bordée, la tortue 
éléphantine, etc. 

Les tortues de Marais, sont ordi
nairement plus petites, elles sont 
carnassières et exhalent une odeur 
nauséabonde. 

Remarquez la tortue Matamata, 
ce chélonicn étrange aux narines 
prolongées en trompe -pourvue de 

L ' E n s e i g n e m e n t de la Zoologie 

Orvet j'racye'Ie 

barbillons. C 'est la tortue la plus 
singulière que l'on connaisse. 

Les tortues d'eau douce ont la 
carapace très élargie et très plate, les 
pattes sont transformées en véritables 
palettes qui servent de rames. 

Enfin les tortues de mer ont la 
carapace très petite. On les rencon
tre quelquefois en bandes nom
breuses sur les rivages des Antilles, 
de la Jamaïque, etc. Dans les pays 
où elles sont abondantes, elles ser
vent à l'alimentation de l 'homme et 
sont alors d'une grande utilité car 
leur chair est saine et nutritive. Leurs 
œufs sont très savoureux et enfin 
leur carapace fournit cette belle subs
tance appelée l'écaillé. 

Tels sont, messieurs, les reptiles 
les plus intéressants et les plus utiles 
à connaître, encore une fois, je re
grette de ne pouvoir aborder aujour
d'hui l 'étude si curieuse des poissons, 
elle fera l'objet d'une excursion spé
ciale. 

A. LARBALÉTRIER et F . CANU. 

(FIN) 

N. R. — Pour des raisons toutes 
particulières, M. ALBERT LARBALÉ-

TKIER, n 'ayant pu faire lui-même la 
conférence annoncée dans notre der
nier numéro. M. F . CANU, qui l'assis
tait au Palais des Reptiles, l'a rem
placé dans cette circonstance. 

Nous publierons le compte rendu 
de son intéressante excursion dans 
un de nos prochains numéros. 

A propos du l ivre VEcrevisse, de M. Th. 
H. Huxley . 

Chargé de tout ce qui concerne 
l'histoire naturelle à la rédaction 
de la Science populaire, et bon nom

bre de lecteurs nous deman
dant journellement des ren
seignements bibliographiques 
sur cette partie de la science, 
je ne puis résister aujour
d'hui au désir de les entrete

nir d'un livre de M. Huxley, 
paru il y a quelques mois, et qui a 
pour titre : l 'Ecrevisse ou Introduc
tion à l'étude de la Zoologie ( 1 ) . 

Ce n'est pas une monographie 
des écrevisses, non plus une étude 
spéciale et technique de ces ani
maux, c'est un guide raisonné qui 
montre que, partant de l'étude at
tentive de l'un des animaux les plus 
communs, on peut être conduit pas 
à pas aux notions les plus essen
tielles et aux généralisations les 
plus larges. 

C'est peut-être là la véritable mé
thode d'un enseignement zoologique 
rationnel. Evidemment ce n'est pas 
en prenant pour type le corps hu
main, car alors l 'étude ne peut être 
que théorique dans nos écoles. Il 

Tortue /7îoctocm-oc/ec. 

serait plus simple de prendre un 
animal vulgaire, la grenouille ou 
l'écrevisse, par exemple, facile à se 
procurer, l 'étudier aux points de vues 
théoriques et pratiques et par des 
déductions bien ménagées, arriver, 
grâce aux explications d'un bon pro
fesseur, à l 'étude anotomique de 

(1) VEcrevisse par Huxley (Biblio
thèque scientifique internationale). Prix : 
6 fr., chez Germer-Baillére et C°, édi
teurs , 108, boulevard St-Germain, Paris. 
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l'homme qui nous importe avant tout. 
D'ailleurs, Huxley a résolu le pro

blème, aussi ne saurions-nous trop 
recommander son ouvrage, non seu
lement aux jeunes gens studieux, 
s'intéressantaux sciences naturelles, 
mais encore aux professeurs qui y 
trouveront bon nombre de rensei
gnements précieux. 

A L B E R T L A R B A L É T K I E R . 

à leur enseignement. Exposition 
pratique de la méthode d'enseigne
ment à suivre. 

I > . — Dessin linéaire. 

Tracé des lignes, des surfaces et 
dos solides ; établissement d'échel
les de proportion; copies de dessins; 
élévations, plans et coupes de bâti
ments après mesurage, exécuté par 

ficultés d'exécution forment une 
progression croissante. 

Le cours dure une année, avec 54 
heures de travail par semaine, dont 
36 sont consacrées aux travaux ma
nuels. L'examen de sortie est en 
partie théorique et en partie pra
tique. Le premier sert à constater 
la capacité de l'élève en ce qui con
cerne les matières ci-dessus cl a s-

ÉCOLE NORMALE DE NAAS 

TRIBUNE DE L'ENSEIGNEMENT 
(SUITO) 

N I A S . FLODA-STATION (SUÈDE), 6 AOÛT 1 8 S 2 . 

C — Pédagogie et Méthode 

Exposition du but et de la desti
nation du travail manuel et des de
voirs qui en résultent pour l'institu
teur ; indications sur l'installation 
de l'école et la marche de ses tra
vaux. 

Examen des matières enseignées 
à l'école sous le rapport : de leur 
importance pour le but de l'Ecole ; 
de la manière méthodique de les 
appliquer ; de l 'étendue relative à 
leur donner dans les cours ; du ma
tériel scolaire (outils, modèles et ma-

Vair le commencement dans l'Enseignement Populaire1 

N- du 24 août. 

ticres premières) le plus favorable 
les élèves eux-mêmes; tracé des 
détails de ces bâtiments; dessins de 
modèles. 

E . — Travail manuel. 

Exécution de travaux ayant pour 
but d 'apprendre à connaître les dif
férents outils du menuisier, du tour
neur, du sculpteur sur bois et du 
forgeron, et de se familiariser avec 
le maniement de ces outils ; fabri
cation et réparation des plus sim
ples instruments et ustensiles de 
ménage; ébénisterie appliquée aux 
besoins d 'un ménage modeste; fa
brication de roues et de trains pour 
tombereaux et charrettes ; travaux 
de grosse taillanderie et travail à 
la lime. Le travail se fait d'après 
une série de modèles, dont les^lii-

sées sous les lettres A, B et G ; le 
second porte sur le dessin linéaire, 
la menuiserie, le métier de tour
neur, de sculpteur sur bois et les 
travaux de forge. Un autre examen 
constate aussi l 'aptitude de l'élève 
pour l 'enseignement de ces matiè
res. L'Ecole normale admet aussi des 
instituteurs à ces cours de travail 
manuel ainsi qu'aux différentes con
férences et discussions organisées 
afinde favoriser, de cette façon, l'ex
tension de celte branche utile de 
l'éducation. Différents gouverne
ments envoient à Nââs des institu
teurs qui ont pour mission de s'ini
tier à la méthode théorique et pra
tique de l'Ecole. 

| La Finlande, la Norwège, le Da-
I nemarck, l'Allemagne et la France 
I y ont envoyé leur contingent. 
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É C O L E PRIMAIRE OU L E T R A V A I L MA

N U E L E S T E N S E I G N É 

Commune de Gaunu Nàas (garçons) 

Cette école primaire où le travail 
manuel est enseigné se rattache à 
l'institution précédente en ce que 
les jeunes gens qui, dans l'école nor
male primaire, se préparent aux 
fonctions de maîtres de travaux ma
nuels, doivent, chaque jour pendant 
quelques heures, s 'exercera donner 
aux élèves de l'école primaire des 
leçons et de dessin liuéaire et de 
travail manuel. Comme on l'a aussi 
déjà dit précédemment, le but du 
travail manuel enseigné dans uuc 
école primaire n'est aucunement de 
chercher à développer chez les élèves 
quelque habileté pour un métier 
spécial, ni de les préparer à devenir 
artisans. Une telle école doit plutôt 
avoir purement et simplement pour 
but de procurer aux élèves, en même 
temps que l 'enseignement commun 
à toutes les écoles primaires, une 
adresse de main générale, c'est-à-
dire la faculté de pouvoir au besoin 
exécuter de leurs mains les plus sim
ples de ces travaux de tout genre 
qui s'offrent à chaque instant dans 
la pratique de la vie. 

Au point de vue pédagogique, l'ad
jonction du travail manuel aux ma
tières ordinaires d'enseignement des 
écoles primaires est d'une incontes
table importance. La variété appor
tée dans l 'enseignement purement 
théorique, qui alterne ainsi avec un 
autre enseignement dont l'utilité 
pratique est clairement appréciée 
des élèves, éveille et entretient leur 
attention. L'intérêt pour le sujet 
traité, si important pour faire pro
duire à l 'enseignement donné des 
résultats réels, cet intérêt éveillé au
près de l'établi accompagne l'élève 
quand il revient à ses livres. 

Compris de cette façon, le travail 
manuel enseigné à l'école primaire 
et faisant partie intégrante du pro
gramme est non seulement d'une 
utilité directe, mais encore il devient, 

dans les mains de l'instituteur, un 
moyen d'éducation puissant et d'une 
incontestable valeur. 

A suivre. 

A S T R O N O M I E P O P U L A I R E 
P A R M . A U G . G A U A S S U T 

P r o f e s s e u r à l ' A s s o c i a t i o n p o l y t e c h n i q u e 

D E U X I È M E C O N F É R E N C E 

CHAPITRE H 

LA COSMOGRAPHIE. — NOTIONS P R É 

LIMINAIRES. — LA T E R R E , SA 

FORME, SES P R O P O R T I O N S , SA P O P U 

LATION E T SON MOUVEMENT DE 

ROTATION D I U R N E . 

(Suite) 

La surface de la terre n'est pas 
précisément unie comme une glace; 
elle a des aspérités et des bas-fonds, 
des hauteurs et des profondeurs, des 
montagnes et des vallées considéra
bles. Les vallées profondes sont oc
cupées par la mer et les montagnes 
émergent au-dessus de la surface 
des mers. Les parties non recouver
tes par les eanx s'appellent la terre 
ferme; les eaux sont retenues dans 
leurs vallées par leur propre poids, 
par le mouvement rapide de la rota
tion de la terre sur elle-même et par 
son mouvement de translation ou de 
révolution autour du soleil. La plus 
haute montagne, la Gaurnauhar, en 
Asie, la plus vaste contrée du globe, 
mesure 8,840 mètres de hauteur, 
c'est-à-dire 8 kil. 840 m., un peu 
plus de deux lieues ; puis viennent, 
Ylllampon, dans l'Amérique du sud, 
qui a 7.095 m., le Popocutepelt, dans 
l 'Amérique du nord, qui a 5.410 m., 
le Kilima-Najaro, en Afrique, qui a 
5.705 m., l'Elbrouz, en Europe, qui 
a 5.560 m„ le Manna-Kea, en Océa-
nie, qui a 4.222 m. 

Dans la mer on a trouve des pro
fondeurs de 5.000, 9.000, 10.000 et 
même 14.000 m., soit un peu plus de 
3 l ieues; mais ces élévations et ces 
profondeurs nesont pour lesplus con

sidérables que la 720G partie et la 
450° partie de l'axe moyen de la terre 
et ne doivent pas l 'empêcher d'être 
considérée comme complètement 
unie. Sur un globe de six mètres de 
diamètre, l'aplatissement serait tout 
au plus d'un centimètre et ne s'aper
cevrait que très peu. 

Les volcans semblent prouver que 
l'intérieur de la terre est formé d'une 
masse de matières en fusion ignée, 
recouverte d'une croûte solidifiée qui 
a environ 40kil. ou 10 lieues d'épais
seur, soit la 160° partie du demi-
grand axe. Quand on descend au-
dessous du sol, dans les mines par 
exemple, la température augmente 
de l °par3( )m. , ce quidonne212 .000 
degrés de chaleur au centre de la 
terre, chaleur dont notre esprit ne 
peut se faire une idée, les plus fortes 
chaleurs que nous ayons pu obtenir 
ne dépassant pas 2.000° degrés 
(thermomètre.) 

Pour mesurer la rotondité de la 
terre, ses élévations et ses dépres
sions, On prend pour base le niveau 
de la mer ; on obtient alors un ré
sultat d'une exactitude convention
nelle. 

Mouvement de rotation diurne 

La terre tourne sur elle-même, 
dans le sens direct, autour de son 
petit axe dit axe de rotation (mou
vement de rotation diurne) dans l'es
pace de 24- heures, un jour et une 
nuit, ce qu'on appelle, en astronomie^ 
un jour. Les extrémités des pôles 
tournesur elles-même,sansbougerde 
place, en24 heures, mais chaquepoint 
de l 'équateur parcourt 10.000 lieues 
en 24 heures, soit 417 lieues 41 ou 
1.666 kil. 666 m. en une heure et 
462 m. en une seconde. Un boulet de 
canon parcourt en une seconde, un 
espace d'autant plus grand que le 
point d'où il est lancé est plus près 
du centre de la terre. 

Ce mouvement qui s'effectue de 
gauche à droite c'est-à-dire dans le 
sens opposé de celui des aiguilles 
d'une montre, a été appelé mouve
ment direct. 
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j A l'issue de la cérémonie religieuse, 
l quia élé célébrée dans l'église Saint-
I Séverin, le cortège s'est dirigé vers 

le cimetière Montparnasse, où s'est 
faite l 'inhumation dans un caveau 
de famille. 

Quatre discours ont été prononcés 
par MM. Mercadier, directeur des 
études à l'école polytechnique; Faye, 
au nom de l'Institut; Laboulaye, de 
l'Institut, et Bertrand, académicien, 
l'un des plus anciens et des plus in
times amis du défunt. 

A. B. 

BIBLIOGRAPHIE 
NOS ALIMENTS, par A. DUBARRY (1) 

La librairie Ch. Delagrave vient de 
publier, sous ce titre, un charmant re
cueil d'histoires et d'anecdotes aussi 
instructives qu'intéressantes. Le nou
veau livre de M. Dubarry est écrit dans 
un style simple, clair et concis. 

Les notions sur la viande, le pain 
et les boissons sont particulièrement 
bien comprises. 

En un mot, c'est un petit livre élé
mentaire, vulgarisateur, sans préten
tion que nous ne saurions trop recom-
der aux nombreux lecteurs de la Scien
ce Populaire. 

GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE 

(par D. JURISCH) 

Nous avons déjà présenté à nos lec
teurs, le premier voluma de cet excel
lent traité, le deuxième vient de pa
raître. Quoique s'adressant à un public 
plus instruit il n'en est pas moins très-
intéressant. 

Ceux de nos lecteurs qui s'occupe 
de sciences mathématiques y trouve
ront bon nombre de renseignements 
utiles. La partie pratiqueet les applica 
tions surtout, sont particulièrement 
soignées. 

Comme le précédent, quoique dans 
un autre genre, c'est un livre trop uti
le pour que nous le passions sous si
lence. 

Les Microbes organisés ^par M. 
Moigno (1) Maintenant que lesmicrobes 
sont à l'ordre du jour, c'est le moment 
de recommander cet excellent ouvrage. 
Il traite surtout du rôle des microbes 
dans la fermentation, la putréfaction 
et la contagion, et résume, dans ce sens 
les principaux mémoires de Syndall 
et Pasteur. 

ESQUISSE D'UNE ORGANISATION 
DÉMOCRATIQUE DE LA FORCE 
PUBLIQUE 

par J .-B. BOICHOT, ancien Représen
tant du peuple 

(L. Baudoin el, Cle, Editeurs, 30, rue 
Dauîphino, Paris) 

M' Boichot, ancien représentant du 
peuple, vient de faire paraître une pe
tite brochure qui contient un projet 
d'organisation de la force publique en 
France, établi sur la même base que 
celle de l'organisation armée de la 
Suisse, et reposant sur ce principe 
que, dans un pays libre, tous les ci
toyens doivent être soldats. 

L'auteur démontre, avec les chiffres 
et les preuves à l'appui, les avantages 
immenses qui résulteraient de l'adop
tion, de son système, au point de vue 
libéral et économique. 

Jamais projet plus complet, plus ra
dical et plus juste n'avait été soumis 
au public. Nous appelons l'attention 
du lecteur sur cette œuvre importante, 
qui donne la solution la plus ration
nelle de la plus urgente des réformes 
que notre siècle soit appelé à faire : 
celle des armées permanentes. 

« Jusqu'ici, dit l'auteur, l'homme 
destiné à la paix et au travail n'a su 
organiser ses forces que pour la des
truction, mais grâce au progrès de la 
science et de la raison, les temps guer
riers touchent à leur fin. Les civilisa
tions par les armes, l'agrégation des 
peuples par la conquête ne sont plus 
possibles. La raison du plus juste vaut 
mieux que la raison du plus fort, 
quoiqu'en dise M. de Bismarck. » •« 

En résumé, cette publication ne peut 
manquer d'attirer l'attention des hom
mes qui s'intéressent au mouvement 
des nouvelles idées, et nous croyons 
devoir la recommander d'une façon 
toute particulière aux spécialistes qui 
s'occupent de l'organisation de notre 
armée et de la garde-civique. — Il y 
a là, croyons-nous, les éléments d'une 
force puissante pour notre petit pays 
— en même temps qu'une économie 
réelle pour nos finances. 

Le sens contraire ou inverse 
n'est pas dit indirect, mois rétro
grade. 

(A suivre.) 

Les obsèques de M. Liouvilie 
Les obsèques de M. Joseph Liou

vilie, membre de l'Institut, dont 
nous avions annoncé la mort dans 
notre dernier numéro, ont été célé
brées lundi dernier à midi. 

Le cortège est parti de la mai
son mortuaire, 6, rue de Savoie où, 
depuis deux jours, venaient s'ins
crire toutes les notabilités de la 
science el les nombreux amis de 
l'illustre défunt. 

Le deuil était conduit par le fils, 
les gendres et les petits-fils du 
regretté académicien. 

Mil. Faye, de l'Institut, Milne-
Erhvards, de l'Institut, doyen de la 
Faculté des sciences; Laboulaye, de 
l'Institut, administrateur du Collège 
de France, et l'amiral Paris tenaient 
les cordons du poêle, venaient en
suite, précédée du porte-massier, 
une délégation de l'Institut, en cos-
ume officiel, ainsi que des déiéga-
tons du Collège de France et de la 
faculté. 

On remarquait parmi l'assistance 
\m était très nombreuse MM. les 
généraux Verger et Galimard ; 
l'amiral Mouchez, M. le vice-amiral 
Cloué, le comte Daru, Etienne 
Arago, Maury, Oppert, professeur au 
Collège de France; M. de Blignières, 
directeur de la Monnaie ; le baron 
Larrey, M. Frémy, directeur du 
Muséum d'histoire naturel le , M-
Bertrand; de l'Académie MM. Ro
bin, Breguet, Renier, Schosbi-
cheff, Haye, etc, etc. M. Rlanchard. 
le l'Académie des Sciences, faisait 
partie de la délégation officielle. 

Les houneurs militaires ont été 
tendus au défunt, qui était comman
deur de la Légion d'honneur, par 
une compagnie du 102e régiment de (1) Ch. Delagrave éditeur, 15, rue 

Soufilot. Paris. 
(2) Gauthier Miliars édit., quai des 

Augustins 58 .̂ 
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L a l i b r a i r i e H a c h e t t e a f a t p a r a î t r e 

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

r e p r é s e n t a n t l e p h y l l o x é r a d e l a v i g n e 

( p h y l l o x é r a v a r t a t r i x ) . L a p r e m i è r e 

p l a n c h e s e c o m i ó s e d e 1 6 f i g u r e s r e 

p r é s e n t a n t l e d é v e l o p p e m e n t d u p h y l -

î o x - r a d e p u i s s a r . a i s s a r c e à l ' é t a t 

d ' o e u f j u s q u ' à s o n c o m p l e t d é v e l o p p e 

m e n t ; l a s e c o n d e p l a n c h e , a v e c s e s 4 

figures, m o t r e l a r a c i n e d e l a v i g n e 

l o r s q u ' e l l e e s t s a i n e o u l o r s q u ' e l l e e s t 

a t t a q u é e p a r l e p h y l l o x é r a . C e s p l a n 

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

M. C l é m e n t , s o n t e x t " è i n e i i ' s e i i t u t i l e s 

à , t o u s c e u x q u i h a b i t e n t l e s r é g i o n s o ù 

s e t r o u v e n t d e s v i g n e s , i l e s t d o n c 

p r o b a b l e q u e v ^ e s p l a n c h e s s e r o n t 

m i s e s d a n s l e s é c o l e s d e s p a y s v i g n o 

b l e s , à l a d i s p o s i t i o n d e s e n f a n t s e t 

d e s p a r e n t s , q u i p o u r r o n t a i n s i f a i r e 

c o n n a î t r e l e m o r t e l e n n e m i d e l e u r s 

v i g n e s : l e p h y l l o x é r a . 

N É C R O L O G I E 

Nous apprenons la mort de M. Le-

clanché, qui a succombé vendredi 

dernier, à l ' âge de 4 3 ans. Cet in

venteur était surtout connu par l e s 
piles qui portaient son non ; nous 

donnerons, la semaine prochaine, 

une biographie de M. Leclanché. 

# - < 9 > - 0 

PROBLÈME PROPOSÉ PAR LA RÉDACTION 

J ' a i d e u x f o i s l ' â g e q u e v o u s a v i e z 

q u a n d j ' a v a i s l ' â g e q u e v o u s a v e z , e t , 

q u a n d v o u s a u r e z l ' â g e q u e j ' a i , n o s 

d e u x â g e s r é u n i s f e r o n t 9 9 a n s . 

Q u e l â g e a i - j e ? 

DE M. G. P É R I N , A SAINT-MIHIEL 

P a r t a g e r 4 0 e n d e u x p a r t i e s d o n t l a 

p r o d u i t s o i t m a x i m u m . 

DE M. ESCUDIER, A X . . . 

C o n s t r u i r e u n t r i a n g l e d o n t o n c o n 

n a î t l a h a u t e u r e t l a b a s e , e t s a c h a n t 

q u e l ' u n d e s a n g l e s à l a b a s e , e s t 

d o u b l e d e l ' a u t r e . 

C h e r c h e r u n e m é t h o d e é l é g a n t e 

p o u r f o r m e r cc'm 4 - x " m . 

DE M . É L I E - J O S E P H . A LYOX 

Q u e l l e h e u r e e s t - i l l o r s q u e l a p e i i t e 

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

ent re deux e t t r o i s heures et q u e l ' a n 

g l e f o r m é p a r l e s d e u x a i g u i l l e s v a u t 

6 0 d e g r é s . 

L e s e c o n d p r o b l è m e s e r a p u b l i é 

p r o c h a i n e m e n t . 

Solution du dernier problème : 

L ' e n f a n t p o s s é d a i t 2 6 9 b i l l e s . 

SOLUTIONS JUSTES. — P l o u i n , a v e 

n u e d e C l i c h y ; u n lectauv da q u a r t i e r 

M o n c e a u x : Gaëtaoo, 3 0 , r u e d e l a F . . . ; 

M . A d o l p h e M i n e u r , d e i ' A i h é n é e 

r o y a l d e B r u x e l l e s ; M . J . M a y e t t e ; 

u n l e c t e u r a n o n y m e ; d e u x y c é e n s ; l e 

d o c t e u r M . . . ; H e n r i V a l e t t e , à B . . . ; 

G . D f g e o r g e s , r u e C u j a s ; u n é l è v e d e 

S a i n t - C y r i R e n é M . . . ; L o u i s D . 

A . B R Ü X E T . 

C O R R E S P O N D A N C E 

P . AUBERT, à D r a g u i g n a n . — 1 ° L a 

t a b l e d e s m a t i è r e s s e r a p u b l i é e p r o 

c h a i n e m e n t . 

L e c o u r s d e m a t h é m a t i q u e s d o n t 

v o u s p a r l e z s e p u b l i e t o u j o u r s à l a 

h b t a i r i e T a r e r a , 6 , r u e d e S a v o i e ; p r i x 

7 f r . 5 0 ( 1 v o l . i n - 8 a v e c p l a n c h e s ) ! 

I L n ' y a . p a s e u d e n o u v e l l e s é d i t i o n s . 

M . E t . n o J . , à L y o n . — V o s p r o 

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

s e m a i n e p r o c h a i n e . 

P . PERTAT, r u e d e l ' A b b é - G r o u l t , 

7 4 ( V a u g i i a r d ) . — V e u i l l e z n o u s a d r e s 

s e r u n e l e t t r e p l u s d é t a i l l é e e t d a n s 

l a q u e l l e v o u s n o u s p r é c i s e r e z l e t r a v a i l 

q u e v o u s d é s i r e z e f f e c t u e r . 

E . P . GRAVE, à A u x e r r e . — H i s 

t o i r e d u S e c o n d - E m p i r e p a r T. D e l o r d 

( é d i t i o n G e r m e r - B a i l l i è r e , — o u v r a g e 

s u p e r b e m e n t i l l u s t r é ) . P r i x : e n v i r o n 

20 f r . — H i s t o i r e d e l a o " R é p u b l i q u e , 

C l a r e t i e e t R i c h a r d e t . — C l a r e t i e 2 0 f r . 

R i c h a r d e t , Décadence de Thiers, g r a 

t u i t e m e n t s u x a b o n n é s d u j o u r n a l . 

P o u r s e p r o c u r e r c e s o u v r a g e s , é c r i 

r e à n o t r e é d i t e u r JEANMAIRE, 3 2 , r u e 

d e s B o n s - E n f a n t s . ) 

M . L . V . , s P a r i s . — L a t a b l e d e s 

m a t i è r e s s e r a p u b l i é e p r o c h a i n e m e n t . 

Q u a n t à l a q u e s t i o n p r o p o s é e , l e r é s u l 

t a t f a u x q u e v o u s a v e z o b t e n u p r o v i e n t 

d e l ' é n o n c é m ê m e d a n s l e q u e l s ' e s t 

g l i s s é u n e c o q u i l l e . 

L e n o m b r e c h e r c h é e s t 2 4 8 . 

M . P . BIANCONI, 1 2 9 , r u e H a x o . — 

C e s a d r e s s e s s e i o n t p u b l i é e s d a n s l e 

n u m é r o q u i p a r a î t r a d a n s l e s p r e m i e r s 

j o u r s d e n o v e m b r e . 

M . G . PEEUY, à S i - M i h i e l . — L e s 

b i j o u x é l e c t r i q u e s c o m m e c e u x que 

v o u s d d é s i r e z p o s s é d e r v a l e n t d e 2 0 0 

à 2 5 0 f r a n c s e t n e s e f o n t q u ' e n o r . — 

V o i r e p r o b l è m e e s t p u b l i é a u x Récréa
tions Mathématiques. 

E . CANTRELLE, à B e a u v a i s . — L a 

c h i m i e q u i p a r a i s s a i t j a d i s d a n s n o t r e 

j o u r n a l s e r a c o n t i n u é e t r è s p r o c h a i n e 

m e n t . 

Pour la chimie, n o u s v o u s c o n s e : l l e . -

r o n s o u Pelouze et Frèmy o u Wwrtz 
o u e n c o r e Troosi. 

Pour la physique v o u s p o u r r e z p r e n 

d r e J a m a i r i ( 4 v o l u m e s i n - 8 ° a v e c p l u s 

d e 1 . 2 0 0 l i g u r e s d a n s l e t e x t e ) ; F i - r n e t 

( 1 2 f r . ) o u D r i o S e t F e r n e t ( 8 f r . ) ; 

B o u t a n e t d ' A l m é i d a . 

Pour la géographie, n o u s v o u s c i t e 

r o n s L e v a s s e u r ( E d i t . D e l a g r a v e ) ; O o r -

t e m b e r t ( E d . H a c h e t t e ) ; P o n c i n ( E d i t . 

C o l i n ) ; E l i s é e R e c l u s ( E d i t . H a c h e t t e ) . 

M . J . MAVETTE, à M â c o n . — L e 

d i c t i o n n a i r e d n D r A n t m i n B o s s u t e s t 

u n o u v r a g e a s s e z b o n . D a n s t o u s l e s 

c a s , v o u s p o u v e z a c h e t e r u n t r a i t é 

d ' h i s t o i r e n a t u r e l l e o u e n c o r e v o u s p r o 

c u r e r l ' o u v r a g e d e F o c i l l o n . N o u s t r a i 

t e r o n s c e t t e q u e s t i o n a v e c d é t a i l s l a 

s e m a i n e p r o c h a i n e . 

A n o n y m e à X * * * — V o u s a v e z r a -

s o n , u n e e r r e u r s ' e s t e n e f f e t g l i s s é e 

d a n s l ' é n o n c é d u p r o b l è m e . N o u s 

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

m ê m e à l a s o l u t i o n j u s t e . 

M . A . D . , n o t a i r e , à D i j o n . — L ' é n o n 

c é d u p r o b l è m e é t a i t e r r o n é . N o u s 

p r e n d r o n s n o s p i é c a u t i o n s p o u r q u e 

p a r e i l f a i t n e s e r e p r é s e n t e p l u s à 

l ' a v e n i r . 

M l l e LOISILLIER, a u x R h é z e a u x . — 

L e m e i l l e u r o u v r a g e q u e n o u s p u i s s o n s 

v o u s c o n s e i l l e r e s t l e « d e J u s s i e u . > 

P o u r c e q u i r e g a r d e v o t r e r e n o u 

v e l l e m e n t d ' a b o n n e m e n t , l e m a n d a t 

p o s t a l a é t é c e r t a i n e m e n t é g a r é ; q u o i 

q u ' i l e n s o i t , n e v o u s i n q u i é t e z d e r i e n 

v o t r e s e r v i c o s e r a f a i t r é g u l i è r e m e n t , 

c o m m e p a r l e p a s s é . 

P . V . , à S t - M a l o . — N o u s v o u s r é 

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

R . H . , à L i l l e . — N o u s v o u s r e m e r 

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

a i m a b l e q u e v o u s n o u s a v e z a d r e s s é e 

e t d e s f é l i c i t a t i o n s q u ' e l l e c o n t i e n t . 

N o u s s o m m e s e n c h a n t é d ' a v o i r a t t e i n t 

n o t r e b u t . 

M . V . V . , A t h é n é e d e L o u v a i n . — 

E n e f f e t , il s ' e s t g l i s s é u n e e r r e u r d a n s 

l ' é n o n c é d e n o t r e p r o b l è m e ; l e n o m 

b r e c h e r c h é e s t b i e n 2 4 8 . 

P r e n e z p a t i e n c e , l a s e m a i n e p r o 

c h a i n e v o u s t r o u v e r e z d a n s n o t r e j o u r 

n a l u n a r t i c l e d'Astronomie Mathé
matique. 

M . A r a m MERCURIAN, à S m y r n e . — 

L a s o l u t i o n q u e v o u s n o u s e n v o y e z e s t 

f a u s s e : ( R e l i s e z le p r o b l è m e e t é t u -
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DLJZ LA SOLUTION DONNÉE PAR NOUS LA SE
MAINE DERNIÈRE), TRAVAILLEZ CETTE QUES
TION ET ÉCRIVEZ-NOUS À NOUVEAU. 

A. JBKÏLVET. 

RMt ion des 
Ш O B L I G A T I O N S D E P A N A M A 

LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL 
IOTER OCÉANIQUE DE PANAMA VIENT DE PU
BLIER LE MODE DE RÉPARTITION DE L'ÉMIS
SION DES 250,000 OBLIGATIONS DE CETTE 
SOCIÉTÉ. 

LES RÉPARTITIONS SERONT FAITES DANS LES 
CONDITIONS SUIVANTES : 

Souscriptions réservées aux action-
mires. — LES ACTIONNAIRES DE LA COM
PAGNIE AUXQUELS UN DROIT DE SOUSCRIPTION 
A ÉTÉ RÉSERVÉ, RECEVRONT TOUTES LES OBLI
GATIONS QU'ILS ONT SOUSCRITES. 

Souscriptions réductibles. — LE SOUS
CRIPTEUR D'UNE UNITÉ RECEVRA L'OBLIGATION 
QU'IL A SOUSCRITE. LES SOUSCRIPTEURS DE : 
2à 5 OBLIGATIONS RECEVRONT 2 OBLIGATIONS; 
DE 6 À 10 EN RECEVRONT 3 ; DE 11 À 1 5 EN 
RECEVRONT 4 : DE 16 À 25 EN RECEVRONT 5. 

LES SOUSCRIPTEURS DE 2 3 OBLIGATIONS ET 
SU-DESSUS RECEVRONT 20 0[0 D-3 LEURS DE
MANDES, SOIT 80 0(0 DE RÉDUCTION SUR LE 
MONTANT DE LEUR SOUSCRIPTION. 

EO CONSÉQUENCE, LES SOUSCRIPTEURS DE 
26 à 30 OBLIGATIONS RECEVRONT 6 OBLIGA
TIONS; DE 31 À 3 5 EN RECEVRONT 7 ; DE 36 
À 40 EN RECEVRONT 8 ET AINSI DE SUITO À 
RAISON DE 1 OBLIGATION POUR 5 ET DE 1 OBLI
GATION EN PLUS POUR CHAQUE FRACTION DE 5. 
Le VERSEMENT COMPLÉMENTAIRE DE 8 0 FR. À 
FAIRE À LA RÉPARTITION EST EXIGIBLE DÈS MAIN
TENANT ET DEVRA ÊTRE EFFECTUÉ DU 15 AU 25 
de CE MOIS, À LA CAISSE MÊME OÙ A ÉTÉ REÇUE 
IASOUSCRIPTION. LA NOMBRE DE- OBLIGATIONS 
s ASCRITES PAR LES ACTIONNAIRES QUI ONT 
ESERCÉ LEUR DROIT DE PRÉFÉRENCE S'ÉTANT 
ÉLEVÉ DE 105,208 OBLIGATIONS, IL EST RESTÉ 
à RÉPARTIR 141,792 TITRES ENTRE 5 7 , 6 1 1 
SOUSCRIPTEURS. 

S T E N O G R A P H I E M É C A N I Q U E 

ON N'A PAS OUBLIÉ LES TRÈS REMARQUA

BLES EXPÉRIENCES DE STÉNOGRAPHIE MÉ

CANIQUE QUI ONT ÉTÉ FAITES L'ANNÉE DER

NIÈRE, AVEC LE SUCCÈS LA PLUS COMPLET, 

À LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS, AU SÉNAT, 

AU CONSEIL MUNICIPAL DO PARIS ET à LA 

SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT. 

NOUS APPRENONS AVEC GRAND PLAISIR 

QUE DES COURS POUR L'ENSEIGNEMENT DE 

LA MÉTHODE DE M. ANTOINE MICHELA 

VIENNENT DE S'OUVRIR, 1, RUE ROSSINI. 

US SOAT DIRIGÉS PAR LA PERSONNE MÊME 

QUI FAISAIT FONCTIONNER L'APPAREIL, AVEC 

UNE RAPIDITÉ ET UNE PRÉCISION QUE TOUT 

LI MONDE A ADMIRÉES, LORS DES EXPÉ

RIENCES QUE NOUS VENONS DE RAPPELER. 

ШЕШВГШАТЕС! МСЯШЕ 
E x t r a c t i o n de* douta «ans d o u l e u r , con 

s e r v a t i o n et g u é r i s o n des dent» par l 'auri-
fication à LORDOUA-SKC. 

Pose de dents et dentiers S A N S P L A Q U E S 
(breve tés ) , l a i s sant la palais l ibre , n 'a l té 
rant ni le »ens du g c û t , n i la p r o n o n c i a t i o n , 
45, rna de L a f a y e t l e . 

L E D O C T E U R C H O F F S 
Offre g r a t u i t e m e n t à tous nos lecteurs la 7 m e 

édition de son T r a i t é d e M é d e c i n e p r a t i 
q u e , dans lequel il expose sa méthode consa
crée par 10 années de succès dans les hôpitaux 
pour la guérison des m a l a d i e s c h r o n i q u e s 
d e t o u s l e s o r g a n e s , et des h e r n i e s , h é -
m o r h o ï d e s , g o u t t e , p h t h i s i e , a s t h m e , c a n 
c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d e v e s s i e et de 
m a t r i c e , etc . Adresser le i demandes, quai St 
Michel, 27, Paris . 

PI L I V O R E ! NOUVELLEMENT DÉCOU
VERTE ET PROPAGÉE PAR LA P A R F U M E 

R I E D U S 3 K R , CETTE PRÉPARATION ENLÈVE 
TOUT POIL FOLLET SUR LES BRAS AVEC UNE NET
TETÉ SURPRENANTE, ELLE REND LA PEAU VELUE 
BLANCHE ET LISSE COMME LE MARBRE. 10 FR. 
MANDAT. (1, RUE J.-J. ROUSSEAU). 

Le Gérant: BOUDARD. 

M. A. G A 
R A S S U T , 

p r o f e s s e u r , 

d o n t n o u s p u 

b l i o n s l e s 

CONFÉRENCES AS
TRONOMIQUE, 

a i n v e n t é d e s 
a p p a r e i l s 
q u i m a r c h e n t , 
l e s u n s à l a 
m a i n , l e s a u 
t r e s à m é c a 
n i q u e a u t o 
m a t i q u e , e t 

d e s c a r t e s 
s p é c i a l e s d e 

C O S M O 
G R A P H I E 

q u i r e n d e n t 

e x t i é m e m e n t * l I I M , B c-k? 
s i m p l e et i t te i te c e t t e s c i e n c e q u i t a , ». ^ . . l e et s 
i n t é r e s s a n t e . C e s A p p a r e i l s e t c e s c a r t e s qui o n t 
l'Uu:é a r e c h o n n e u r a l ' E x p o s i t i o n U n i v e r s e l l e d e 
lô i8 , ont é t é e n c o u r a g é s et, r é c o m p e n s é s p a r l e 
M I N I S T R E D E L ' I N S T R U C T I O N P U 
B L I Q U E . N o u s l e s r e c o m m a n d o n s à t o u s l e s I n s 
t i t u t e u r s e t à t o u s l e s P è r e s d e f a m i l l e . L e s a p p a 
r e i l s , 5 0 fr. ; tes c a r t e s , 3 fr . , r u e M o n t m a r t r e , 62, 
à P a r i s , et a u b u r e a u d u journaL, c h e z M. J e a n -
m a i r e , l i b r a i r e - c o m m i s s i o n n a i r e , r u e d e s B o n s -
i i n l a n t s , 32 
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E f f e t d a С ш о к к к о к я U l u l a i s > a r S B Ц а т г а à 5 0 -

v o u t u c r а я х ш * г д « 1 p r i x q a ' t L o n d r e * . 

J Л . G U I N A R D # C' 

g, А Т Ж И Х Щ M V or tut.. 8 

(En feci Л* la r m de VSchellx) 
J 

SPECTACLES DE LA SEMAINE 

8 0[0 T H É A T - F R A N Ç A I S Les Corbeaux. 
8 fjlfj O D É O N . — Mariage d'Audré. 
7 0[0 P O R T E - S T - M A R T I N . — Michel Stro-

goff. 
8 1]2 C H A T E L E T . — Relâche. 
8 0[0 G a t t ë . — La Tour de Nesle. 
8 1x4 G Y M N A S E . — Serge Panine. 
8 1 \ \ P A L A I S - R O Y A L , — La Brebis égarée. 
8 0[0 A M B I G U . — Cartouche. 
8 3[4 N A T I O N S . — Lydie. 
8 1\2 R E N A I S S A N C E . — Mme le Diable. 
7 1{2 F O L I E S - D R A M A T I Q U E S . — La Fille 

de Mme Angot. 
8 OjO B O U F F E S . — La Mascotte. 
8 OiO V A R I É T É S . — Lili. 
8 0[0 V A U D E V I L L E . — Tête de Liiiote. 
8 0]0 F O L I E S B E R G È R E . — Tousles soirs. 
8 1 t 4 C O M É D I E - P A R I S I E N N E . — Relâche. 
8 OjO C L U N Y . — Première fraicheur. Les 

Sceptiques. 
M U S É E G R Ê V I N . — De 11 h . 1\2 du mat in 

à 11 h . 1t_2 du soir. Le cadavre du Pecq. 
8 1[2 C I R Q U E D ' É T É . — E x e r c i c e s équestres 
8 1)2 H I P P O D R O M E , — Tous les soirs. 

jeudis, dimanches ; fêtes à 3 h. 
J A R D I N D'ACCLIMATATION . — Concerts 

jeudis et dimanches. — Les Galibis. 

COLS S MANCHETTES ед PAPIER MODLÊ 
L i n g e ë l e f j a n , s o l i d e , c o m m o d e p o u r t o a a 

f r . franco de JPovt et d'Ernba.lla.go. 

G L A C E F O R T E , c a d r e Or f i n Г 3 2 и г 1 Ш 

C a s s e g a r a n t i e LEY EN S, 9,r.de l'Échelle, P a r u . 

K i i s o a d e C o n f i a n c e f o n d é e e n 1 8 2 7 ( f a b r i q u e ) . 

2 0 K Ë C O K P E N S E S DONT 5 E E M I L I E S D ' O R 

ALCOOL CE MENTHE 

B i e n s u p é r i e u r à t o u s l e s P r o d u i t s s i m i l a i r e s . 

Souverain centra lai Indigestions, 
Maux d'astomao, de cœur, da nerfs, da t é t a ; 

Excellent aussi pour 1 » t o i l e t t a at Isa dents. 
f a B r i q u e à L Y O N , eanr* a ' M a r t t a u v l l t a . a 

P A X I f f l , m a E U e t a a r , « 1 . 
D a m a la* p r i n c i p a l •« M a i a o a a d a F h & r a a a a i e 

n r a f p t a r l a , P a r t n r a a r i a a t Epioax iaa ZlXLtm. 
S E J B É F I E B D E S I B I T f t r a H S 

GhUrwrt* itdique, Ы-сагЬопаШ, sreaniemie 
( И > i u i f . 4 ' t n i t U t a i t M i d i ft* i i l r t ) 

D a Лшяш т а г а a t r o l l т а г г е а p a r J a u r rait a a 

p e n d a n t l e a r e p a a . 

R * S « n e r a l e a e n f t m t s d e b i l e s e t l e a м г в о п п в а 
i f f a i b l i e s . An&mii, Lymptuxttsmt, Affections dte la 
aeau tt Лег votes respiratmrts, FUvres intermit-
Itnttt. E m p l o l u s u e l e n b o i s a o o e t e n g a r g a r l s m e s 
c e n t r e l e a Bronchitis e t Angints, en b o i s s o n e t l o 
t i o n s p o u r l e g dartres Uqtrcsygercwr*s tt rcuettirs. 

ï a j i e r coaTtrt 

lie Toile 

^ r i j l , la doua. 9 0 c. 

6 . 5 J r . 

^ 1 2 . 9 t . 

P u l a p r à , * 0 c . C2 m j , i r ùunla. 

E n v o i f r a n c o p a r c h e m i n d e fer e n V r a a c e à p a r t i r de 2 5 fr. 

Envoi gratui t et f o du sjiesrïe Catalogue illustré 

IL" GRAY. E. MET* С S", 43,1>" DES CAPUCINES, PARI? 

Р А Ш Ш Е Ш Е B E L i E O E MERE 

67, rue as Provence, Paris 

A< A ^ ' ^ ì N „1 C R E M E A D O U C I S S A N T E 

J /-t~*>\^ ? î ^ P O U n LE TEINT 

^j. *s*ty*^- l ' a i t d i s p i r . a t r e l e s r o n g e u r s e t les 

^ ^ ^ . X - ^ R J J J r u s u i i l e s d o l a p e a u . L e i i o t , 3 i " r . 

On offre gratis * t'A? Г d'élever les 
Enfants . du D r tKUCHAHD. 

7Ш 

L i q u e u r n o r m a l e c o n c e n t r é e d e G o u d r o n d o N o r w e g e 

P o u r p r é p a r e r i n s t a n t a n é n e r : EAU, VlrJS, 6 l t R b & H S f i N E S de Goudrai 

On Flacon suffit pour se con/ainers QB s a supériorité contre: 
A f f e c t i o n s c h r o n i q u e s d a l a P O I T R I N E , d e s B R O N C H E S e t d e la T E S S I I 

É C O U L E M E N T S r e b e l l e s , M a l a d i e s i î M I M Q I I Ï S . 

S fr.—PARIS, r u e d e R e n n e s , ^ 0 5 , e t l e a P h a r m a c i e s . 

P R É C 1 E Î I ? P Q L ' R L E S M A L A D E S E T M É N A G E 

S M é d a i l l e s d ' e r , <* g r a n d s D i p l ô m e s d ' H o n n e u r . 

le fac-similé de 
EXIGER' la signature 

Е Я E N C B K BLETjE 

S E T E N D CHEZ L E S É P I C I E R S ET Р Н А Ш Ш 5 

г ^ ^ е щ а т е р а с e r t p j 

A L C O O L D E M E N T H E E A U D E M É L I S S E 

D E S B É N É D I C T I N S 

El ix ir exqu i s , d igast i f souverain 

Le mei l l eur des dent i fr ices 

Indispensable pour la to i l e t t e 

PRODUIT SOUVERAIN CONTEE 

Apoplex ie , para lys ie , vapeurs 

j Eb lou i seement s , migra ines , mal da mer, etc . , e tc . 

I $ i s i î l i e i * i e « l e l a f g c i i é d i c t i i t c d e l ' . t b b a j c d e ! < ' е с а ш р 

S ^ 0 \ 
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S P E C I A L I T E M M A C H I N E S A V A P E U R ~ F I X E S E T L O C O M O B I L E S 

; M A C H I N E H O R I Z O N T A L E 

\ L o c o r a o b i l e o u s u r p a t i n s 

C h a u d i è r e à flamme d i r e c t e 

d e 8 à 5 0 c h e v a u x 

B R A C H I N E V E R T I C A L E D E I A 2 0 C H E V A U X 

T o u t e s 

c e s 

M a c h i n e s s o n t p r ê t e s 

livrer 

E n v o i 

f r a n c o 

d e s 

P r o s p e c t u s 

d é t a i l l é s 

R S A G H I N E H O R I Z O N T A L E fc 

L o c o m o b i i e o u s u t p a t i n s * t s 

C h a u d i è r e à r e t o u r d e flamme, ç?l 

d e 6 à 5 0 c h e v a u x "~ 

AISON J . H E R M A N N - L A G H A P E L L E 

B O U L E T e t C i e , S u c c e s s e u r s , I n g é n i e u r s - M é c a n i c i e n s 

1 4 4 , f a u b o u r g P o i s s o n n i è r e , P A R I S 

tt. 

de 1 h4 , 0 0 0 Exemplaires , Ecriture, P l a n s , Dessins, Hnaiqae, etc. 
tracés sur papier comme à l'ordinaire.— Prix selon format.— 8 grandeurs. 

« • I M P R I M E R I E à C A R A C T È R E S » 
Contenue dani une jolie boite à casses .—BBO lettres, chiffres; accessoires et instruction / n 

E x p é r i e n c e s p u b l i q u e » c h e z l e s e u l i n v e n t e u r 

P A U L A B A T , 1 2 3 , R U E D ' Â B Û U I I B № & m P A R I S Stmit &u Preip4ct%* tt 8pécinunf contre 16 c. pour l'afremchUtevmU. 
l B - * p é < * t i r t a » i i m a t r e N n b a B t r s e i r a t i i i t a n ranK4n5-p».«sî» g « t f » t A l a d e a u s t f a . 

Mgt&m ,le 1 6 , 6 0 0 fr-

A P É R I T I F & F O R T I F I A N T Procure au sang les globules rouges qui en font la richesse et la force. 
C R O I S S A N C E S D I F F I C I L E S , 

S A N G P A U V R E , A N É M I E , 

L Y M P H A T I S M E , S C R O F U L E S , E T C . 

P A R I S , 2 2 3, 1 9 , R U E D R O U O T , E T L E S P H A R M A C I E S 

A L T C O M P T A N T 

B O U R S E 8 ) U '4 S E P T E M B R E 

FONDS PUBLICS 

3 C[0 

i \\'s amortissable. 

t 0|0 

H[S 0|0., 

S 0(0 -

Banque de France 
— de l'aris 

Compioir d'Escompte 
Crédit F o n c i e r 

— Lvonnais 
— Mobilier 

Crédit industr. et commerc, 
Cie Algérienne 
CreJil Algérien 
Créait de France 
Crédit de Paris 
VX (tàucu-algèiienne 
Dépôts et compt. courants.. 
S o c i é t é G é n é r a l e 

Banque d'F.scotnpte 
Banque Franco-Egyptienne., 
Banque nationale 
Banque Parisienne 
Banque maritime 
Est algérien 
Est , 
LïOll 
Midi . 

Kord -'. 
Orléans 
Ouest 
Omnibus 
Gaz (Cie Parisienne).. 
Transatlantique 
Messageries Maritimes. 
v itures à Paris 
Panama 
Sue* (actions) 

— Délégations . 
— Société c iv i le . . . 

Télégraphe 
* 0 a u t r i c h i e n 
E s x p t e u n i f i e 
Italien 5 0(0 
Hongrois 
Turc 5 0|0 
toque ottomane 

115 62 

¡¡435 . . 
, : ; ì o 7 5 

jOiH 50 
, 5 3 3 

6 5 50 
522 25 
740 . 
552 . 
463 . 
200 . 
340 50 
350 . 
711 25 
63? 50 
0 8 7 S0 
637 30 
375 
500 
495 
S 7 3 

.760 
?675 
J s S O 

r o i . ï 
330 
815 

1670 
1600 bO 

460 
733 7 5 
7 7 5 . 
587 50 

2695 . . 
l'27o . . 
2093 . . 

Ï45 . . 
83 . , ! 

311 . . 
89 . . 
73 50 

.12 l'I 
755 

1 Lombards 
Banque I.Pt.P. Pa*s-Autrich. 

; Mobilier es agnol Jouissance. 
j Chemina autric iens 
i Sara gosse 
Nord d'EsPagne 

I Andalous 
Foncier autrichien 

S E I S E ET VILLE 

D É p A H T E M K M T D E LA S E I N S 

1855-60 
65 
69 
7 1 

7 b 

7 6 

0]0.. . 
0(0.. . 
0 [0 . . . 
0 |0 . . . 

4 0|0. 
4 0)0. 

Bons de liquidation. 
Ville de Marseille 

V A L L U B S F R A N Ç A I S E S 

O B L I G A T I O N S 

Boncières 500 4 Oio • 
_ 100 A 0|0 

500 3 0(0 
7 9 3 0)0 350 p 

7 9 3 O]0 t p 
Communales 500 4 0(0 

_ 79 3 0l0 350 p 

_ 7 9 3 0[0 t. p 
Alais au Rhône 
Bône-Gueilma 
K«t algérien 
Est 3 t n O 
L y o n f u s i o n 3 OjO -• 

_ 66 3 0(0 
Victor Emmanuel 
Midi 3 0|0 
ivord 3 t)|0 
Orléans 3 0[0 
Ouest 3 0(0 
Tramways Nord 

Sud 
Omnibus 5 0[0 
Voitures 5 0[0 

C i e T r a n s l a n l i q u e . . 

L i t s M V Y A a i r e s -

Voitures 5 0(O 
Messageries , 
Omnibus 
Fivcs Lille , . . . . 
Librairie Catholique, 

501 50 
522 . . 
400 o0 
392 55 
.75 . . 
519 . . 
51» . . 
529 
363 50 

512 50 
ItO . . 
145 . . 
439 . . 
442 . . 
507 . . 
436 . . 
4 « . 
278 
343 
318 . . 
360 . . 
363 . . 
363 50 
386 . . 
368 . . 
370 50 
303 . . 
371 . . 
150 50 

H u i l e V e g e t a l e 

S E U L E A U T H E N T I Q U E 

B r e v e t é e 
par Ordonnance rojall 

du 20 juin 1818 

Ponr assouplir 
tonifier et régénérer 

la chevelure, 
e n empecher \% c l i u t i 

et la 
décoloration. 

• r u L D É P Ô T : 

A T e n H û d o r û p o r a p i 7 

Même Maison. 
C e l a r e P o u d r e 

M t i i r i c e B A Q U E T 

7b i 

51S . . 
51b . . 

477 • 
575 
515 
525 
517 
450 
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P a r i s , p h a r m a c i e , 9 , r u e V i ~ 

v i e n n a e t , t o u s l e s p h a r m a c i e n s . 

A L A V A L , P h a r m a c i e s C h o u a n -
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E X C U R S I O N S 
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C O T E S D E N O R M A N D I E 
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pendant un m o i s . 

l a r i tinéraire — I r a classe 5 0 fr. 2 8 classe 
3 8 fr. — Paris . — Rouen. — Le Havre . 
— Fécamp. — Saint-Valéry. — Dieppe. — 
Arques. — Forges-les-Eaux. — Gisors. — 
Par is . 
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5- it inéraire — 1« cl. lOOfr., 2- cl. 8 0 
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— Par is . 

A r o í a . — L e s p r i x c i - d e s s u s c o m p r e n n e n t l e s p a r 

c o u r s e u b a t e a u x e t e u v o i t u r e s p u b l i q u e s , i u d i q u é s 

d a n s l e s I t i n é r a i r e s . 

L e s B i l l e t s s o n t d é l i v r é s â P a r i s , a u x g a r e s S a i n t -

L a z a r e e t M o n t p a r n a s s e e t à l ' A g e n c e d u b o u l e v a r d 

S t - D e u i g , 20, e t b o u l e v a r d d e s I t a l i e n » , 4. 
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La Diseuse de lonne aventure 

Les lecteurs de la Science popu
laire pourront peut-être s'étonner de 
rencontrer, dans un journal scientifi
que, une gravure représentant La 
diseuse de bonne aventure, mais 
notre étonnement a été si profond 
quand uous aVotis lu, dans les jour
naux réputés sérieux, que la direc
tion des Beaux-Arts avait autor'sé 
des fouilles dans la Basilique de Saint-
Denis afin d'y découvrir un trésor, 
que nous n^avons pu résister au désir 
de satisfaire la curiosité, bien légiti
me du public, en lui offrant le por
trait d'une de ces créatures extraor
dinaires qui croient avoir la faculté 
de fouiller dans les profondeurs de 
l'avenir et des terrains sacrés. 

D'ailleurs, fimcomparable dame 
qui a garanti le succès de ces recher
ches,, prétend posséder un instru
ment qui, — subissant t'influence du 
précieux métal — s'éloigne ou se 
rapproche suivant que le gisement 
est plus ou moins près de lui, 

On a déjà été jusqu'à 1 m. 50 de 
profondeur,mais, malheureusement, 
( ??? ) à l 'heure actuelle les travaux 
sont interrompus. 

Que dira-t-on maintenant de notre 
siècle?... Prétendra t-on encore que 
ce que nous voyons aujourd'hui se 
soit vu de tou t t emps ?...Que ie scep
ticisme règne en maître dans notre 
pays 

On a écrit de gros et nom
breux volumes sur l'indifférence 
publique en matière religieuse ; pour 
la religion, accordé, il faut bien ie 
reconnaître, sur ce point, l'indiffé
rence est complète. 

Mais en magie, par exemple, c'est 
une toute autre affaire1! Trouverait-
on, à notre époque, un homme assez 
osé pour habiter la chambre de 
Delaage le fameux spirite? Existe-t
il quelqu'un capable de nier l'in
fluence du petit cochon? On a trouvé, 
paraît-il, le petit camarade de Saint-
Antoine dans l'oratoire de la bonne 
Yierge ! Qu'allait-il y faire ? Le jeune 

chercheur dé" truffes espérait-il y 
découvrir une nouvelle colombe?, . 
Nous ne saurions nous prononcer 
sur ce point. 

En attendant que celte question 
soit résolue^ espérons que la direc
tion des Beaux-Arts va bientôt être 
en mesure de nous donner des ren
seignements sur la nature des tré
sors enfouis, depuis si longtemps, 
sous les dalles bénites que foule, 
quotidiennement, le pied non moins 
béni des rares croyants de nos 
jours. 

A. B H U N K T . 

C H R O N I Q U E D E S SCIENCES 

SOMMAIRE — A l'Académie des sciences. — L e 
feu au Laboratoire ïnVirneipal . " Les mon
naies d e Nickel, 

A l'Académie des Sciences. — 
Lundi, i 8 septembre, la Séance de 
l'Académie des Sciences à été pré
sidée par l 'honorable M. Blanchard 
et n 'a duré que peu de temps. Nous 
avons à signaler : une note de M. 
Lecoq de Boisbaudran s u r la sépa
ration du Gallium et de l 'Uranium. 
(Dans notre avant dernier numéro 
nous avons donné à nos lecteurs les 
quatre procédés, indiqués par M,Le* 
coq, pour séparer le Gallium du Cad' 
miun) ; nous signalerons encore deux 
mémoires : le premier de M. Teisse-
renc de Borl, sur les C a u s é s du 
grand hiver Î879-1880 ; le second, 
de M. Dubois sur la statistique du 
suicide. 

M. Tchihatcheff explique la for
mation dessables d u Sahara; d 'après 
le savant «es sables n'auraient point 
une origine marine, mais provien
draient de la désagrégation des ro
ches sous l'influence d'agents atmos^ 
phériques. — M. Cornu a signalé la 
propriété singulière que possèdent 
les ceps de vigne d'absorber les 
huiles lourdes d e goudron d e houille. 
M. Cornu a démontré que cette a b 
sorption se produisait par le cep. Le 
phénomène était déjà observé depuis 
longtemps par les propriétaires <des 

vignes plantées dans des terrains 
situés aux environs des usines à gaz ; 
tous avaient remarqué que lem's rai
sins avaient l'odeur et la saveur du 
goudron. 

Dorénavant, les chaudières desbâ
timents de la marine de l'Etat seront 
protégées, des dépôts calcaires qui se 
forment à l 'intérieur, par l'introduc
tion de feuilles de dnc . Où comprend 
que, dansée cas,une véritable action 
galvanique se produit : le zinc s'oxide 
au dépens de l'eau et alors l'hydro
gène, mis eu liberté, se dégage. M le 
commandant de Trêves s*est déclaré 
fort satisfait de ce nouveau moyen 
de préservation des chaudières. 

Le feu au Laboratoire municipal 
11 y a environ deux ou trois jours, 

verssept àhni theures du soir,des em
ployés de la police municipale, qui 
se trouvaient à cette heure dans les 
bureaux situés dans l'aile faisant face 
à la Préfecture de Police, se sentirent 
tout a coup incommodés par une 
odeur de fumée extraordinalrement 
forte. 

Le feu venait de se déclarer dans 
les sous-sols du laboratoire munici
pal, lequel se trouve au-dessous des 
bureaux de M. CaubeL C'est dans un 
amas de chiffons que le feu avait 
pris naissance. Deux pompes à bras 
arrivèrent aussitôt, et, grâce à la 
promptitude des secours, en moins 
d 'une heure tout danger avait dis
paru. 

On conçoit quelle eût été ta gravité 
d u sinistre si les matières explosibles 
contenues dans le laboratoire muni
cipal avaient pris feu. 

Les monnaies de nickel. — Nos 
lecteurs se rappellent sans doute que 
nous leur avons déjà parlé, il y a 
quelques temps, de la proposition 
faite par certaines personnes de 
remplacer, en France, la monnaie 
de biïlûïi par la monnaie de nickel. 
À l 'heure actuelle, l'attention se 
porte plus que jamais sur cette inté
ressante question. Nous ne ferons 
pas -de nouveau l'historique du nic
kel et nous ne reparlerons pas des 
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propriétés principales de ce métal, 
ce travail ayant déjà été fait par 
nous précédemment, (Voir le n° 127 
de la Science Pop. Le Nickel.- A. 
Brunei) mais nous énumércrons les 
principaux avantages qu'offrirait l'a
doption de cette monnaie dans no
tre pays. 

D'abord, ces pièces présenteraient 
un aspect plus agréable que les 
pièces de bronze, seraient moins en
combrantes puisque, à poids égal, 
elles ont une valeur plus élevée ; en
suite, cette monnaie, qui circule de
puis un certain temps en Suisse, en 
Allemagne, aux Etats-Unis, au Pérou 
etc., est moins altérable à l'air 
que la monnaie de billón. Mais l'a
vantage le plus considérable, serait 
assurément d'offrir à notre colonie 
une source de richesse : en effet, 
l'adoption de la monnaie de nickel 
en France donnerait certainement 
un nouvel essor aux mines de la 
Nouvelle-Calédonie, qui , comme 
tout le monde le sait, sont très im
portantes. 

A . B R B N E T . 

TRIBUNE DE L'ENSEIGNEMENT 

Nââs, Floda-Station (Suède), 6 août 1882. 

Il 

ÉCOLE PRIMAIRE OU LE TRAVAIL MA

NUEL EST ENSEIGNÉ 

Commune de Gaunu Nââs (garçons) 

(Suite et fin) 

Conformément au plan d'ensei
gnement de l'Ecole, quatre heures 
sont consacrées, chaque jour,aux ma
tières ordinaires de l 'enseignement 
et trois heures aux travaux manuels. 
Le samedi, les enfants quittant l'école 
de meilleure heure, les t ravaux ma
nuels durent trois heures et les au
tres leçons trois heures également. 

D e s quarante et une heures d'é
c o l e de la semaine, vingt deux sont 
consacrées aux matières d'enseigne
m e n t de l'école primaire : Instruc
t i o n religieuse, Langue Suédoise, 

Arithmétique, Histoire, Histoire na
turelle, Calligraphie, Dessin, Chant, 
et Maniements des armes ; et dix-
neufs aux travaux manuels. L'âge 
des enfants varie de 10 à 14 ans, les 
travaux qu'ils exécutent consistent 
en objets de la nature la plus simple 
fabriqués en bois, et choisis de pré
férence de manière à répondre aux 
exigences d'un modeste ménage. 

La gradation logique des modèles 
et les explications nettes et précises 
données avant et pendant l'exécu
tion des copies, facilitent considéra
blement la production d'oeuvres sa
tisfaisantes. 

Il est très important que le maître 
ne se montre pas trop difficile et se 
rende bien compte des facnltés na
turelles de l'enfant et du degré de 
perfections qu'il est capable d'appor
ter à son travail. En un mot, qu'il se 
pénètre bien de cette pensée : c'est 
qu'un enfant bien dirige fait tou
jours le mieux possible, mais qu'il 
ne saurait raisonnablement pro
duire des chefs-d'œuvre. 

I I I 

ÉCOLE PRIMAIRE OU LE TRAVAIL 

MANUEL EST ENSEIGNÉ 

Commune de Naas filles) 

Cette institution a pour objet de 
procurer aux jeunes filles, en môme 
temps que l'instruction ordinaire 
donnée dans les écoles primaires, 
une habileté sufûsante dans les tra
vaux domestiques du ressort de la 
femme, tels que le tissage, le filage, 
la coulure (aussi bien à la main qu'à 
la machine), la tenue du ménage, la 
préparation des aliments, le blan
chissage, etc.; ces occupations, en 
un mot, qui, pour la future mère de 
famille seront de la plus grande 
utilité. 

L'enseignement dure dix mois par 
année avec huit heures de travail 
chaque jour. Les filles, dont l'âge va 
de onze à seize ans, sont réparties 
en deux divisions; la division des 
plus anciennes consacre, chaque se
maine, quinze heures aux études 

scolaires ordinaires et vingt-et-une 
heure aux travaux manuels ; l 'autre 
division, au contraire, qui renferme 
les enfants les plus jeunes, donne à 
l'étude vingt-et-une heure et quinze 
aux travaux manuels. 

Recevez, Monsieur, l 'expression 
de mes meilleurs sentiments. 

o 

L ' E A U E T L E F E U 

CHAPITRE III. 

LE TRAVAIL DE L ' E A O 

L'eau dans la nature. — Le travail des 
eaux. — Ce que peut l 'homme. •— L'é
tude de la nature. — Action destruc
tive. — Désagrégation des roches. — 
Mouvements lents . — Action du temps. 
— Action dissolvante. — Glissements 
et effondrements causés par les eaux. 
Le courant." — Les torrents . — Les 
chutes du Niagara, du Zambèze, etc. 
— Les vallées. — Côtes de France et 
d'Angleterre. — Les vagues . •—La 
terre et l 'Océan. — Action édiflcative. 
— Le fond de la mer. — Action de 
l'eau dans les phénomènes volcani
ques. 

(Suite) 

Deux siècles encore, et la Carte 
du monde sera entièrement à re
commencer. Le Mississipi,par exem
ple, qui baigne tant d'immenses fo
rêts, traîne, pendant les grandes 
crues, des îles flottantes formées de 
débris de toutes sortes : végétaux, 
animaux, industriels môme qui aug
mentent son cours d'une centaine 
de mètres chaque année. 

Il arrive très souvent que l'Océan 
ramène, sur une côte basse, les dé
bris dont il est chargé. Les galets, si 
nombreux sur les côtes de la Man
che, n'ont pas d'autre origine; quand 
ils sont accumulés en quantité con
sidérable, ils forment des levées qui 
enceignent la mer un peu partout 
et qui servent à protéger nos côtes. 
Généralement ces levées sont appe
lées Cordons littoraux. 

Les substances dissoutes dans les 
eaux marines ou lacustres se dépo-
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sent au fond qu'elles tendent sans 
cesse à élever. 

C'est au sein des eaux de la mer 
que la vie apparut. Cette movère 
(fig. 7) de laquelle nos transformis
tes font descendre l 'homme, était 
une simpl3 nature organique, et 
c'est là que vécurent nos ancêtres 
jusqu'à l 'époque secondaire. Chose 

l i a. 

remarquable, J'eau qui paraît avoir 
été répandue sur toute la terre, a 
coutribué elle-même à la formation 
des soulèvements terrestres, car il 
est aujourd'hui bien prouvé que les 
volcans n'existent pas sans elle. 

M. Flammarion disait il y a quel
que temps : « Les volcans ne sont 
» pas les portes d'un prochain enfer 
» où couve le feu éternel. Leur dis-
» tribution à la surface du globe 
» prouve que ce n'est point avec un 
» feu central qu'ils paraissent en 
» relation immédiate, mais au con-
» traire avec la superficie même de 
» la planète, car ils sont tous éche-
» lonnés le long des bords de la 
» mer, de telle sorte qu'ils nous 
» apparaissent, aujourd'hui comme 
» de simples conflagrations opérées 
» à quelques kilomètres seulement 
» sous nos pieds par l'infiltration 
* des eaux de la mer arrivant par 
> des conduits souterrains sur 
•> des nappes de matériaux pâtenx, 
» dont la température, à ces pro-
» fondeurs, est touj ours très élevée. » 

Ainsi, soit qu'on admette avec lui 
que les volcans sont le résultat de 
l'action de l'eau sur les matières en , 
ignition de l'intérieur du globe; ou, 

soit qu'on rejette cette hypothèse 
pour ne voir, avec Ampère et 6oi-
tard, que de simples phénomènes 
chimiques dont l'eau est la base et 
l'électricité la cause, le résultat n 'en 
est pas moins le même : l 'eau est 
nécessaire à la formation des vol
cans. 

Ainsi travaille l'eau, cet infatigable 
ouvrier ! 

CHAPITRE IV 

L'OCÉAN 

L'Océan. — La quantité d'eau répandue 
sur la ter re . — Le lit de la mer. — Sa 
configuration. — Orographie sous-
marine. — La profondeur de l'Océan. 
— Quelques chiffres. — La tempéra
ture do la mer. — Couleur des eaux 
marines. — Encore quelques chiflres. 
— Le fond de l'Océan. — Mouvement 
des eaux. — Les vagues. — Les ma
rées : flux et reflux ; établissement du 
port. —.Action de la lune et du soleil 
sur les eaux de l'Océan. — Les cou
rants . —• Le gulf-stream ou courant 
du golfe. — Courant de Humbold. — 
Courants périodiques. — Leurs cau
ses. — Courants constants. — Leurs 
causes. — Marais salants. — L'eau 
salée. 

Le spectacle de l'Océan est gran
diose. On le contemple, on l 'admire 
et jamais on ne s'en lasse. Il captive 
l'imagination, l 'arrache à toute pen
sée mondaine, lui flit tout oublier, 
pour l'enivrer de sa vue et la faire 
voguer à plaisir sur son onde légère. 
L'observateur en cherche en vain les 
bornes : toujours à l'horizon le ciel 
se confond avec l'immense nappe 
liquide. L'Océan n'est jamais en 
repos; il déroule devant les yeux les 
spectacles les plus charmants et les 
plus grandioses, les plus terribles cl 
les plus affreux. Tantôt, se ridant 
sous l'effort du vent, le bruit caden
cé de la vague ressemble à celai 
d'une douce respiration. Tantôt, une 
colère sourde s'empare de lui ; les 
vagues, transformées en lames bon
dissantes, se grossissent, sifflent 
dans l'air et viennent s'abattre sur 

les rivages qu'elle rongent sans 
cesse. Tantôt enfin, semblant vouloir 
soustraire les innombrables êtres 
qu'il nourrit dans son sein à la ra
pacité des hommes, il se gonfle, il 
écume et détruit tout ce qu'il peut. 

Pour que l'eau puisse jouer en 
géologie un rôle si important, il faut 
qu'elle soit répandue sur la terre en 
quantité considérable. Eu effet, sur 
les 5 millions 100 mille myriamètres 
carrés de superficie qu'a notre glo
be, l'Océan en occupe, selon les ré
cents travaux de l'allemand 0. 
Krummel, de Gottingen, 3S6 mil
lions 506 mille 106 myriamètres 
carrés nombre effrayant quand on 
songe qu'il représente les 2u3 de la 
superficie totale. Cette immense 
quantité d'eau dont le volume est 
de : 

1.260.178.486 kilomètres cubes 
selon les travaux du même auteur, 
n'est rien en comparaison de la 
terre. Elle est entrecoupée de conti
nents et d'îles ; mais son domaine 
principal est dans l 'hémisphère mé
ridional qu'elle occupe presque en
tièrement. On a calculé, d'ailleurs, 
que si la terre était nivelée, elle la 
recouvrirait d 'une couche de 200 
mètres d'épaisseur. En général, on 
compte cinq grands océans : Atlan-

tique, Pacifique, Indien, Boréal et 
j Austral, dont les deux derniers sont 
i encore à peine explorés. 

Comme nos continents, le lit de la 
mer offre des inégalités de toutes 
sortes : vallées, montagnes, volcans 
même (fig. 1). Dans certains endroits 
la sonde n'a pas révélé le fond de 
l'Océan, tandis que dans d'autres il 
est embarrassé de ces hauts fonds 
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généralement sablonneux, qui offrent 
tant de dangers à la navigation. En 
général, les profondeurs les plus 
grandes ont toujours été trouvées 
dans les régions équatoriales. Des 
sondages opérés par Dupetit-Thouars 
donnèrent une profondeur de 4.000 
mètres dans le grand Océan méri
dional, de 3.790 mètres dans le 
grand Océan équinoxial ; par Maury, 
9.600 mètres au nord des Bermudes; 
par W'elsh, 10.000 mètres sur la cote 
méridionale des Etats-Unis. Selon 
Maury, on trouverait dans l'Atlanti
que une profondeur de 7,000 mètres 
dans une partie de la région située 
entre les 30 et 40° parallèles et dans 
celle qui borde l 'équateur. 

L'on peut juger alors de la pres
sion exercée par de telles masses 
d'eau. A 3.790 mètres, la pression/, 
est de 367 atmosphères; à 4.000, de 
388; à 9.600, de 461 ; à 1.0.000, de 
468. A de telles profondeurs, il ne 
peut exister aucun être animé. Ce
pendant, on est sûr d'en trouver à 
2,200 mètres, sous une pression de 
212 atmosphères. 

Si, dans certains endroits de 
l'Océan, la sonde accuse des profon
deurs exceptionnelles, dans d'autres, 
au contraire, elle en révèle d'exces
sivement petites: 37 mètres dans le 
golfe Persique, 40 mètres à l'em
bouchure du Pô, 200 mètres dans 
l'Adriatique, 400 mètres dans la mer j 
Rouge, etc. 

On a toujours cherché à connaître 
la profondeur moyenne de l 'Océan; 
bien des essais ont été faits, bien des 
hypothèses ont été posées e t fon n'est 
jamais parvenu à des résultats 
exacts. Elle serait de 3.000 mètres 
selon Humbold, de 4,000 selon Tis-
sandier, de 4,800 selon Beudant. Le 
seul travail complet publié jusqu'à 
ce jour (si du moins on peut l'ap
peler ainsi), est celui de 0 . Krüm
mel, de Gottingen, dont nous avons 
déjà parlé. Selon lui, la profondeur 
moyenne serait de 3.438 mètres. 
Nous recommandons ce livre aux 
lecteurs désireux de connaître jus
qu'à quel point nos voisins d'oulre-

Rhin poussent la patience des nom
bres. L'on y verra aussi que ceux 
que nous avons coutume d'appeler 
« nos ennemis » ne marchent pas 
moins, comme nous, à pas de géant 
sur la voie du progrès! En atten
dant des travaux encore plus com
plets, nous pouvons, en toute sécu
rité, considérer ce nombre de 3.438 
mètres comme s'approchant le plus 
de la vérité. 

Si, sur nos continents, l'accroisse
ment graduel de la température, à 
mesure que l'on pénètre dans le sol 
se fait très irrégulièrement dans 
l'Océan, il se fait selon certaines lois 

fixes. On peut partager ce dernier 
en trois bassins thermiques: les deux 
premiers seraient compris des pôles 
au 50 B parallèle et le dernier envi
ronnerait l 'équateur (fig. 2). 

De plus, l'eau possède une tem
pérature constante que l'on rencon
tre à diverses profondeurs selon les 
latitudes. Dans le bassin équatorial, 
il faut descendre à 2.190 mètres pour 
rencontrer la température constante 
de 4°. A la surface, la température 
ordinaire y est de 26 degrés. De 
l 'équaleur, la ligne de température 
constante remonte jusqu'au 50° pa
rallèle où elle est alors à niveau. A 
partir de là, elle redescend et on la 
rencontre à 1.370 mètres dans les 
mers arctiques. Dans les bassins po
laires, la température de la surface 
est inférieure à la température cons
tante ; c'est le contraire qui se passe 
dans le bassin équatorial. 

La température maximum de 
l'Océan se trouve dans le golfe du 
Mexique; elle est de 31° 39. La tem
pérature minimum n'est pas aux 

pôles comme on pourrait le suppo
ser. Tout porte à croire, d 'après les 
grands navigateurs qui ont fréquenté 
ces parages: Parry, Hane, etc., que 
le pôle nord serait entouré d'une 
mer libre. Où trouve-t-on cette tem
pérature minimum ? On l'ignore en
core. Peut-être, un jour, les peuples 
répondant à rappel du commandant 
Maury, enlevé, hélas ! trop tôt à la 
science, s'uniront ensemble pour 
prendre d'assaut ce pôle qui a déjà 
coûté la vie à tant d'illustres citoyens 
de toutes nations. 

Emprisonné dans une carafe, l'eau 
de mer est incolore, mais, vue des 
côtes, elle est généralement d'un 
beau vert. Si on s'éloigne du rivage, 
elle prend une teinte azurée. Quel
quefois elle est si limpide que l'on 
voit son lit à 145 mètres. On pour
rait peut-être le voir à des profon
deurs plus grandes si la lumière so
laire pénétrait plus avant ; c'est déjà 
énorme d'admettre qu'elle se fait 
encore un peu sentir à 300 mètres. 
Celle de la lune ne se voit plus à 13 
mètres. 

F . CANU ET A l . B . L A R B A L É T R I H R . 

(A suivre.) 

Le succès de M. Blondin a dépassé 
tout ce qu'il était possible de rêver; en 
moins de 2 minutes, la corde lon
gue de 180 mètres a été parcourue. 

Les représentants de la presse, 
nos principaux attachés d'ambas
sade, les amateurs des premières, le 
tout Paris en un mot était représenté. 

M. Arsens Blondin va bientôt don
ner une autre représentation au pro
fit des pauvres. 

La Préfecture de police avait em
pêché notre gymnasiarque, dépasser 
l 'amateur sur ses épaules — c'est 
donc à tort qu'un journal mal informé 
a prétendu que ce refus n'existait 
pas —• l'Officier de Paix a déclaré 
que la force militaire serait employée, 
au besoin, pour empêcher cet exer
cice. 

Blondin a vivement regretté cette 
défense. 
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La journée s'est terminée par un 
lunch offert à i a presse, et notre 
jeune artiste a hu à la France, à l'Es
pagne et à la Presse parisienne. 

A S T R O N O M I E P O P U L A I R E 
P A R M. A U G . G A R A S S U T 

P r o f e s s e u r à l ' A s s o c i a t i o n p o l y t e c h n i q u e 

D E U X I È M E C O N F É R E N C E 

CHAPITRE I I 

L A COSMOGRAPHIE. — NOTIONS P R É 

LIMINAIRES. — LA T E R R E , SA 

FORME, SES P R O P O R T I O N S , S A P O P U 

L A T I O N E T SON MOUVEMENT DE 

ROTATION D I U R N E . 

(Sui te ) 

C E R C L E S T E R R E S T R E S 

La terre a donc deux circonféren
ces, une plus grande décrite par son 
demi-grand axe, laquelle devient son 
équateur, l 'autre, plus petite, décrite 
par son demi-petit axe, qui passe par 
ses pôles, qui s'allonge vers l 'équa-
teur et devient un méridien. Il n 'y a 
qu 'un équateur, mais il y a autant de 
méridiens qu'on veut. On en compte 
généralement 180, ou 360 demi-mé
ridien, autant que de degrés dans un 
cercle. 

Le demi-méridien sur lequel on se 
trouve placé est dit supérieur, l 'autre, 
qui se trouve de l 'autre côté de la 
terre , est dit inférieur. Les colures des 
solstices et das équinoxessont les mé
ridiens qui passent par ces points. 

L'axe de la terre est la ligne d'in
tersection commune à tous les plans 
de méridiens qui se croisent. Ces 
méridiens, qui ont tous une forme 
elliptique et non circulaire, ont 10.000 
lieues de tour ou 40 millions de 
mètres. La distance qui les sépare 
les uns des autres se mesure sur l 'é
quateur. 

La dixmillionième partie du quart 

du méridien terrestre, ou la 40 millio

nième partie d'un méridien est ce 
qu'on appelle le mètre ou l'unité 
légale des mesures de longueur, qui 
sert à former les autres unités de 
mesures. On aurait peut-être mieux 
fait de prendre , pour cette unité de 
mesure de longueur, une partie de 
l 'équateur qui est un cercle régulier. 

Le cercle formé par cet équateur 
et les ellipses formés par les méri
diens, qui ont les uns et les autres 
leurs centres au centre de la terre, 
sont appelés grands cercles terres
tres. Dans une sphère régulière, ces 
deux grands cercles qui ont leur cen
tres au centre de la sphère, Y équateur 
et le méridien,sont égaux, et tous deux 
sont véritablement des cercles régu
liers, comme dans la sphère céleste 
dans l'intérieur de laquelle circulent 
la terre et les autres planètes. La 
terre a encore un autre premier 
grand cercle (qui est une ellipse) 
qu'on appelle ediptique, qui tient le 
milieu de ce qu'on appelle la bande 
zodiacale, et un second grand cercle, 
également une ellipse, qu'on appelle 
cercle d'illumination. 

Tous les cercles qui ne passent 
pas par le centre d'une sphère sont 
üils petits cercles, il y en a de toutes 
les grandeurs. 

Les petits cercles perpendiculai
res à l'axe de rotation et par consé
quent parallèlles à l 'équateur, sont 
appelés des parallèles. Les plus re
marquables des parallèles terrestres 
sont les tropiques,.les cercles polaires; 
la distance qui les sepáreles uns des 
autres se mesure sur un méridien. 
Il y a deux autres petits cercles qui 
limitent la bande zodiacale et sont 
parallèles à l 'elliptique. 

L'équateur partage la terreen deux 
hémisphères, l 'un au nord dit boréal 
l 'autre au sud dit austral. Chaque 
méridien entier partage la terre en 
deux hémisphères, l 'un oriental, l 'au
tre occidental. Il y a donc 180 demi mé
ridiens orientaux et 180 demi-méri
diens occidentaux- Quant paral
lèles on en compte 1^0 principaux, 
dont 90 dans l 'hémisphère boréal et 
90 dans l 'hémisphère austral. Tous 

ces différents cercles terrestres se re
percutent dans le ciel pour former 
les cercles grands et petits de la sphère 
céleste, absolument comme si ces deux 
sphères étaient complètement et vé
ritablement concentriques. 

Tous ces différents cercles terres
tres ont leur centre de description 
et leur centre de révolution qu'on 
appelle pôles. Le centre descriptif 
de l 'équateur est le centre même de 
la sphère ; les pôles de la terre sont 
ses pôles de révolution. Les centres 
descriptifs des cercles parallèles sont 
dans leurs plans ; leurs pôles de ré
volution sont également aux pôles 
de la terre ; les centres descriptifs 
des méridiens, en supposant qu'ils 
soient des cercles réguliers, sont au 
centre de la ierre ; leurs pôles sont 
placés sur l 'équateur ; le centre de 
l'écliptique est dans son plan ; c'est le 
centre de la terre ; aux solstices, il 
est incliné de 23° 28' sur l 'équateur; 
aux équinoxes il se confond avec 
l 'équateur terrestre. Aux solstices, il 
indique sur la terre la place où doi
vent se marquer les tropiques du 
Cancer, d o i s l 'hémisphère boréal, et 
du Capricorne, dans l'hémisphère 
austral; ses pôles sont à 23° 28 ' des 
pôles terrestres ; ils sont indiqués par 
la perpendiculaire au plan de l'éclip
tique. Cette perpendiculaire indique 
la situation d'un grand cercle et d'un 
plan qu'on appelle cercle d'illumina
tion et qui marque de qu'elle manière 
la terre est éclairée par le soleil aux 
solstices et aux équinoxes; aux solsti
ces, ce cercle d'illumination est placé à 
23°28' des pôles de la terre ; aux équi
noxes il se confond avec un méridien 
terrestre et passe par les pôles mêmes 
de la terre ; son obliquité oscile donc 
entre zéro degré, auquel cas il est 
perpendiculaire à l 'équateur, et 23° 
28 ' des pôles; à cette dernière situa
tion il indique sur la terre la place 
des petits cercles polaires, arctiques 
et antarctiques. Le cercle d'illumiua-
tion est toujours perpendiculaire au 
rayon secteur qui part du centre du 
soleil et aboutit au centre de la terre. 

(A suivre). 
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L'ORAGE 
(Suite et fin) 

Pour ce qui est du roulement du 
tonnerre de nombreuses hypothèses 
ont été données. 

Les uns considèrent l'éclair com
me une suite d'étincelles élémentai
res, produisant chacune une détona
tion particulière, de plus ces détona
tions venant de points plus ou 
moins éloignés, il résulte de là que 
l'on entend des sons d'inégale inten
sité à cause des distances, ce qui ex
plique aussi la durée et l'inégalité du 
roulement. Les échos jouent aussi un 
grand rôle dans le grondement du 
tonnerre. 

Les effets de la foudre sont nom
breux et bizarres, ses commotions 
puissantes peuvent occasionner de 
grands désordres et même la mort 
chez toutes les créatures qui en sont 
frappées. 

Tantôt, un homme sera entière
ment déshabillé et n 'aura aucun mal; 
tantôt il sera foudroyé et réduit en 
cendre, tandis que ses habits reste
ront intacts. 

Dans une ferme, une meule de 
paille sera incendiée, une muraille 
sera percée, divisée en morceaux ou 
transportée à une distance relative
ment considérable. 

Par choe en retour, on entend la 
secousse, souvent mortelle, que res
sentent quelquefois les hommes ou 
les animaux à une assez grande dis
tance du lieu ou tombe la foudre. 
Cela s'explique : ces corps comme 
le sol se trouvent chargés d'électri
cité contraire à celle du nuage, la 
foudre éclate — il y a recomposition 
— l'influence du nuage orageux 
cesse instantanément et les corps 
revenant subitement à l'état neutre, 
il en résulte une commotion qui est 
le choc en retour. 

Nous ne pouvons passer sous 
silence la grêle, qui trop souvent ac
compagne les orages. 

D'après la théorie la plus admissible les grêlons seraient dus aux 

gouttes d'eau entraînées par les tour
billons qui se produisent entre les 
nuages chargés d'électricités contrai
res, de la condensation et des cou
rants électriques. 

Les gouttes de pluie se congèlent 
dans les régions froides de l'air 
qu'elles sont obligées de traverser ; 

j elles augmentent en volume pendant 
; les va-et-vient que leur font faire les 
! fluides des nuages, puis, devenues 
| grêlons, leur poids et le vent lespré-
i cipitent sur le sol. 

Terminons par quelques lignes 
sur le paratonnerre et sur les pré
cautions à prendre en temps d'o
rage. 

On appelle pouvoir des pointes 
cette propriété qu'elles ont de lais
ser écouler l'électricité. 

La puissance de l'appareil destiné 
à protéger les édifices est due à ce 
pouvoir. 

Le paratonnerre se compose, en 
principe, d'une longue tige de fer, 

j on place cette pointe métallique sur 
I le point le plus élevé du bâtiment 

et on met son extrémité fixe en com
munication avec l'intérieur du sol 
au moyen d'une corde de fer. 

Lorsqu'un nuage orageux passe 
au-dessus du paratonnerre, il dé
compose, par influence, l'électricité 
neutre de la tige jusque dans la 
terre et attire vers la pointe le fluide 
contraire à celui dont il est chargé, 

; grâce au pouvoir nommé plus haut, 
| un écoulement continu part de l'ex-
j trémité libre de la tige amenant de 
j l'électrieité négative si le nuage 

contient du fluide positif, alors une 
recombinaison d'une partie de l'é
lectricité de colui-ci a lieu sans se
cousse, et le danger est évité. 

Si un paratonnerre surmonte vo
tre habitation, l 'orage est moins à 
craindre, mais il faut que cet instru
ment so't bien établi. 

Maintenant, fermez les fenêtres, 
placez-vous autant que possible au 
milieu de votre chambre. 

Si vous êtes dehors, ne cherchez 
pas un abri sous des arbres, quand 
on est au milieu d 'une plaine, d 'un 

champ, le meilleur est de se cou
cher à terre. Ces recommandations 
seront expliquées si on dit que les 
objets élevés se rapprochant da
vantage des nuages orageux sont 
toujours plus en danger d être fou
droyés. 

Nous avons oublié de dire qu'a
près un orage, l 'odeur de soufre 
qu'on sent parfois est le produit de 
la transformation par l'électricité de 
l'oxygène de l'air en un nouveau 
corps appelé, par les chimistes, Ozo
ne. L'ozone n'a aucune mauvaise in
fluence sur l'air que nous respirons, 
au contraire, suivant certains, il se 
modifierait avantageusement. 

En commençant, nous avons dé
crit la prompte formation d'un 
orage; l'aspect de la campagne le 
soir, après une tempête orageuse, 
mérite aussi une description. Es
sayons de la faire. Le ciel qui, tout à 
l 'heure, était couvert de nuages 
sombres s'éclaircit. L'éblouissant 
éclair ne déchire plus, que par longs 
intervalles,le front de quelques nim
bus qui disparaissent à l 'horizon; 
le grondement sourd du tonnerre 
s'éloigne de plus en plus; enfin, le 
soleil reparaît sur la voûte céleste 
encore sillonnée par quelques nua
ges qui fuient avec rapidité. L'arc-
en-ciel aux vives couleurs vient 
annoncer que la pluie a fini de tom
ber. 

La campagne se ranime ; le trou
peau qui, durant l 'orage, s'était 
réfugié sous la verte feuillée sort 
et se répand dans la prairie dont 
l 'herbe semble couverte de perles 
brillantes, le berger, assis sous un 
ormeau, a repris son chant mono
tone. 

Le petit ruisseau qui serpente sur le 
versant de la colline fait de nouveau 
entendre son agréable murmure. Les 
oiseaux font retentir le bosquet de 
leur douces mélodies. Les insectes 
reprennent leur vol, le papillon aux 
ailes diaprées va de fleur en fleur, 
la libellule couleur d'azur voltige 
au-dessus de l'onde du ruisseau. 

Une fraîche brise caresse les 
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plantes et fait tomber les perles 
restées sur les feuilles et dans les 
vermeilles corolles, elle emporte 
avec elle les suaves parfums qu'exha
lent les fleurs et les répand par
tout. 

La campagne redevient ce qu'elle 
était avant l 'orage, puis, le soleil 
descend doucement et disparait der
rière les montagoes laissant, comme 
une trace de son passage, de beaux 
rayons d'un rose tendre. A ce spec
tacle sans pareil succède un crépus
cule que ne démentirait pas la plus 
belle des journées. 

L'orage est oublié. 
C H . M I K A U L T . 

"CHRONIQUE \ AÉROSTATIQUE 

Depuis ma première ascension, 
celle que j 'exécutai avec mon ami 
LhosLe à Chôlet, en 1880, j ' eus sou
vent le désir de faire un nouveau 
voyage aérien, mais les occasions ne 
se présentant pas, je fus obligé d'at
tendre. Enfin, le 3 septembre der
nier, VAcadémie d'aérostation me 
désignait pour exécuter celle de la 
place des Vosges ; je devais être ac
compagné, dans cette ascension, par 
M. Gillon, également membre de 
l'Académie d'aérostation. 

Le gonflement, quoique commen
cé de bonne heure, ne fut terminé 
que tard, les manœuvres en furent 
faites sous la direction de M. Lair, 
dont j ' a i pu apprécier la compétence 
en matière d'aérostation, MM. Cou-
telair, Gillon et Block s'occupèrent 
également du gonflement. 

Bien que le départ dût avoir lieu 
k 3 heures, le ballon ne put être 
prêt qu'à 5 heures, et à 5 heures 1|4 
nous montâmes, M. Gillon et moi, 
dans la nacelle ; mais, comme il ne 
nous restait que très peu de lest, 
M. Gillon fut oblige de descendre et 
M. Lair commandait le tâcher tout, 
je jetais alors un sac de lest pour 
franchir les maisons bordant la place; 
aussitôt le ballon partit comme une 
flèche et disparut très rapidement 
aux yeux des spectateurs.. 

Resté seul dans la nacelle, je re
gardais d 'abord mon ballon, je vis 
que le gaz se dilatait rapidement et 
qu'il fusait par l 'appendice, le baro
mètre marquait 2.200 mètres, il était 
5 heures 40. Me voyant à une hau
teur si grande, je donnai deux lé
gers coups de soupape qui produi
sirent leur effet, puisque je redes
cendis à 1.600 mètres. 

A 2.200 mètres, le spectacle qui 
s'offrait à ma vue était véritablement 
imposant. Au nord-est, un magnifi
que arc-en-ciel entourant Fauréale 
des aéronautes ; au sud-ouest, Paris 
m'apparaissait comme enveloppé 
d 'un brouillard léger. A peu près à 
la même altitude, je voyais tout au
tour de moi de gros nuages blancs 
ressemblant à des mers de glace. 

Le ballon continuant sa marche, 
j 'éprouvaisbientôt, pendant quelques 
minutes, des bourdonnements dans 
les oreilles, puis une odeur de gaz 
qui m'incommodait besucoup. A 6 
heures 40, planant à 1.400 mètres, 
j 'entendis très distinctement le chant 
d'un coq, ainsi qu 'un grand nombre 
de coups de fusils !!!! Je me rappe
lais alors que c'était aujourd'hui 
l 'ouverture de la chasse. Je descen
dais toujours, à 7 heures, ne voulant 
pas encore atterrir, je jetais un peu 
de lest, aussitôt le ballon reprit sa 
marche ascensionnelle, je ne tardais 
pas à traverser les nuages, à les dé
passer même, alors je me pris à pen
ser que j 'aurais dû atterrir lorsque 
je me trouvais près de terre, car la 
nuit s'avançait très rapidement et 
mon ballon se maintenant toujours 

à une très haute altitude, je serais 
peut-être obligé de faire une des
cente périlleuse au milieu de la nuit. 

Depuis quelques minutes le soleil 
venait de se coucher, le crépuscule 
seul m'éclairait, je comptais mes sacs 
de lest, j ' en avais encore 5 intacts, 
aussi je résolus de prolonger mon 
voyage. Le ballon s'était remis en 
descente, je traversais de nouveau 
les nuages; là, je fus plongé dans 
une obscurité presque complète. A 
ce moment, mes vêtements furent 
couverts d'une grande humidité. Je 
voulus parler, mais ma voix devenait 
rauque ; il était 7 heures 45, j'étais 
à 1.400 mètres, le baromètre mar
quait 12 degrés. 

Je jetais un peu de lest et ne tar
dais pas à dépasser cette conche de 
nuages. Là, une nouvelle dilatation 
se produisit et me fit atteindre l'al
titude de 2.600 mètres, il était 7 
heures 50, le thermomètre marquait 
10 degrés. 

Le ballon montait toujours, je ne 
voyais plus la terre, je n'entendais 
plus aucun bruit ; les 3 ballons par
tis, de St-Ouen, Belleville et Cha-
renton étaient déjà atterris, le Ma
riette-Pacha continuait seul de vo
guer dans les airs ; le baromètre in
diquait 3.000, puis 3.200, il était 
8 h. 05 le thermomètre 9° ; à ce mo
ment le temps était assez clair, je 
jouissais d'un panorama vraiment 
merveilleux ; à l'ouest le soleil cou
chant reflétant ses derniers rayons 
sur les nuages qui passaient au-
dessous de moi ; je n'avais jamais 
atteint celte altitude, dans mon voya
ge de Chôlet je n'avais pas dépassé 
2.400 mètres. 

La fraîcheur de la couche d'air 
dans laquelle je me trouvais fit con
denser le gaz de l'aérostat, qui des
cendit assez rapidement, je traver
sais de nouveau les nuages et à 8 h. 
20 je n'étais plus qu 'à 2.400 mètres. 
Je me mintins à cette altitude jusqu'à 
8 h. 35. 

Alors je me rapprochais de terre, 
je vis bientôt (àl ' instar du Petit-Pou
cet) une lumière qui brillait dans le 
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lointain.... puis deux, puis trois, puis 
un plus grand nombre, j 'étais au-
dessus d'un village; je m'aperçus 
qu'il était presque nuit, je voulus 
atterrir mais comme je ne voyais que 
des touffes d'arbres qui me parais
saient être des petits bo i s ; je jetais 
un peu de lest et le ballon continuait 
sa route vers le nord-est. 

Peu de temps après je vis les 
usines de Saint-

celui de l'église de Bonsecours, je 
n'étais plus qu'à 5 ou GOO mètres je 
laissais pendre mon ancre, rangeais 
mes instruments et me mettais en 
devoir de me préparer au choc et au 
traînage qui allaient se produire. 

A 10 h. et quart la nacelle touchait 
terre et l 'ancre n'ayant pas mordu je 
traînais environ une dizaine de mè
tres, je saisissais la corde de la sou-

Gobain, qui vues 
de la nacelle du 
Mariette-Pacha, 
ressemblaient à 
la miniature re
présentant le 
Creusot et expo
sée dans la cour 
du Conservatoire 
des Ar t s - e t -
Métiers. 

Je distinguais 
très b i en les 
grandes chemi
nées vomissant 
une épaisse fu
mée mêlée d'é
t incelles, ce la 
était par moment 
féerique. 

Bientôt la ville 
de Laonm'appa-
rût, j 'en distin
guais les rues et 
les places très 
nettement à la 
disposition des 
becs de gaz, il 
était 9 h. Ir2. 

Mon voyage n'avait été, depuis mon 
départ à la place des Vosges jusqu'à 
présent, qu'un immense panorama 
dont les tableaux se renouvelaient 
sans interruption; aussi les 4 h. 1[2 
que je venais de passer dans la na
celle me parurent courtes, et j 'aurais 
voulu pouvoir continuer ce voyage 
jusqu'au lendemain, mais le temps 
était menaçant et au loin j 'aperce
vais un nuage venir, voulant l'éviter je 
songeais alors sérieusement à pren
dre terre, j 'entendis sonner 10 heures 
à un clocher que j ' a i su depuis être 

je n'eus terminé qu'à 11 heures. 
Je m'occupais de savoir dans quelle 

commune je venais d'atterrir, j 'allais 
jusqu'aux premières maisons oû je 
réveillais les habitants qui me reçu
rent très bien, bien que je leur eu 
dis que je venais de Paris en ballon 
ils me pressèrent néanmoins de ques
tions : 

Pourquoi êtes vous descendu à 
St-Preuve?? 

A quelle gare 

^iipmmiié^htmJm^é^ijJlB^ ltMw4Jk$v^niiH& êtes vous descen-

<3o ï& *.fo 1," p « J.,o j.ia %5a ^lO.lf d MMM.5 1 <Mercier-

S u p e r r o u x et 
Caurette vinrent 
avec moi et après 
avoir plié le bal
lon nous le mî
mes dans sa na
celle et à 2 h. du 
matin tout était 
terminé ; il ne 
me restait, de 
cette ascension, 
qu'un heureux 
souvenir et de 
nombreuses no
tes. 

J O S E P H JATJBERT 

pape et tirais de toutes mes forces, 
le gaz s'échappant en grande quan
tité de l'aérostat je pus bientôt m'en 
rendre maître, j 'appelais, mais l'écho 
seul répondait, ou plutôt (je l'ai su 
le lendemain) quelques personnes 
ayant entendu mon appel, s 'appro
chèrent en tapinois mais s'enfuirent 
dès qu'elles eurent aperçu le ballon 
qu'elles prenaient pour un monstre. 

Je retirais les 3 sacs i[2 de lest 
qui restaient dans la nacelle, je les 
doublais et en en faisant 7 je les sus
pendais autour du ballon et procé
dais seul à son dégonflement que 

Membre de. l'Aca 
d'aérostation météo
rologique. 

Dimanche 1er 
Octobre, l'Aca
démie d'aéros-

tation fera une nouvelle ascen
sion avec le ballon La défense natio
nale, cubant 500 mètres, le départ 
aura lieu à 2 heures. 

M. Joseph Jaubert est chargé de 
la conduite du ballon. 

Avant le départ aura heu une ex
périence de photographie panora
mique aérienne avec les appareils 
Triboulet, au moyen d 'un ballon 
captif ; les manœuvres des appareils 
électriques seront sous la direction 
de M. Legouey, électricien. 
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PHYSIQUE 

L E S B O L I D E S 

Il est bien peu de nos lecteurs 
qui n'aient aperçu, quand le ciel est 
bien clair, traversant l'espace avec 
une rapidité incroyable, des corps 
enflammés laissant derrière eux une 
grande traînée lumineuse, et que 
Ton appelle étoiles filantes ou bolides, 
cela est certain, mais, seulement, 
il est bien, parmi les observateurs de 
ce phénomène, des personnes qui 
n 'en connaissent ni la formation ni 
la provenance, et c'est pour cela que 
nous leur donnons, aujourd'hui, une 
description aussi complète que pos
sible de ces météores. 

Les bolides sont des masses de 
composition minérale, ce sont des 
planètes infiniment petites, invisibles 
à l'œil nu à cause de la distance qui 
les sépare de nous et se trouvant en 
grand nombre entre Mars et Jupiter. 
Ces pierres tombent très souvent sur 
la terre dans le bruit d'une détona
tion formidable. 

Il est tombé, le 17 mars dernier, 
aux environs de Saint-Denis, un bo
lide d 'une assez belle grosseur. 

Monsieur Lauvens, de la Compa
gnie de Lyon, rapporte qu'au com
mencement de Décembre 1881 il a 
observé la chute d'un bolide vers les 
3 h. 35 du matin. A cette heure, le 
météore éclaira subitement l 'espace, 
il était de couleur bleue et d'une 
assez belle grosseur, il éclatât alors 
en fusée et s'éteignit. 

Ce bolide tombait suivant un an
gle de 45° vers l'ouest. 

Ces sortes de pierres tombent 
aussi en grande pluie, cela s'observe 
principalement en Amérique, cepen
dant il est tombé une pluie de pierres 
à Barbotan (Landes) en l 'année 1868 
ainsi qu'à Argentan comme on le 
verra plus loin. 

Les bolides sont divisés en quatre 
classes bien distinctes : 

Les holosidères; 
Les syssidfcres ; 

Les asidères; 
Les sporadosidères. 
L'illustre naturaliste allemand 

Pallas, trouva en 1776 en Sibérie, un 
bolide de sporadosidère pesant 700 
kilogrammes et qui a été appelé fer 
de Pallas. 

Les anciens croyaient que les bo
lides étaient envoyés par des dieux. 
Cybèle dit — on était adoré sous 
la forme d'un bolide, à Pessinonte 
on a lore même encore ces sortes de 
pierres dans l'Inde et en Afrique. 

Au siècle dernier on ne croyait 
plus à la chute de bolides et un 
grand nombre de savants, notam
ment notre illustre chimiste Lavoi-
sier, protestaient énergiquement con
tre la chute de ces météores. 

C'était à l'occasion de la chute 
d 'un bolide bien et dûment constatée 
qui avait eu lieu à Luce (Sarthe) en 
1778. Le curé de Luce envoya cette 
nouvelle à l'Académie, disant que 
des témoins dignes de foi ayant 
entendu le bruit d'un météore écla
tant dans l'air étaient accourus et 
avaientvu, par terre, une pierre énor
me, et que plusieurs l'ayant touchée 
s'étaient aperçus qu'elle était brûlan
te après quoi ils s'enfuirent ne dou
tant pas de son origine infernale, etc. 

Mais les savants répondirent alors 
que les témoins de cette observation 
étaient fous. 

Lorsqu'une pluie de pierres fut 
signalée à Barbotan (Landes) en 1868 
les savants ne crûrent pas encore 
cela disant que les témoins étaient 
fous et peu sûrs de n'avoir point eu 
la berlue. 

Mais l 'orsqu'une pluie de pierres 
fut encore signalée à Argentan (Orne) 
et en plein jour, alors il n'y eut plus 
de douîe. 

Biot, envoyé par l'Académie des 
sciences, alla constater le fait et fit 
plus tard un grand mémoire sur les 
aérolithes. 

Il tombait donc des pierres du ciel. 
Terminons cet article en citant les 

opinions de quelques savants. 
Le marquis de la Place, l'immortel 

auteur de la , f Mécanique céleste " 

croyait que les bolides étaient lan
cés par des volcans lunaires. 

D'autre disaient que c'étaient de 
petite planètes ou des débris de 
quelques planètes ce qui est plus 
compréhensible. 

A ce propos M. Stanislas Meunier, 
aide-naturaliste au Muséum de Paris 
émet l'opinion suivante : 

La terre dit M. Meunier avait au
trefois un second satellite, une lune 
plus petite que la lune et qui, pour 
cette raison, a traversé plus vite que 
celle-ci les phases de l'évolution 
sidérale. Cette seconde lune s'est 
refroidie, a absorbé son océan et 
son atmosphère, s'est crevassée et 
ses morceaux, glissant les uns contre 
les autres et se concassant de plus 
en plus, ont entouré la terre d'un 
anneau d'où ils se détachent pour 
tomber à des époques quelconques. 

Et c'est certainement par le frotte
ment contre l 'atmosphère que les 
aérolithes arrivent àl 'état d'incandes
cence. 

ALAIN GOUZIEN. 

Voyage au pays des Rémois 

HARGNIES. 

Bond'jour ? — Bonjour citoyen, 
— Gnore poëe d'pu drôle qui vous 
au carnaval. — Nos lecteurs le voient 
bien : c'est un dialogue entre un 
paysan et un parisien. Etre appelé 
drôle de carnaval parce qu'on ap
pelle un Français « citoyen > pour
rait paraître étrange; mais, quand 
on a voyagé dans les Ardennes, cela 
ne porte à aucune conséquence. 

Hargnies est un gros village situé 
entre Givet et Fumay, à peu près à 
égale distance entre le chemin de 
fer et la frontière belge. Nous som
mes dans les Ardennes au milieu de 
cette fameuse forêt d'historique mé
moire. Elle fut jadis habitée par les 
Rémois, peuples fantastiques et 
cruels, appartenant à la grande race 
belge. Mais aujourd'hui, les Arden-
nais d'Hargnies n'ont plus rien de 
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sauvage ; ils sont tous de bons et 
braves français, très civilisés et d'un 
cœur excellent. Leurs coutumes sont 
peut-être étranges, souvent bizar
res; mais on les excuse parfaite
ment : c'est la légende qui le veut. 

JFargnies au travail 
iNous sommes au moment de la 

moisson, il faut voir Hargnies sur les 
dents : tout le monde est aux champs; 
on fauche, on fane, on rentre les 
seigles, les avoines, etc. Cherchez, 
dans tout le village vous ne trouverez 
personne d'oisif ; personne qui ne 
Uavaille, ne s'occupe, ne vaque à 
ses affaires. Disons-le hautement 
il n'est peut-être pas de citoyens 
français aussi laborieux que les 
Ardennais : l'âge et les infirmités ne 
les arrêtent pas encore; le travail est 
assurément leur grand titre de gloire 
et nous ne saurions trop les en 
féliciter. La conséquence primaire 
de cette vie laborieuse est le bien-
être. Bien-être relatif, sans doute, 
mais enfin évident. Les misères (des 
misères physiologiques des grandes 
villes dont parlent les économistes) 
sont complètement inconnues dans 
les campagnes ardennaises; l'on peut 
parcourir les montagnes par toutes 
les routes et dans tous les sentiers 
sans rencontrer un seul mendiant. 
Quelle différence avec la Bretagne, 
la Savoie, l 'Auvergne? Existe-t-il 
même en France une contrée sem
blable auxArdennessousceranport? 
Après de tels résultats, peut-on nous 
accuser d'enthousiasme pour ce 
pays ? 

Hargnies agricole 
Le territoire de la commune est 

très morcelé depuis la Révolution. 
Il n'existe pas de familles qui ne 
possède pas « de biens » quelques 
hectares de terre; ici des prés, là des 
seigles, autre part des avoines ; cha
cun vit sur son bien, aussi l'on ne 
remarque aucune grande fortune 
mais une aisance générale et hon
nête. 

L'agriculture d'Hargnies est très 
rudlmentaire. Aurait-elle besoin 

d'être perfectionnée ? Nullement. La 
culture est petite et chacun a bien le 
temps de pourvoir à l 'entretien de 
ses terres sans se charger d'engins 
mécaniques dont le coût, toujours 
très élevé, ne rapporterait guère. 
Seules les araires pourraient être 
remplacées par des charrues d'un 
emploi plus commode et plus expé-
ditif. 

Un hectare de terre produit en 
moyenne 16 hectolitres de seigle, ce 
qui équivaut à un revenu de trois 
cents à trois cent cinquante francs. 
Les essences dominantes dans les 
forêts, sont, par ordre descendant : 
le chêne (3 fr. le stère) le bouleau et 
le hêtre (5 à 6 fr. le stère). Tous les 
ans l'on procède à la coupe d'une 
certaine portion des bois commu
naux. Chaque habitant en reçoit un 
lot moyennant une rétribution de 
cinq francs. Celui-ci vend les per
ches (de 15 à 50 centimes), ouvre 
les grosses pièces et garde une 
certaine quantité de bois pour brûler. 
La coupe terminée, on arrache et on 
brûle les herbes ; l'on sème ensuite 
du seigle qui sera récolté Tannée 
d'après. 

Le bois se coupe tous les vingt 
ans, mais on laisse toujours subsister 
un certain nombre de sujets destinés 
à grossir, 

Hargnies industriel 

Les industries de première néces
sité sont seules en honneur à Har
gnies, cependant on remarque en
core deux brasseries et quelques 
clouteries. 

Hargnies au cabaret 

— Jo parie passer devant toi, 
demain, avec cinquante livres de 
tabac. — Je veux bien, par où 
passes-tu? — Par tous les chemins. 
— Hein ! tu n'oserais passer devant 
moi. — Est-ce que j 'a i peur? si ton 
chien vient je l'assomme ; si tu ar
rives je te casses en deux. — Bah! 
Eh bien, moi je te ferai manger du 
plomb ; ça ne me coûte pas plus de 
tuer un homme tiens, que de boire 

une chope. — Et le douanier vide 
son verre. Le contrebandier se levant: 
la, la, la, la, (air du pays). La que
relle aurait pu s'envenimer si l'hôte 
et l'hôtesse ne l'eussent vidée dans., 
un pot de bière. 

Terrible, n'est-ce pas? 
Les cabarets d'Hargnies sont sur

tout fréquentés par les j eunes ; 
cependant je connais certain vieux 
qui nous vint chanter un jour quel
que chanson virulente. Mais, pas
sons, un jour d'ouverture de chasse 
tout est permis. C'est dans ces taver
nes qu'on peut aller étudier les 
mœurs ardennaises; il y a là de 
bonnes études à faire : non pas de 
ces études ignobles de dégoûtan-
tisme et d'orgies qu'on fait à Paris 
sans même le vouloir, mais de ces 
études naturelles et intéressantes à 
l'aide desquels on caractérise une 
race entière. 

E..., par exemple, va au cabaret 
pour voir le jeune homme de ses 
rêves, un certain C... Vous voyez ici 
deux amants au cabaret. Oh ! chut, 
ils se racontent des choses tendres 
de mélodie et d'amour. Non, ils se 
donnent des coups de poings : c'est 
la méthode la plus douce qu'im
plorent les Ardennais pour se cour
tiser. Etrange. Et cependant, cette 
Eug..., est très-bien, bien que peu 
maligne, fille unique, belle dot s'il 
vous plaît, et Co..., un gros du vil
lage, un négociant, je crois, 

D'ailleurs, et c'est là leur moin
dre défaut, les ardennais ont des 
mœurs légères et un langage plus 
léger encore. Un vieux du village, 
qui passe pour le plus riche, me dit 
un jour : « si vous avez une maîtresse 
à Paris, embrassez-la bien de ma part 
et ne manquez pas de lui dire qu 'un 
ardennais lui envoie mille baisers. » 

A méditer. 

L'hospitalité ardennaise 

Nous citions tout à l 'heure le tra
vail comme étant une des grandes 
qualités des ardennais. Ajoutons en
core l'hospitalité. De quelque côté 
que l'on dirige ses pas, Ton ne trou-
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ve que des visages souriants et amis. 
Partout l'on reçoit l'accueil le plus 
bienveillant et le plus cordial. Nous 
ne sommes pas, certainement, au 
milieu des fades compliments des 
salons parisiens, mais j 'a ime mieux 
cette franche amitié et ces dehors 
rustiques que les balivernes et le lan
gage trompeur des citadins. 

Jlargnies au bal 

C'est un vacarme infernal : Ton va 
danser. Toute la jeunesse d'Hargnies 
est réunie ; l'on vide des chopes, on 
embrasse les fillettes, on chante 
quelques refrains connus... Mais la 
danse commence, attention. Nous 
pénétrons dans le bal. — Magnifi
que aspect : quatre murs — je n'ai 
pas souvenance s'ils sont peints — 
constituent la salle ; une lampe — ô 
que dis j e u n e lampe, une veilleuse — 
sert de lustre. Mais où sont les musi
ciens? Ah ! je les vois dans un coin, 
surunepet i te estrade...c'est unjoueur 
de clarinette et son fils, âgé de sept 
ans qui souffle dans un piston... Et 
puis l'on chante ; et puis l'on danse 
dans la poche les uns des autres, et 
puis l'on saute. — Un jeune valet 
(garçon) titubant sur sa route, vient 
m'inviter à valser ; il est étonné que 
je l'envoie danser avec les musiciens. 

F . C A N U . 

(A suivre) 

les lecteurs de la SCIENCE P O P U 

L A I R E dont l'abonnement expire ces 
jours-ci, sont priés de le renouveler 
dans le plus bref délai, s'ils ne veu
lent pas éprouver d'interruption 
dans la réception de leur journal. 

B I B L I O G R A P H I E 

G É O G R A P H I E D E S C R I P T I V E 

PAR M. E. JURISCH 
(Delagrave, éditeur) 

M. E . Jur i sch , professeur à l 'Ecole 
supérieure municipale Colbeit , a pu
blié récemment à la l ibrairie Dela-
grave, un traité de Géométrie des

criptive que nous ne saurions trop 
recommander à nos lec teurs . 

Certes, les t ra i tés de Géométrie 
descriptive ne manquent pas, chaque 
éditeur en compte au moins cinq eu 
six dans son catalogue, mais ce qui 
est plus ra re ce sont les bons cours , 
simples et méthodiques. M. Jur isch a 
comblé cette l acune . I l nous présente 
aujourd'hui un l ivre pra t ique, simple 
et pouvant être lu par t ous ; le plan de 
l 'ouvrage ,°st mervei l leusement conçu. 
Tous les chapitres sont suivis d 'exer
cices prat iques d'une' application jour 
nal ière qu'il n 'es t plus permi d ' ignorer 
aujourd'hui. En un mot le l ivre est 
appelé au plus grand succès et d 'a i l 
leurs, fait par un tel maî t re , il ne pou
vait en être au t rement . 

Ce l ivre convient à tous ceux qui 
désirent s ' instruire, qui aiment les m a 
thémat iques , et surtout à ceux qui 
ont un examen à préparer , c'est le 
l ivre indispensable des candidats au 
baccalauréat ès-sciences . Nous le r e 
commandons d 'autant plus qu'i l est 
écrit dans un style clair, simple et 
concis, quali tés bien ra res dans les l i 
vres classiques sa général , et dans les 
cours de mathémat ique en par t icu
lier. 

D'ailleurs, nous publierons p rocha i 
nement quelques ext ra i t s du livre de 
M. Jur isch, nos lec teurs pourront 
ainsi vérifier eux-mêmes ce que nous 
avançons aujourd 'hui . 

Le t ra i té de Géométrie descriptive 
de M. Jur isch se t rouve à la l ibrair ie 
Ch. Delagrave, rue Souffiot, et chez 
les pr incipaux l ibraires de Par is et des 
dépar tements . 

Adresser toutes les communications 
aux bureaux du Journal, 55, rue Mont
martre. 

Récréations m O M p e s 

PROBLÈME PROPOSÉ PAR LA RÉDACTION 

1° Un homme, en mourant, laisse 
sa femme enceinte et, d'autre part, 
une somme de 45,000 francs; il or
donne, par son testament que, dans 
le cas où sa femme accoucherait 
d 'un garçon, celui-ci ait 3 fois au
tant que sa mère, et, que si c'était 
une fille, elle n'ait que la moitié de 
la part de la mère ; la femme ac
couche de deux jumeaux, un garçon 
et une fille; comment, alors, devra-
t-onfaire le partage? 

2 u Trouver deux nombres entiers 
sachant que leur rapport est égal à 
leur différence. 

PAR M. F. BONN, A TOURS 

Un aveugle, pénétrant dans une 
salle où s'entendait un grand bruit 
de voix, s'écria : Bonjour, mes 24 
belles demoiselles !... 

Nous ne sommes p i s 24, répon
dit une jeune blondinette à l'air ma
lin, mais, si nous étions en plus de 
24 ce que nous sommes en moins, 
nous serions cinq fois plus nom
breuses ! 

Sauriez-vous, maintenant, nous 
dire combien nous sommes? 

Solution du dernier problème : 

Soit x mon âge, soit y le votre et 
z notre différence d'âge. 

On a d'abord : 

x — y = z (1) 

Quand j 'avais votre âge, y, vous 
aviez toujours z années de moins 
que moi, c'est-à-dire : (y — z) ans. 
Or, j 'a i aujourd'hui le double de cet 
âge-là, donc : 

x = 2 {y - z) (2) 

Mais, quand vous aurez l'âge que 
j 'a i actuellement, ce qui arrivera 
dans z années, — hélas!... — j 'au
rai (x + y) ans, et à nous deux 
nous aurons (2 x + z) ans, d'où 
cette troisième équation : 

2 x - f z — 9 9 (3 ) 

Si l'on retranche maintenant les 
équations ( 1 ) et (2) de l'équation 
(3) on a : 

z + y = 9 9 - 2 y ^ z 

d'où y = 33. On obtient alors facile
ment z = I l et x = 44. 

J 'ai donc aujourd'hui 4 4 a n s . 

SOLUTION UU PROBLÈME DE PHYSIQUE 

Le nombre de vibrations rendu 
par la première corde peut être re
présenté par : 

k 

l V 22" 

et celui de la deuxième par 

h 

Dans ces deux expressions on a 
toujours k = cons. 

Si nous divisons maintenant la se-
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conie par la première nous avons : 

V 
= I / - ' ' " = 

V 

7,8 x 22 
22 

Valeur approchée du rapport des 
longueurs = 0 , 5 9 5 4 . 

Solutions justes des différents pro
blèmes publiés dans nos deux 
derniers numéros. 

MM. 
V. Lebeau, à Seraiug (Belgique); un 

Confiseur de la Buffa, à Nice ; II. Brot, 
a.è.VE à Louis-le-Grand (nos félicitations 
à l'heureux parieur) ; un lecteur dont la 
.signature est illisible ; Cadet Rousse.', à 
Lienève ; Anonyme, à X""; un Volon
taire ; Lnmarchand. à Ar ras ; M. Sai nie, 
adjudant au 3 e génie, à Arras (rl°ux so
lutions justes); Lcopold Deguilhieu, à 
Paris ; Jh. P. Mallard, à la Seyne (trouve 
des solutions justes et des épîtres aima
bles à adresser à la SCIENCE POPULAIRE) ; 
Chariot, instituteur à Hédouville; V.V., 
à l'athénée de Louvain (vos deux solu
tions sont justes, mais nous vous félici
tons surtout pour la seconde qui est 
aussi simple que claire) ; un Abruti, à 
Ay (Marne) ; un Elève du Lycée Saint-
Louis; un Elève de Centrale; R. V., 36, 
rtieMonge; Louis V., à Pa r i s ; u n Pro
fesseur de mathématiques, à Paris ; H. 
L, de Naples; F. Bonn, à Tours ; u n 
Lecteur assidu (0 . M., de Rouen) ; J . B. 
Coulant, 31, rue Tapis-Vert, à Marseille; 
René Piel, conducteur du service muni
cipal des travaux de Paris , IT E. Bac, 
employé dans le même service. 

A. B R U N E T . 

C O R R E S P O N D A N C E 

M. Buerre, à Breuleux (Suisse). — Nous 
pensons que le verre grossissant du Mi
croscope spécial de l a maison Radiguet 
( 1 5 , boulevard des Filles-du-Calvaire, 
Paris), construit spécialement pour l ' e x a 

men des corpuscules des vers à soie fe
rait fort bien votre affaire. Nous pou
vons vous garantir un grossissement de 
tiûû diamètres ; (prix 80 francs). Si cet 
instrument ne vous plaît pas écrivez-
nous à nouveau, nous nous adresserons 
à d'autres ntaisons spéciales et nous vous 
feront part de ce que nous aurons trouvé. 

M. L. Yidecoq, à Paris . — Il s'était, 
en effet, glissé une erreur dans l'énoncé 
du problème ; le mot moitié avait été 
oublié, mais le nombre cherché est 
bien 248. 

M. J. Mercurian fils à Smyrne. — 
adressez-vous directement à M. Jean-
tuaire, libraire, 32, rue des Bons Enfants ; 
¡1 pourra vous donner tous les renseigne-
Qtnts désirables, où même vous expé
dier l'ouvrage en question si tel est vo-
t"e désir. 

Anonyme à X. — Problème de M. C. 

R. Rue Rougomont et problème des bil
les, bons. — Merci de votre compliment 
au sujet du Problème du bil laid. — 
Problème da deux meuniers . — je ne 
prétends pas que notre Correspondant 
n 'aurai t pas pu nous adresser un énoncé 
plus clair, mais nous avons trop de rai
sons péremptoires pour ne pas maintenir 
nos équations qui sont d'ailleurs véri-
fiables. — quant au problème contenu 
dans l 'avant-dernier numéro, il n'y a 
de défectueux que l 'erreur typographi
que dont nous avons plusieurs fois parlé. 

M. 0 . M de Rouen. —Vot re solution 
est bonne ; quan ta nous, la piacene nous 
permet plus de donner des solutions dé
taillées de tous les problèmes que nous 
publions; — Vos vœux seront prochai
nement satisfaits, car vous trouverez 
dans notre journal des articles d'ento
mologie. 

Un ami de M. Mayette à Màcon. —• 
Votre solution du problème de géométrie 
énoncé à la page 416 du journal est ef
fectivement fort simple et fort élégante ; 
quant au problème de la page 4 7 7 , le 
nombre cherché est bien 248. — Voyez, 
ce qui a été dit plus haut, relativement 
au problème de la page 461. 

M. F. Bonn, à Tours. — Merci de vos 
félicitations et de vos renseignements; 
la solution de la question énoncée aujour
d'hui sera donnée la semaine prochaine. 

M. P. G. Rue Gay Lussac. —Voici la 
solution de la question que vous nous 
priez de résoudre : 

log 
Aombre de v e r s e m e n t s — — 38,72 

l og . 1,04; 

Il vous faudra donc effectuer 38 ver
sements ; mais le fonds d'amortissement 
ne sera pas égal au capital emprunté 
précisément à l'époque du dernier ver
sement ; ce n'est que dans le courant 
de l'année suivante que cette égalité au
ra lieu par l'addition des intérêts. On 
trouve effectivement qu'après le 38 e ver
sement le fonds d'amortissement est 
égal à 9.613 fr. 82 c , somme qui, au 
bout d'un an, vaudrai t 10.046 fr., 44 c . 

M. Escudier à X. — L'abondance des 
matières nous oblige encore à refarder 
d'une semaine la publication des solu
tions do vos problèmes. 

A . B R U N E T . 

STÉNOGRAPHIE MÉCANIQUE 

O n n ' a p a s o u b l i é l e s t r è s r e m a r q u a 

b l e s e x p é r i e n c e s d e s t é n o g r a p h i e m é 

c a n i q u e q u i o n t é t é f a i t e s T a n n é e d e r 

n i è r e , a v e c l e s u c c è s l e p l u s c o m p l e t , 

à l a C h a m b r e d e s d é p u t é s , a u S é n a t , 

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

S o c i é t é d ' e n c o u r a g e m e n t . 

N o u s a p p r e n o n s a v e c g r a n d p l a i s i r 

q u e d e s c o u r s p o u r l ' e n s e i g n e m e n t d e 

l a m é t h o d e d e M . A n t o i n e M i c h e l a 

v i e n n e n t d e s ' o u v r i r , 1, r u e R o s s i n i . 

' I l s s o n t d i r i g é s p a r l a p e r s o n n e m ê m e 

q u i f a i s a i t f o n c t i o n n e r l ' a p p a r e i l , a v e c 

u n e r a p i d i t é e t u n e p r é c i s i o n q u e t o u t 

li m o n d e a a d m i r é e s , l o r s d e s e x p é 

r i e n c e s q u e n o u s v e n o n s d a r a p p e l e r . 

P I L I V O R E ! Nouvellement décou
verte et propagée par la PARFUME

RIE DUSSER, cette préparation enlève 
tout poil follet sur les bras avec une net
teté surprenante, elle rend la peau velue 
blanche et lisse comme le marbre . 10 fr. 
mandat . (1, r u e J . - J . Rousseau). 

INSENSIBILISATEUR DUCHESSE 

E x t r a c t i o n dea dents «ans d o u l e u r , eon -
s e r v a t i o n et g u é r i s o n de» dent» par l 'auri-
fieation à L O R D O B A S E C . 

Pose de dents et dentiers S A N S P L A Q U E S 

(breve té s ) , la i s sant le palais l ibre , n 'a l té 
rant ni le s e n s du goût , n i la p r o n o n c i a t i o n , 
45, rne de L a f a y e t t e . 

ïiU D O C T E U R C H S F F f i 
Offre g r a t u i t e m e n t à tous nos lacteurs la 7 m * 
édition du son T r a i t é d e M é d e c i n e p r a t i 
q u e , dans lequel il expose sa méthode consa
crée par 10 années de succès dans les hôpitaux 
pour la guérison des m a l a d i e s c h r o n i q u e s 
d e t o u s l e s o r g a n e s , et des h e r n i e s , h é -
m o r h o ï d e s , g o u t t e , p h t h i s i e , a s t h m e , c a n 
c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d e v e s s i e et de 
m a t r i c e , etc. Adresser les demandes, quai S t 
Michel, 27, Paris . 

rendre une bout GASTRALGIES, DYSPEPSIES, GRAYEI.L1 

au repas r 0 ' ' ' ^ ' ' w . w i u f f l j y » B j p M g M ^ â ^ ^ M i i ^ ^ ^ M M g g r * M 

M. A G A -
R A S S Ï Ï T , 

p r o f e s s e u r , 

d o n t n o u s p u 

b l i o n s l e s 

CONFÉRENCES A S 

TRONOMIQUES, 

a i n v e n t é d e s 

a p p a r e i l s 
q u i m a r c h e n t , 

l e s u n s à l a 
m a i n , l e s a u 
t r e s à m é c a 
n i q u e a u t o 
m a t i q u e , e t 

d e s c a r t e s 
s p é c i a l e s d e 

C O S M O 
G R A P H I E 

q u i r e n d e n 

e x t i e m e m e n t 

s i m p i e e t f a c i l e c e t t e s c i e n c e q u i e s t s i u u i e e t s 

i n t é r e s s a n t e . C e s a p p a r e i l s e t c e s c a r t e s q u i o n t 

f i g u r é a v e c h o n n e u r à. l ' I m p o s i t i o n U n i v e r s e l l e d e 

1 8 7 8 , o n t é t é e n c o u r a g é s e t r é c o m p e n s é s p a r l e 

M I N I S T R E D E L ' I N S T R U C T I O N P U 
B L I Q U E N o u s l e s r e c o m m a n d o n s à t o u s l e s I n s 

t i t u t e u r s e t à t o u s l e s P è r e s d e f a m i l l e . L e s a p p a 

r e i l s , 5 0 fr . ; l e s c a r t e s , 3 fr . , r u e M o n t m a r t r e , 62, 

à P a r i s , e t a u b u r e a u d u j o u r n a l , c h e z M J e a n -
m a i r e , l i b r a i r e - c o m m i s s i o n n a i r e , r u e d e s B o n s -

E n f a n t s , 3 2 

Lé1 Gérant: BOUDARD 
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F U S I L S А 1 Ш 1 * 4 1 3 

№TET D * Й Ш Н А » » > I « U »OR L A ЦАТГА A, 60" 

A I M A * itrinmn AT PRANTTER, 

» H * I I I « Ж А 1 Ш И PRU G A T LONDRA*. 

Л . G U I N A R D $ С 
S , I T O U I М L ' O R À I U . , T 

( 2 М /FEE* 4 « 1 « N T F D E С Ж cheli*) 

S P E C T A C L E S D E LA S E M A I N E 

8 0(0 T H É A T - F R A N Ç A I S Les Corbeaux. 
8 fjlO O D É O N . — Mariage d'André. 
7 0(0 P O R T E - S T - M A R T I N . — Michel Stro-

goff. 
8 1(2 C H A T E L U T . — Relâche. 
8 0(0 G A I T É . — La Tour de Nesle. 
8 1]4 G Y M N A S E . — Serge Panine. 
8 1(4 P A L A I S - R O Y A L . — La Brebis égarée. 
8 0(0 A M B I G U . — Cartouche. 
8 3[4 N A T I O N S . — Lydie. 
8 1(2 R E N A I S S A N C E . — Mme le Diable. 
7 1(2 F O L I E S - D R A M A T I Q U E S . — La Fille 

de Mme Angot. 
8 0[0 B O U F F E S . — La Mascotte. 
8 0[0 V A R I É T É S . — Lili. 
8 0(0 V A U D E V I L L E . — Tête de Linote. 
8 0[0 F O L I E S B E R G È R E . — Tous les soirs. 
8 1(4 C O M É D I E - P A R I S I E N N E Relâche. 
8 0^0 CLUNY. — Première fraicheur. Les 

Sceptiques. 
M U S É E G R Ê V I N . — De 11 h. 1(2 du matin 

à 11 h . 1(2 du soir. Le cadavre duPecq. 
8 1 (2 CIRQUE D'ÉTÉ.—Exercices équestres 
8 l i2 HIPPODROME, — Tous les soirs . 

jeudis, dimanches ; fêtes à 3 h. 
JARDIN D'ACCLIMATATION. — Concerts 

jeudis et dimanches. — Les Galibis. 

ГГ. franco de P o r t e t d1 Emballaffo* 
G L A C E F O R T E , CADRE OR FIN 1"32 « R r U 
CASSAGARANTIB LEVENS, 9,r de l'Échelle, PARU 
I L I M I DE CNLIAUCE FONDÉ* EI 1827 (FABRIQUA). 

2 0 R E C O M P E N S E S IOIT 5 I E D A I L L E S D'OR 

• 
•0 
О i 0 
ï 
m 

с 

A L C O O L D E M E N T H E 

BIEN SUPÉRIEUR À TOUS LES PRODUITS SIMILAIRES. 

Souverain CANTRA LAI INDIGESTIONI, 
Maux DISTORNILE, DA CŒNR, DA MARIS, DA TATA; 

EXCELLANT A U I I I BOUT LA TAILATTA AT 1 М D A M U . 
FA В I I I Q U E A L Y O I I , AEARA D'HARBAAVLLLA, • 

L U I M V À » A J U » , I M A I T A K W , « 1 . 
DAAA LA» pi-lBodpaJee ALALAOAE ALA П И А А М Ц 

PRATI MARI». PARRMMARLA AT I>1OARTAA FLAAA. 

SE MÉFIER DES 1 Я 1 Т » Т М М 

U I Е В Ш И B N A U N Ш И Г Т И Т 
Ohlansréê indique, Ы-сжгЪапаг**, шип 

( M MTTKIF. J IRML.U it NAFE jar U N ) 
Ош\ Лшшш VERRE À TRALA V A N ЕЕ рмт JVAR MVMMT mu 

F U D U L 1АА ГАРАА. 
RTEGESERA LAA ENFIURU DÉBILE» ET LES PERSONNE* 

ÂFFUBLLE*. AnemU, Ltimpkatlimt, Affections i t la 
veau et Лег Voies respiratoires. Fièvres intermit
tentes. EMPLOI usuel EN BOISSON ET EN GVGARLEMES 
CONTRE LES Bronchites ET Angines ; EN BOISSON ET LO
TIONS POUR LES Лаг très itgeres, gerçures et rotiçevrs. 

E O L S & M C H E T T E S C N P A F M MU 

ET 3II PAPISR RECOUVERT DE TOILE 
LINGE ÉLÉGANT, SOLIDE, COINMUDE POUX TOUS 

PRIX DU BI.ANCILLSSÀLIJI 

PAPIER MHT6RT 

DE TOILE 

2M° QUALITÉ 

A DOAI. 90 t. 

6 > 5 FR. 

iî . 9IT. 

PAR li poFte, 20 C. CE EOS par tioGzaï.ie. 

Knvoi f r a n c o par chemin de fer en France à partir de 2 5 fr. 

Envoi gra tu i t et fc° D0 splendide Catalogue illustré 

Г G R A Y . E . M E Y A C " , S " , 4 3 , b d d e s C a p u c i a e s , P a r i s 

C r e m i n i , s 

PAKFMEFLLE DE LÂ ÎEDXE HERE 

67, Ï~«2 ds Prononce, Paris 

C R È M E A D O U C I S S A N T E 
POUR LE TEINT 

Fait disparaître les rougeurs et les 
rugosités de la peau. Le pot, 3fr. 

On offre gratis * l'Art d'élever les 
Enfants » du Dr E R 0 C H A R D . 

LIQUEUR NOR-UALE CONCENTRÉE DE GOUDRON DE NORWÉGE 
POUR PRÉPARER INSTANTANÉIRIB/IT EAU, VINS, BIERE & TISANES DE GCUJROA 

Un Flacon suffit pour se convaincre oe sa supériorité contre: 

AFFECTIONS CHRONIQNES da LA POITRINE, DES BRONCHES ET DE la VESSIE 

ÉCOULEMENTS L E M E S , Baladies ÉPIDÉMIQWS. 
2 te.—PARIS, RUE DO RENNES, -I 0 5 , ET LES PHARMACIE*. 

PRÉCIETFÏ PDUR LES MALADES ET MÉNAGE 

B MÉDAILLES D'ER, i GRANDS DIPLÔMES D'HONNEUR. 

E X I G E R U £ ^ № 

EN BKCRE RT.ETJK ^ ~ 

5K VEND CHEZ LES ÉPICIERS E1" PHARIAC1ENS 

A L C O O L D E M E N T H E E A U D E M É L I S S E 

D E S B É N É D I C T I N S 

U Ë L ' A B M Ï E D E F I I C A U P 

El ix ir e x q u i s , d iges t i f souvera in 

Le mei l l eur des dent i fr ices 

Indispensable pour l a to i l e t t e 

PRODUIT SOUVERAIN CONTEE 

Apoplex i e , para lys ie , vapeurs 

Eb lou i s sementa , m i g r a i n e s , mal de mer, e tc . , e t c . 

D I S T I L L E R I E D E L A B É N É D I C T I N E D E L ' A B B A Y E D E F E C A M P 

MAISON A PARIS :76, BOULEVARD HAUSSMANN-
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S P E C I A L I T E D E M A C H I N E S A V A P E U R 4 - F I X E S E T L O C O M O B I L E S 

MAGHINE HORIZONTALE 

Locomobile ou sur patins 
Chaudière à flamme directe 

de 8 à 5 0 ohe vaux 

MACHINE VERTICALE DE I A 20 CHEVAUX 

Toutes 

ces 

Machinas «ont prêtes 

livrer 

Envoi 

franco 

des 

Prospectus 

détaillés 

MACHINE HORIZONTALE 

Locomobile ou sur patins 
Chaudière à retour de flamme, 

de G à 5 0 chevaux 

M a i s o n J . H E R M A N N " L A G H A P E L L E 

J . B O U L E T e t G i e , S u c c e s s e u r s , I n g é n i e u r s - M é c a n i c i e n s 

1 4 4 , f a u b o u r g P u l M o n n i è r e , P A R I S 

F M W fanyi <••»••• MMI-M*éMee» MMSMM A» C I p p r ^ M * , 
d e l H , 0 0 0 E x e m p l a i r e s , E c r i t - a r e , P l a n s , Dess ina , Maalqu«,Me. 

tracés sur papier comme à l'ordinaire.—Prix seloa tenait.—8 grandeurs. 

I M P R I M E R I E * C A R A C T E R E S 
Coutume dans une jolie boite à casse».—580 lettres, chiffres; accessoires et instruction Vh 

E x p é r i e n c e * p u b l i q u e s c h e z l e s e u l I n v e n t e u r 

P A U L A B A T , 126. RUE D'ABOUKIR m A-MM) PARIS 
SMOU DU PR»IP§CT%T TT SPIEMUST EONTRT X M C. POUR L'AFRTMCKITTTMNU. 

B s p M l t t u f t M a i r e naskownwaseBt manda t -pos te , J«î»t à l a « • « « * « • . 

Récompense nationale 

de 16,600 fr. 

SÍDüUSj'OR.íte 

A P E R I T I F <Sc F O R T I F I A N T 

PROCURE AU SANG LES GLOBULES ROUGES QUI EN FONT 

LA RICHESSE ET TA FORCE. 

CROISSANCES DIFFICILES, 
SANG PAUVRE, ANÉMIE. 

LYMPHATISME, SCROFULES, ETC. 
PARIS. 22 A IB, BUE DROUOT, ET LE5 PHARMACIES 

A J C O M P T A N T 

B O U R S E R U S ? S E P T E M B R E 

FONDS PUBLICS 

H[0 

¡ 0[0 amortissable 

11|! 0|0.. 

! M . . . . 

Banque de France 
_ de Paris 

Corapioir d'Kscompte 
Crédit Foncier 
- Lvonnais 
- Mobilier 

Credi 1 indastr. et commère. 
Cie Algérienne 
CieJit Algérien 
Créait île France. 
Créait de Paris 
Cle franco-algérienne 
OepOts et compl. courants. . , 
Société Générale 
Banque d'Escompte 
Banque Franco-Egyplieune.. 
Banque nationale. 
Banque Parisienne 
Barque maritime 
Est algérien 
Esi... 
Lion....... 
Hidi 
Kord - . 
Orléans 
tel 
Omnibus 

Cie Parisienne) 
Tram tlant que 
Ï-Mtteries ïlaritimes 
v nures a Paris 
Panama 
Sue; factions) 

— Délégations 
— Société civile 

Mép-jphe 
* o ij autrichien 
tpple unifié 
Italien 3 Oiû 
S ttgrois 
Turo 5 0(0 
Unique ottomane 

82 to 

83 oo 

111 25 
115 9Ü 

« « S . 
i l 30 73 
,02") 60 
1^35 . . 

6 3 60 
522 2ó 
740 . . 
552 
463 | | 
200 
340 SU 
350 
711 95 

652 50 
S87 BO 
637 
375 
500 
495 
575 

17E0 
1675 
2250 
1045 

330 
813 

167Ü 
1600 bo 

460 
733 , s 

50 

585 SO 
SBSO 
1270 
5039 

¿45 
83 

311 . . 
89 . . 
"3 bO 

.12 10 
753 

Lombards 
flanque I.K.P. Pa\g-Autrich. 
Mobilier ES agnol Jouissance. 
Chemins autric iena 
Saragosse 
Nord d'Espagne 
Andalous 
Foncier autrichien 

SEINE ET VILLE 
DSFART£MEa'T I>E LA âBINX 

1 1855-60 5 0]0 501 50 
g l 65 4 0]0 322 

400 50 
392 55 
.75 

i f 7b 4 0]0 519 
» \ 76 4 0T0 518 

529 
303 50 

VMtuRS FiUNGMSES 
OBLIGATIONS 

pondères 500 4 0(O 
__ 100 4 0]0 . . . . 
— 500 3 0)0 

79 3 0)0 350 p 
79 3 OjO t p 

Communales 500 4 CjO.. 
_ 79 3 0(0 15(1 p . . 
— 79 3 0 (0 t. p 

Alais au Rhône 
Bône-Gueilma 
flst algérien 
Est 3 oiO 
Ljoo. fusion 3 0[0 

_ 66 3 0(0 
Victor Emmanuel 
Midi 3 Oit) 
Kord 3 0[0 
Orléans 3 0|0 
Ouest 3 0|0 
Tramways Nord 

- Sud 
Omnibus 5 0|0 
Voitures 5 0\0 

Cie Trati«stlantique . . 
Lits Militaires- , . 
Voilures 5 0|O 
Messageries , 
Omnibus 
Fivcs Lille 
Librairie Catholique. 

320 
547 , 
535 
755 
628 
600 
600 
79 0 

50 512 
110 . . 
145 . . 
439 . . 
442 . . 
507 . . 
436 . . 
445 . 
278 Tiî 
343 . . 
Si 8 . . 
360 . . 
368 . . 
369 50 
386 . . 
368 . . 
370 50 
363 . . 
371 . . 
150 50 

5Í¿ .1 
515 . . 

477. 
575. 
515. 
5Ï5 . 
517. 
450. 

M A C A S S A R N A Q U E T 

Hie Veíale 
SEULE ADTHEÏT10DÏ 

Bravatea 
pir trdouuM rollìi 

la 21 juU 1111 
Pour assouplir 

ta&uier TT regenerar 
la eherelnre, 

« aapiclaer la calti 
et la 

décoloration. 

• B U L . D i r a r : 
imu«4i l'Operi, *7 
Mima UTLSOO, 

CélÈbre Pondu 
BMlriw Willi 

MALADIES des ENFANTS 

S I R O P 
de R A I F O R T I O D E 

DE GIUMAULT ET CIE, PHARRNAE-

plus actif que le sirop antiscor
butique, excite l ' a p p é t i t , f a i t 
f o n d r e l e s g l a n d e s , c o m b a t 
p â l e u r e t m o l l e s s e d e s 
c h a i r s , g u é r i t l e s g o u r m e s , 
c r o û t e s d e l a i t , é r u p t i o n s 
d e l à p e a u . Dépuratif par ex-
celLerj ce. 

u a r i s , pharmacie, 9, rue VU 
vi. ne et tous les pharma.ciens. 
A l.AVAL, Pharmacies Chouan-
nière GaLereaux. 

Paria. Imprimerie L A R G T J I E R , 

1 1 , rue du Delta. 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

E X C U R S I O N S 
S U R L E S 

C O T E S D E N O R M A N D I E 

ET EN BRETAGNE 
BILLETS D'ALLER ET RETOUR, valables 

pendant un m o i s . 
1 e r i tinéraire — I r a classe 5 0 fr. 2e classe 

3 8 fr. — Par is . — Rouen. — Le Havre. 
— Fecamp. — Saint-Valéry. — Dieppe. — 
Arques. — Forges-les-Eaux. — Gisors. — 
Par is . 

2" i t inéraire — I r o cl. 6 0 fr., 2° cl. 4 5 
fr. — Par i s . — Rouen. — Dieppe. — Saint-
Valery. — Fécamp. — Le Havre. — Hon-
ileur ou Trouville-Deauville. — Caen. — 

3° i t inéraire — I re cl. 8 0 fr., 2 ' cl. 6 5 
fr. — Par is . — Rouen. — Dieppe. — St-
Valery. — Fécamp. — Le Havre . — Hon
neur ou Trouville. — Cherbourg. — Caen. 
— Par i s . 

4" i t inérai re— 1« cl. 9 0 fr . ,2- cl. 7 0 f. 
— Par i s . — Vire. — Granville. — Ar ran 
ches et Pontorson (Mont-St-Michel). — 
Dol. — Saint-Malo. — Diñan. — Rennes. 
— Le Mans. — Par is . 

5- i t inéraire — 1™ cl. Î O O fr., 2- cl. 8 0 
fr. — Par i s . — Cherbourg. — St-Lô. — 
Coutances. — Granville. — Avranches. — 
Pontorson. — Dol. — Saint-Malo.—Diñan. 
— Par i s . 

NOTA. — Le» prix ci-dessus comprennent les par
cours en bateaux et en voitures publiques, indiqués 
dans lea Itinéraires. 

Les Billets sont délivrés â Paris, aux gares Saint-
Lazare et Montparnasse et â l'Agence du boulevard 
St-Deuia, SO, «t boulevard des Italien!, 4. 
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F R A N C 

L E B I L L E T 

UNION CENTRALE 
DUS 

R e c o n n u e d ' u t i l i t é p u b l i q u e 

F R A N C 

L E B I L L E T 

Autorisée par arrêté ministériel du 31 mai 1882 

POUR LA CREATION A PARIS D'UN MUSEE D'ART DECORATIF 

i LOT 
QUATRE LOTS 
QUATRE LOTS 

FRANCS 
RANGS 

FRANCS 
s, PLUS 528 AUTRES LOTS 

Huit Lots de 
"Vingt Lots de 
Cent Lots de. _ 

Francs 
Francs 

,000 Francs 
Francs 

III 

Quatre cents Lots de 
ENSEMBLE I 538 LOTS FORMANT 

L L I O N S 
PAYABLES EN ESPÈCES 

L e m o n t a n t d e s L o t s s e r a d é p o s é à l a B a n q u e d e F r a n c e 

COMMISSION D'ADMINISTRATION DE L'UNION CENTRALE DES ARTS DÉCORATIFS 
Président d'honneur : 
Président du Conseil : 
Premier Vice-Président : 

V I C E - P R É S I D E N T S : 

MM. le c o m t e de GANAY 
A.LOUVRIER tu LAJOLAISft 
PAUL EHHISTOFLE # 

M. EDOUARD ANDRÉ, * 
M. ANTONIN PROUST, D é p u t é 

M. HENRI BQUILHET, <>• * 
MM. LÉON GRADDS , Trésorier 

DE CHAIÏ1PEAUX }„ . 
r à ecr Glaires 

LEFEBUHE # ) 

COMMISSION DE SURVEILLANCE DE LA LOTERIE 
MM. 

. M. A n t o n i n P R O U S T . Député 
BERGER, C. | | MM. G. DREYFUS « 
EERTIN -ft II , LÉON GRADQS 

M. DEIAMARSE-ÛIDOT 
Secrétaire : || Hirecleur de la Loterie-: 
M. G. GANTE II M. HENRI AVEHEL 

F o n t part ie de droi t de la c o m m i s s i o n de s u r v e i l l a n c e : un Consei l ler de la Pré fec ture d e la Se ine et u n Délésruèdela Pré fec ture de P o l i c e 

¡11 Les fonds encaissés sont versés au COMPTOIR D'ESCOMPTE, Banquier de l'Union Centrale j|| 

LE SIÈGE DE LA COMMISSION DE LA LOTERIE EST AU PALAIS DE L'INDUSTRIE, PORTE IV, CHAMPS-ELYSÉES— PARIS 
Les Billets sont dé l iv rés contre espèces, chèques ou m a n d a t s adressés à l ' o rdre de M. HENRI AVENEL, Directeur delà Loteru 

ç Toute demande âc Renseignements ou de Billets .doit être accompagnée (les ficiis. d'expédition 

Les Billets doivent rester tels quiils sont délivrés, une mutilation quelconque pouvant eni'raii.cr une difficulté au contrôle et cajiser, par suite, un préjudice au polltur. 
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(>«LKLCHL>L P U I T S D ' I Î X I ' I . O . I A T ! 

FIT TOUR A LA L U M I E R E 

OV SE T R O U V E T - O N ? 

D 1 F F 1 C U L I F. A V A 1 N 1 RE 

A U T R E D I F F I C U L T É 

J N T K E E D E L . \ » |1XR 

LE F O N D D U N R I T S 
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A n n o n c e s 

Les lines ùu Pérou 

Depuis la découverte de l'Améri
que, la contrée devenue la plus 
célèbre par ses mines et métaux pré
cieux est incontestablement le Pérou. 
Ni les mines du Mexique, ni celles 
de la Californie et de l'Australie n'ont 
p u lui enlever cetle Jcélcbrité deve
nue proverbiale. 

Placé dans la partie centrale ouest 
de l 'Amérique du sud, le Pérou, 
traversé du nord au sud dans sa 
part ie ou est par lachaîne des Andes, 
et le centre dominé par la Sierra, est 
d 'une fertilité remarquable. 

C'est dans cette dernière chaîne, 
d'ailleurs volcanique et surtout célè
bre par ses nombreux volcans que 
se trouvent les mines d'or et d'ar
gent devenues célèbres dans le monde 
entier. 

Je ne m'occuperai pas à décrire 
la partie centrale du Pérou, contrée 
devenue si funeste aux naturels du 
pays lors de la conquête du Nou
veau-Monde, grâce à la rapacité des 
conquérants, rapacité encore aug
mentée par les nombreux gisements 
d'or et d'argent qu'ils y découvrirent 
tout d'abord. 

Parmi les mines les plus célèbres 
du Nouveau-Monde, citons celles des 
districts de Ganaxuato, Catorea et 
de Zacabacas, au Mexique celles du 
bassin Yauricota ou de Pasco, au 
Pérou; la montagne de Potosi, dans 
la République de Bolivie, est deve

nue peot-êlre une célébrité sans 
égale. 

Pour le moment, je me contente
rai donc de faire la description d'une 
de ces mines d'argent qui ont don
né à l 'Amérique, et surtout au Péroti, 
une célébrité à nulle autre pareille. 

Quoiqu'il existe, dans la nature, un 
grand nombre de minerais qui con
tiennent, dans des proportions plus 
ou moins considérables, de l 'argent, 
le plus souvent la quantité d'argent 
qui s'y rencontre no couvre pas les 
frais. 

Sans entrer dans le détail des 
différentes espèces de minerais qui 
peuvent renfermer l'argent, je dirai 
seulemeut que l'on procède par la 
fusion, afin d'amener l 'argent à l'état 
d'alliage avec le plomb ou encore 
par amalgamation dans le but de 
l 'amener à l'état d'amalgamé avec 
le plomb. Après celte dernière opé
ration, on opère ensuite par la liqua -
tion et la couplication pour séparer 
les dernières matières étrangères. 

Pour donner au lecteur une idée, 
ou plutôt lui faire la description de 
l'une de ces mines, transportons-
nous, par la pensée, dans une mine 
située à Huantajaya, près Iquique, 
dans le Pérou. 

Afin de conserver à ma descrip
tion toute la vérité, si nécessaire à 
ce genre de travail, je me confor
merai, autant que possible, aux ré
cits des voyageurs que l'amour de 
la science et l'espoir d'une juste cé
lébrité, ont pu décider à faire une 
excursion dans cette mine pour, en
suite, en faire la description. 

Comme toutes les mines, en gé
néral, l 'entrée de celle-ci n'offre 
rien de bien engageant : il semble
rait, au premier abord, qu'on entre 
dans un souterrain semblable à ceux 
d'où l'on extrait le charbon de terre 
et le minerai de fer. Eu suivant leurs 
guides, ils cheminèrent à travers un 
dédale de couloirs plus ou moins 
variés, mais cependant d'une obscu
rité uniforme. Néanmoins, rien n 'ar
rête nos hardis explorateurs : ni 
les difficultés qui se rencontrent à 

! chaque pas, Ei les obstacles de cha
que in tant. L'idée que cetle situa
tion, assez semblable à celle qui est 
faite aux courageux touristes qui 
vi-ilent les catacombes de Rome, 
peut devenir leur tombeau, ne leur 
vient même pas, tant l'amour de la 
science est grand chez ces héros. 
Tantôt, il faut se baisser, presque se 
traîner; tantôt, il faut marcher eu 
file; tantôt, giavir des sentiers es
carpés et rocailleux ; tantôt, en des
cendre qui ne le sont pas moins. 
Bref, les sentiers sonl quelquefois 
si étroits qu 'une personne ne passe 
qu'avec les plus grandes difficultés. 
Bienheureux si l'on ne rencontra 
des ob-tacles insurmontables : ici, 
ce sont des pointes de rochers après 
lesquelles il faut se cramponner 
pour ne pas tomber au fond d'un 
précipice; plus loin, il faut tâtonner 
en meltant bien les pieds les uns 
devant les autres, afin de ne pas 
perdre pied ou heurter des pierres 
qui pourraient blesser très griève
ment. 

Le cadre que je me suis proposé 
ne compoite pas, dans tous les dé
tails, les difficultés et les dangers 
qu'offre une excursion aussi pé
rilleuse. Cependant, comme com
pensation à tant de périls, des cham
bres ou plulôt des voûtes taillées 
dans le roc, assez semblables à celles 
des mines de sel gemme, se rjn-
contrent par intervalle, et où la lu
mière tremblottanle des torches que 
portent nos guides fait étinceler 
les parois environnantes. 

Néanmoins, il y a des bornes à 
tout, que l 'amour de la science, de 
l'inconnu et même des découvertes 
ne peut surmonter. Les dangers 
qu'offrent sans cesse ces chemins 
souterrains, absolument négligés, 
parviennent à décourager les plu? 
robustes courages. Eu pourrait-il 
être autrement, vu les nombreux et 
terribles dangers que j 'a i signalés? 
Comme dans tout travail sérieux, 
nos hardis explorateurs ne se sou
cient plus guère des merveilles sans 

I nombre qui les entourent; ils se 
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traînent exténués de fatigues et re
prennent avec un vif plaisir, mal
gré leur noble ardeur, le chemin 
de la sortie. Car c'est avec une vive 
satisfaction qu'ils aperçoivent la der
nière galerie qui les rendra à la lu
mière après laquelle ils soupirent 
maintenant si vivement. 

AESENS BLONDIN A P A R I S 

Dimanche, 24 septembre, Arsens 
Blondin a fait sur la Seine, à Paris, 
entre le pont des Invalides et le 
pont de l'Aima, une série de prodi
ges tellement extraordinaires, que 
nous croyons de notre devoir de 
rendre compte de nos impressions. 

Disons d'abord que rien n'avait 
été négligé pour donner à ce spec
tacle une solennité inaccoutumée. 
Des frais énormes avaient été faits. 
Une enceinte de planches avait été 
placée sur les deux rives du fleuve, 
de laçon à isoler la partie de la 
Seine au-dessus de laquelle était 
tendu un câble en fer. Cette clôture, 
seule, avait coûté, dit-on, plus de 
quinze mille francs. Elle avait été si 
habilement disposée qu'il était ma
tériellement impossible, à toute per
sonne placée en dehors de l'en
ceinte, de voir aucun des exercices 
du brillant équilibriste. 

Dès 2 heures, une foule im
mense était accourue. Sur la rive 
gauche, s'amoncelaient les specta
teurs debouts, tandis que sur la rive 
droite les spectateurs de première 
classe venaient s'échelonner sur d'é
légants gradins. 

Une estrade particulière était 
dressée pour recevoir la presse. 
C'est de là que celui qui écrit ces li
gnes a pu assister à ce spectacle. 

Les choses avaient été faites large
ment. Les membres de la presse 
trouvèrent là une sorte de lunch 
tout organisé. Le Champagne, la 
iiète, la limonade gazeuse, les grogs 
circulaient avec abondance. L'aima
ble organisateur de la fête, M. Jean-

maire fit même distribuer des sand
wichs préparés en vue de la lon
gueur du spectacle. 

A peine fûmes-nous installés qu'un 
visage ami frappa notre regard. 

C'est Gordone Bennetl, le riche et 
généreux directeur du New-Yorh-
Ihralâ. Nous allâmes lui serrer la 
main. 

— Je ne m'attendais guère, lui 
dis-je, au plaisir de vous rencontrer 
ici! 

' — Oh! C'est que je suis fort inté
ressé à m'y trouver, répondit-il. 

— Comment cela 1 

— J'ai parié dix mille francs avec 
Blondin qu'il ne traverserait pas la 
Seine, sur son câble, en deux minu
tes. 

— C'est biencourt dis-je en riant, 
et l 'argent de notre équilibriste me 
semble fort compromis. 

—Qui saitl reprit insoucleusement 
l 'Américain. Ce diable ne doute de 
rien. 

Ce pari n'était pas le seul qui fut 
engagé. Un Espagnol, placé sur les 
banquettes des premières, avait pa
rié deux mille francs. L'importance 
de ces sommes intéressait les spec
tateurs au plus haut point. Des ga
geures particulières s'engageaient, 
les unespour,les autres contre ; mais 
dans ces défis Blondin n'était nulle
ment intéressé. 

Le spectacle avait été annoncé et 
affiché pour deux heures précises. 
Une anicroche vint le relarder. Le 
câble avait été mal tendu, il fallut y 
revenir, et ce futune opération assez 
longue. 

En attendant le commencement 
des exercices promis,les spectateurs 
jasaient entre eux, racontaient du 
héros de la fête cent légendes in
vraisemblables. Il avait voulu, disait-
on, traverser la Seine en emportant 
un homme sur ses épaules, comme 
le Blondin des chutes du Niagara, 
mais l'autorité s'était opposée à ce 
périlleux exercice. 

Tous ceux qui l'avaient déjà vu 
racontaient à leurs voisins, les 
prouesses qu'ils lui avaient vu faire. 

J'écoulais attentivement toutes ces 
rumeurs que je croyais exagérées et 
qui, en réalité, étaient au-dessous de 
la vérité. 

Combien y avait-il de spectateurs 
échelonnés sur les deux berges de 
la Seine ? Je cherchais vainement à 
m'en rendre compte d'une façon ap 
proximative et je ne tardais pas à 
comprendre que c'était là une beso
gne impossible. Seuls,lescontrôleurs 
pourront dires ' i ly en avait trente ou 
soixante mille. Pour mon compte, je 
pense pour un chiffre entre ces deux 
évaluations. 

Enfin, l 'organisateur de la fête, 
M. Jeanmaire, dans un speech fort 
bien tourné, vient nous annoncer 
que le spectacle va commencer. 

Silence ! Le début de la séance est 
justement rempli par la course de 
Blondin, qui doit lui faire perdre ou 
gagner douze mille francs. L'équili-
briste grimpe le long d'un mât qui 
lui sert d'échelle. 11 prend en main 
son balancier et il attend le signal 
du départ. Tout à coup il s'élance, 
et, courant sur ce frêle câble, qui 
s'élève et s'abaisse sous le poids de 
son corps, il traverse le fleuve, sous 
les regards de la foule enthousias
mée. Il arrive enfin, toutes les mon
tres sont tirées, un cri d'admiration 
s'élève dans la foule entière, Blondin 
a gagné son pari de huit secondes. 
On l'applaudit à outrance et je cons
tate, avec plaisir, que mon voisin 
Gordone Bennel tn 'es tpas le dernier 
à battre des mains. 

Nous ne raconterons pas, point 
pour, point tous les miracles accom
plis par cet équilibriste incompara
ble. Ce sont là des choses qui se 
voient mais ne sauraient se décrire. 
Devant cet homme audacieux qui 
vit, marche, coure, s'assied, se relève, 
sur un fil de fer, on demeure ébahi 
et, le cœur serré, on le suit du re
gard, entraîné par une sorte de ma
gnétisme inconscient mais invinci
ble. 

- C'est ainsi que nous avons vu Ar
sens Blondin se baisser, placer son 
balancier perpendiculairement à son 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I J I L , mettre un pied à droite, l'au-
t e à gauche, sur cette longue per-

e en équilibre,puis jouer, avecune 
1 lat.stria endiablée,les variations sur 
...e c rruval de Venise, et cela, non 
i as avec un seul, mais avec deux 
( r c e b à piston à la fois. 

Quand il est sur son câble, Blondin 
seul cKei lui, il y fait tout ce qui 

C O I tilue les actes de la vie humaine, 
el il y dormirait au besoin avec l'in-

uci.mce de l'enfiiit dont parle la 
I B L el que la fortune réveille sur 
la maigelle d'un puits. 

Terminons ce compte rendu déjà 
I ap long, en disant que Blondin se 
1 opose de donner une nouvelle re-
[ î scuUlion avant de quitter Paris. 
1 ras ceux quil 'ont déjà vu y retour-
n rot t et tous ceux qui n'y sont pas 
; 11 's ir_nt le voir. 

J U L E S G R O S 

C H R O N I Q U E D E S S C I E N C E S 

LAI I V l l l E . — La L u m i è r e é l e c t r i q u e à l 'Opéra . 

— L e p a s s a g e d e V é n u s . — I n a u g u r a t i o n d e s 

s t a t u e s d e B e c q u e r e l et L a k a n a l . — L e s v i b r a 

t i o n s d u s o l au p a s s a g e d 'une v o i t u r e . — L e 

l a i t d e M e s d a m e s l e s C a r a ï b e s 

, La lumière électrique à l'Opéra. 
— Vendredi dernier, le foyer de 
1 Opéra a été de nouveau éclairé à la 
lumière électrique ; le fluide était 
i u im par des accumulateurs ali
mentant des lampes Swann. 

Quand nous aurons ajouté que 
I pie lustre portail quarante-huit 
a np t s , nos lecteurs comprendront 

Ljlict général produit par ce féerique 
Lbldirage. 

D L plus, les peintures de Baudry 
A O I t se t rou\er , à partir de mainte
nant c mplèlenient à l'abri des éma-

ho i du gaz. 

L p s sa g de Vénui. — M. le 
ut nan f-col- nel Perrier, de l'Insti-
t, accompagné des capitaines 

( a et Deforges, s'est embarqué ces 
u derniers, au Havre, à deslina-
)n le la I \or ide, où il doit observer 
I - 5 . ige de Vénus. 

Les voyageurs sont munis de tous 
les instruments nécessaires, parmi 
lesquels se trouvent différents appa
reils photographiques. On assure 
que le poids total de leurs bagages 
dépasse quinze mille kilogrammes. 

Inauguration des statues Becque
rel et de Lakanal. — C'est le di
manche, 24 septembre, à deux heu
res, qu'a eu lieu, sous la présidence 
de M. Cochery, ministre des postes 
et télégraphes, l ' inauguration de la 
statue de l'illustre À.-G. Becquerel, à 
Châli l lon-sur-Loing, M. Edmond 
Becquerel, fils du défunt, représen
tait la famille à cette grande céré
monie. 

La statue du grand physicien le 
représente dans l 'attitude du pro
fesseur, à l 'heure où il décrit un ap
pareil électrico-chimique. Plusieurs 
discours ont été prononcés. D'abord 
par M. Cochery qui a rappelé, en 
termes émus, les exploits patriotiques 
et scientifiques de réminent acadé
micien. Puis, M. Daubrée a lu le 
discours de M. J.-B. Dumas, secré
taire perpétuel de l'Académie des 
Sciences ; M. Fremy a pris ensuite 
la parole au nom du Muséum d'his
toire naturelle ; M. Mercadier a 
parlé au nom de l'Ecole polytechni
que et enfin, M. Barrul a prononcé, 
au nom de la Soc ;été nationale, un 
éloquent discours. 

Le même jour, à une heure, M. 
Duvaux, notre ministre de l 'instruc
tion publique et des Beaux-Arts 
présidait, à Foix, la cérémonie de 
l 'inauguration de la statue de La 
Kanal. 

La K anal est fort bien représenté : 
il est debout, et tient dans la main 
le plan de l'Instruction publique. 
C'est M. Duvaux qui a prononcé le 
premier discours ; ensuite, l'éloquent 
député, M. Dupont a fait l'apologie 
des vertus du grand savant ; puis 
Songeon, président du conseil muni
cipal a parlé au nom de la ville de 
Paris ; M. Janet, au nom de l'Acadé
mie des sciences ; le colonel Laus-
sédat, au nom du conservatoire des 

Arts-et-Métiers et, enfin, M.Edmond 
Verrier, au nom du Muséum d his
toire naturelle. 

Les vibrations du sol au pas
sage d'une voiture. — Nous trou
vons dans le Scientific American la 
description de plusieurs expériences 
fort intéressantes, qui ont été exécu
tées par le professeur H.-M. Paul, 
relativement aux vibrations qu'é
prouve le sol, lors du passage d'une 
voilure. 

Dans l 'expérience principale, le 
savant se sert d'un fort poteau qu'il 
enfonce dans le sol à une certaine 
profondeur, et qui porte une tablette 
sur laquelle il place un vase conte
nant du mercure. 

Si cette surface, qui joue le rôle 
d'un miroir reste en repos, l'objet 
qui est réfléchi par elle donne une 
image parfaitement exacte, tandis 
que, dans le cas contraire l'image se 
dérange, sous l'influence des vibra
tions subies par le sol et qui se 
transmettent au métal ; ces vibra
tions peuvent être notées à l'aide 
d'un télescope. 

On a pu constater, par ce moyen, 
qu'un train express, passant à une 
distance de plus de 500 mètres, dé
range considérablement la surface 
métallique pendant 203 minutes, et 
qu 'uue voilure attelée d'un seul 
cheval met sensiblement en mouve
ment le mercure, dès qu'une des 
roues passe sur des cailloux ou sur 
une pierre. 

Le lait de Mesdames les Caraï
bes. — Mme Brès vient, paraît-il, 
d'envoyer à l'Académie des sciences 
ie lait des fameuses femmes galibis 
qui excitent actuellement à un si 
haut point la curiosité des prome
neurs du Jardin d'acclimatation. 
Nous aurons probablement à repar
ler encore de ces curieux habitants 
des extrémités de la Guyane qui ont 
été déjà si bien décrits, en cette place, 
par notre ex-collaborateur M. Taille-
bois. 

A . B R U N E T . 
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L ' E A U E T L E F E U 

CHAPITRE IV 

L'OCÉAN 

L'Océan. — La quantité d'eau répandue 
sur la terre. — Le lit de la mer. — Sa 
configuration. — Orographie sous-
marine. — La profondeur de l'Océan. 
— Quelques chiffres. — La tempéra
ture de la mer, — Couleur des eaux 
marines. — Encore quelques chiffres. 
— La fond de l'Océan. — Mouvement 
des eaux. — Les vagues. — Les ma
rées : flux et reflux ; établissement du 
port. — Action de la lune et du soleil 
sur les eaux de l'Océan. — Les cou
rants. — Le gulf-stream ou courant 
du golfe. — Courant de Humbold. — 
Courants périodiques. — Leurs eau- ! 

ses. — Courants constants. —• Leurs 
causes. — Marais salants. — L'eau 
salée. 

(Suite) 

L'eau de mer, avons-nous dit, est 
incolore, et les diverses colorations 
qu'elle subit sont dues à des cir
constances secondaires et locales.. 
Son aspect varie, d'ailleurs, selon 
l'incidence des rayons solaires. A 
midi, par exemple, l 'eau de mer 
absorbe loutes les couleurs du pris
me, à l'exception du bleu qu'elle 
réfléchit dans tous les sens; le matin 
c'est la couleur verte. 

Les mers polaires ont une teinte 
bleue d'outre-mer, la Méditerranée 
est bleue céleste; la mer Noire doit 
son nom à ses tempêtes fréquentes; 
la mer Blanche à ses glaces flottan
tes. Cette couleur naturelle peut être 
altérée en présence des animaux ou 
des végétaux. La mer Rouge doit 
son nom à de très petites conserves 
filamenteuses appelées Triehodes-
mium erythrœum qui, à certaines 
époques de Tannée pullulent à sa 
surface et lui donnent son aspect de 
sang. Le golfe de Californie ou mer 
Vermeille doit sa dénomination à 
des animalcules microscopiques de 
couleur rougeâtre. Lorsque la mer 
est peu profonde, sa couleur natu
relle est altérée par les substances 
qui forment son lit. Ainsi, elle offre 

une teinte vert-pomme quand son 
fond est composé de calcaire ou de 
sable blanc; vert foncé lorsque le 
sable est j aune ; grise quand le fond 
QCA vaseux, etc. Elle est rouge dans 
1 e golfe d'Oman, à l 'embouchure du 
Tage; noire autour des Maldives, 

S ' 9 - * 

blanche dans le golfe d.e Guinée, 
jaune entre la Chine et le Japon. 

Pendant très longtemps on fut 
fortement intrigué de certains phé
nomènes. Parfois la mer devenait 
phosphorescente. Les ignorants vi
rent là une réunion de démons com
plotant contre le genre humain; les 
malins y virent la réflexion de la lu
mière des astres. C'est M. de Qua-
trefages qui, le premier, montra que 
cette phosphorescence était due à 
un tout petit rhizopode, animal en
core plus simple que les infusoires, 
que l'on appelle Noctiluque (tig. 3 
et 4). 

La composition du lit de l'océan 
est des plus variée. Tantôt la drague 
révèle du sable, tantôt du limon ou 
de la boue, tantôt du gravier, selon 
que deux courants se heurtent, selon 

qu'une rivière boueuse s'y jette ne 
loin, selon qu'elle trouve une col 
qu'elle peut facilement désagréger. 
Cependant, elle est pleine de Vi1 

animale et végétale. Au milieu d ts 
matières minérales se trouvent e i-
sevelis une foule d'animaux, co
quillages, coraux, etc. Le ht de 1 At
lantique est en partie foimé de 
débris de Taraminifères, animai x 
excessivement petits. En ün mot, il 
se produit actuellement dans le fond 
de la mer, ce qui s'est passé dan 
les âges géologiques (fig. 4). 

Nous parlions la semaine dernic e 
de 0 . Krummel de Gotlingen, \oi< i 
encore quelques chiffres que nou» 
extrayons de son livre. Selon lui, 
TAtlantique aurait une étendue do 
76,951,740 kilomètres carrés, u 
profondeur de 3 ,081 mètres et u 
volume de 283,299,005 k\lomelr 
cubes. Quelque grandes que nous 
semblent les dimensions de cet 
océan, celles du grand Pacifique 
sont près du double : son étendue 
est de 158,201,490 kilomètres car
rés, sa profondeur moyenne c e 
3,887 mètres et son volume de 
614,920,900 kilomètres cubes, si 
l'on ajoutait à l'Atlantique l'océa 
Indien qui à 73,800,37:? kilomètr 
carrés d'étendue, 3 .3H mètres de 
profondeur moyenne et un volum 
de 246,815,070 kilomètres cube 
l'océan ainsi produit ne serait que 
les deux tiers du Pacifique. La mei 
d'Allemagne qui baigne nos côtes cl 
que nous appelons mer du Noid, 
par opposition au Zui-der-Zée ( m e r 
du Sud) aurait une étendue de 
547,623 kiiomèlres carrés, une pro 
fondeur de 89 mètres et un volume 
de 48,718 kilomètres cubes. La sur
face de la Méditerranée serait de 
2,885,522 kilomètres carrés, sa p o-
fondeur de 1,339 mètres et son vo
lume de 3,863,415 kilomètres cub . 
La Manche n'a que 203,690 kilomè
tres carrés de superficie, 80 met s 
de profondeur et 17,554 kilomètres 
cubes de volume. C'est la p b s petit e 
mer citée par l 'auteur de Leips n . 
Nous pourrions étendre nos cit -
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tions à toutes les mers du globe, 
mais nous craindrions d'être en
nuyeux. Nous n'avons fait que de 
citer les mers qui baignent la 
France. 

Les eaux de l 'océan sont en per
pétuel mouvement. Leur surface, 
au contact avec l 'atmosphère, en su
bit toutes les influences, de telle 
sorte que le plus petit dérangement 
de l'air se transmet à l 'eau presque 
au même moment. Lorsque aucun 
vent ne souffle sur l 'océan, il est dit 
calme et présente l 'aspect d'une 
nappe unie comme un miroir. Ce 
s jn t ces calmes plats au milieu de 
l 'océan, si dangereux pour les na
vires à voiles, que Marmontel a dé
crits avec tant d'élégance dans ses 
Incas. 

Lorsque le moindre vent vient à 
se faire sentir, quelque faibles que 
soient, d'ailleurs, son inclinaison et 
son intensité, la surface de la mer 
se ride et chaque ondulation prend 
le nom de vague. Les vagues ont 
l 'air de courir, mais il n 'en est pas 
ainsi. Il se passe là un phénomène 
semblable à celui que l 'on remarque 
dans les plis d'une étoffe agitée par 
le vent. Les molécules d'eau ne s'a
gitent qu'en hauteur , seulement 
elles se communiquent mutuelle
ment leur mouvement, de telle sorte 
que, lorsqu'il y en a une qui monte 
l 'autre descend, et ainsi de suite, de 
proche en proche, jusqu'à ce que 
les côtes les arrêtent. 

Lorsque les vents ont une direc
tion constante, les ondulations se 
font sentir sur une plusvasteéchelle; 
on les appelle alors lames. Si l 'une 
d'elles atteint le. rivage, elle se brise 
en écumant le long des falaises ou 
des rochers à pic; si la plage est 
douce et unie, elle se roule sur elle-
même et s'avance en s'amincissant. 

Les lames donnent à la mer diffé
rents aspects auxquels les marins 
ont donné des noms particuliers. 
Ainsi la mer est moutonneuse quand 
elle est tourmentée par une forte 
br ise; elle est houleuse si les lames 
s'élèvent fortement) clapoteuse, 

quand elles sont de courte durée ; 
elle creuse quand des vagues d'une 
grande hauteur laissent entre elles 
des abîmes profonds; elle est dure 
lorsque le navire reçoit de fortes se
cousses; elle brise quand elle vient 
se heurter sur le rivage; elle déferle 
lorsque les lames, s'élevant en dôme 
par dessus le navire, retombent sur 
lui de tout leur poids. 

En général, les vagues ne s'élè
vent guère au-delà de neuf mètres 
en pleine mer. Les plus fortes ont 
été observées dans le golfe de Gas
cogne où elles avaient 4,000 mètres 
d'amplitude, et au cap de Bonne-Es
pérance où elles sont montées jus
qu'à douze mètres. Toutefois, si elles 
rencontrent un obslacle, elles peu
vent l'escalader fût-il de 50 mètres. 

Les convulsions de la mer quel
que violentes qu'elles soient sont 
toute superficielles. A deux cent 
mètres de profondeur on les ressent 
à peine. La nature a encore p r h 
soin de protéger la quantité innom
brable d'être vivants qui peuplent 
l'océan. 

F. CANU ET A L B . L A R B A L É T R I E R . 

(A suivre.) 

CHRONIQUE AÉROSTATIQUE 

Nous extrayons du journal La 
Ville de Paris l'article suivant de 
M. Wilfrid de Fonvielle, vice-prési
dent de l'Académie d'Aérostation 
météorologique. 

« L'ascension de dimanche a beau
coup mieux réussi que nous l'osions 
espérer à la lecture des télégram
mes. Non seulement M. Mallet a été 
à même de voir la comète, mais il a 
pu en dessiner l'aspect. 

» Son observation a duré depuis 
10 heures 45 jusqu'à M heures 30. 
Le 'Crespin aîné se trouvait alors à 
une altitude d'environ 3,000 mètres. 

» Il est impossible de dire dans 
quelle direction M. Mallet a voyagé 
pendant les trois quarts d 'heure qu'il 
est resté au-dessus des nuages, car 

en revoyant la terre il a reconnu la 
ville dePalaiseau qui était le dernier 
objet ayant frappé ses regards, avant 
de se perdre dans la masse opaque 
faisant le désespoir de tous les astro
nomes d'Europe. 

» Cette couche formée do filaments 
blanchâtres, laiteux, était surmontée 
de la couche que nous dessinons, et 
qui se trouvait à 1,500 mètres envi
ron de hauteur. Cette dernière était 
formée de gros cumulus, etM. Mallet 
a pu voir l 'auréole des aéronautes 
se produire très distinctement à leur 
surface. 

La lumière du soleil qui inondait 
l 'air pur et diaphane était tellement 
vive que M. Mallet est resté pendant 
plusieurs minutes comme aveuglé 
par son éclat, sans pouvoir rien 
apercevoir. C'est seulement en se 
servant du ballon comme d'un écran 
qu'il parvint à discerner la comète 
dont M. de Fonvielle lui avait indiqué 
auparavant la position approxima
tive. 

Le dessin de M. Mallet donnera 
une idée exacte de cette objet extra
ordinaire. 

^Autant que M. Mallet enapujuger , 
la comète se trouvait à une distance 
du soleil égale à deux de ses dia
mètres apparents. Mais il reste à 
déterminer quelle est la valeur angu
laire du diamètre apparent du soleil 
dans de semblables circonstances. 
C'est ce qui sera fait dans les ascen
sions ultérieures. Mais nous pouvons 
dire qu'il paraît beaucoup plus gros 
qu'il n'est en réalité, et que son dia
mètre subjectif est peut Être cinq, 
six, huit ou dix fois son diamètre 
réel. 

» La sphère qui constitue la comète 
était pénétrée par un cône isocèle 
symétriquement placé sur la ligne 
des centres, et ayant pénétré jus
qu'aux trois quarts de la boule co-
mètaire dont le diamètre était envi
ron 2^10 de celle du soleil. 

» La longueur de l 'apothème de ce 
cône était d'environ un rayon solaire 
et la surface lumineuse s'estompait, 
pour ainsi dire, sur le bleu du 
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ciel avec lequel elle se confondait. 
» Le diamètre de base du cône de 

queue était moitié de sa hauteur. 
» A l'horizon le ciel était blanc, 

éblouissant, mais à mesure que le 
rayon visuel s'élevait, la teinte tour
nait au bleu et elle était bleu-foncé 
au niveau du ballon. I 

» Dans le fond de la nacelle qui, à 
cause de ses petites dimensions, était 
complètement à l 'ombre, il n 'y avait 
que cinq degrés de chaleur, de sorte 
que l'aéronaute avait très froid aux 
pieds. Cependant le soleil était brû
lant et l'incommodait considérable
ment. 

La dépression barométrique était 
assez forte, pour que M. Mallet éprou
vât quelque peine à respirer. Le 
ballon était complètement gonflé 
depuis qu'il avait dépassé la couche 
au-dessus de laquelle il plaçait à une 
hauteur d'environ 1,500 mètres. Il 
était si vivement illuminé qu'il pa
raissait couleur crème et que Ton 
distinguait difficilement une différen
ce entre la teinte des secteurs pairs 
qui sont marron-clair et celle des 
secteurs impairs qui sont vert-foncé. 

Les faibles dimensions de la na
celle gênaient beaucoup M.Mallet dans 
les mouvements qu'il était obligé 
de se donner pour cacher le soleil, 
et il ne pouvait faire ses observa
tions sans ce cramponner d'une 
main au cercle, afin de ne pas per
dre l'équilibre. Cette circonstance, 
qui ne se reproduirait pas dans un 
ballon de dimensions suffisantes, l'a 
empêché de se servir des instru
ments qu'il avait emportés dans le 
but d'augmenter l'exactitude de ses 
mesures angulaires. 

Il est cependant parvenu, en se 
mettant à 30 centimètres d'une des 
cordes de la nacelle à reconnaître 
que le rayon secteur de la comète 
faisait un angle de 25° environ avec 
la ligne d'horizon du ballon. 

Bien entendu cette masure n'est 
que très approximative mais la mé
thode employée est susceptible de 
très grands perfectionnements quand 
les instrumenta imaginés seront as» 

sujetlis à une construction régulière. 
Circonstance digne d'être notée, 

M. Thollon télégraphie de Nice que 
la comète a cessé d'être visible à l'œil 
nu dès la veille de l'ascension du 
22 septembre. Cet illustre astronome 
ne se doutait pas, qu'allant sur ses 
brisées, un jeune aéronaule s'avise
rait de la chercher à 3,000 mètres 
plus"haut que son théodolite dans un 
air absolument pur. 

11 paraît que la comète a été vue 
le 18 septembre à Alger et c'est par 
les journaux que nous l'avons appris 

L'observatoire d'A'ger a dédaigné 
de mentionner le fait à l'observatoi
re de Paris. Est-ce que le télégraphe 
n'existe pas pour le directeur de cet 
établissement colonial, est-ce que les 
rattachements ne sont point prati
ques pour l'astronomie française. 

L'ascension qui devait avoir lieu 
le 1er octobre n 'aura lieu que le 
8 octobre prochain (place Saint-Jac
ques) ; de midi à une heure seront 
faits les premiers essais do photo
graphie aérienne avec les appareils 
Triboulel, au moyen du ballon La 
Défense nationale (cubant 500 m.) 
maintenu captif. 

Ces appareils photographiques 
fonctionneront au moyen de l'élec
tricité produite par un système ima
giné par M. Legouey, électricien. 

A trois heures ascension libre du 
même ballon monté par M. Joseph 
Jaubert accompagné d'un membre 
de l'Académie d'aérostation. 

JOSEPH JAUBERT 

V É N U S 

P H A S E S , V A R I A T I O N S D U DIAMÈTRE 

A P P A R E N T 

Tout le monde a remarqué Vénus 
cette admirable planète, qui, dans le 
voisinage de ses quadratures devient 
l'astre le plus brillant qui constelle 
notro firmament, le seul avec Jupiter 
quli au maximum d'éclat, soit 

capable de donner des ombres bien 
sensibles. 

Vénus étant une planète inférieure 
plus rapprochée dusoleil que la te r re , 
présente tous les phénomènes que 
nous a offerts Mercure, elle est tan
tôt une étoile du soir se couchant 
après le soleil, tantôt une étoile du 
matin se levant avant lui. 

Vénus est la seule planète dont 
Homère fasse mention, il l'appelle 
Callistos la magnifique. 

Les anciens ne reconnurent pas 
d'abord l'identité des planètes visi
bles le soir et le matin, ils nommèrent 
la première Esperos Vesper et la se
conde Easphoros.Phosphoroslucifer, 
frappés de son éclat éblouissant ils 
la désignèrent par uns 'gne qui repré
sente un miroir avec son manche. 

Les indiens nomment la planète 
SUK RA l'éclatante ou DAYTIA 
GARU. 

Le vulgaire désigne aujourd'hui 
Vénus sous les noms d'étoile du ma
tin, étoile du soir, étoile du berger. 

Supposons que nous observions 
l'horizon occidental peu de temps 
après la conjonction supérieure de 
Vénus, qui a eu lieu cette année ci 
1882 le 20 février, immédiatement 
après le coucher du soleil, nous ver
rons à l'œil nu une petite étoile très 
faible, à peine visible et se couchant 
presque immédiatement après le so
leil, avant que l'obscurité soit assez 
complète pour permettre de la voir 
facilement; dirigeons un télescope 
vers cette petite étoile, nous recon
naîtrons immédiatement que c'est 
une planète car elle a un diamètre 
apparent, petit il est vrai, mais bien 
sensible cependant, elle présente à 
cette période de sa révolution l'aspect 
d 'un ovale différent très peu d'un 
cercle éclairé dans sa totalité. 

C'est sous cet aspect que j 'a i com
mencé à l'observer au mois d'avril 
dernier, elle était visible pendant si 
peu de temps que je devais préparer 
à l'avance mon télescope Foucault 
pour saisir le court instant pendant 
lequel je pouvais l'observer, tomme 
elle était très près de l'horizon je l a 
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voyais irisée à cause de la disper
sion qu'avaient subie ses rayons 
lumineux en traversant obliquement 
unegrande épaisseur de l 'atmosphère 
terrestre. 

Depuis cette époque je continue à 
l'observer tous les soirs quand le 
ciel n'est pas couvert de nuages ; 
chaque soir elle se trouvait un peu 
plus élevée au-dessus de l'horizon; 
quand l'affaiblissement de la lumière 
du crépuscule la rendait visible, sa 
période de visibilité]devenait de plus 
en plus longue et je n'étais plus obli
gé de saisir, comme au commence
ment, pour mes observations, le court 
instant favorable; les premiers jours 
où je l'ai observée elle était si faible 
que je ne pouvais la voir à l'œil nu 

alors j 'étais sûr de là trouver dans le 
champ du télescope Foucault. 

A mesure que Vénus s'est éloignée 
du Soleil sur la sphère céleste, sa lu

mière est devenue de plus en plus 
brillante et bientôt j 'a i pu la voir à 
l'œil nu malgré ma mauvaise vue, 
chaque jour sa forme s'éloignait da-

sadigression ou son élongation orien
tale maximum. Cet astre si faible, 
quand j ' a i commencé à l'observer le 
soir pendant le crépuscule aux mois 
d'avril et de mai, est aujourd'hui, 
26 septembre 1882, plus brillant que 
les plus belles étoiles de première 
grandeur et même queJupiter. Vénus 
présente maintenant, 26 septembre, 
l'aspect d'un demi-cercle dont la con
vexité est tournée vers l'occident 
c'est-à-dire vers le Soleil, elle va main
tenant commencer à se creuser sen
siblement en croissant, en même 
temps sa distance angulaire au soleil 
va commencer à diminuer et elle se 
rapprochera de cet astre sur la 
sphère céleste. 

Son mouvement direct sur la 

LA PÊCHE AUX PERLES DANS Lïï GOLFE PBRSIQUE 

à cause de ma mauvaise vue; comme 
j 'observais à la campagne, j 'avais 
recours aux yeux de mon jardinier, 
bien meilleurs que les miens, cet 
homme me montrait la planète qu'il 
voyait déjà à l'œil nu tandis que je 
ne pouvais encore la distinguer, je 
dirigeais le chercheur de mon téles
cope dans la direction qu'il me mon
trait et la planète se trouvant dans le 
champ du chercheur, je l'amenais à 
coïncider avec l'intersection des fils 
du réticule de cette petite lunette et 

vantage de l'aspect d'un disque cir
culaire et son ovale se rapprochait 
de plus en plus de l'aspect d'un 
demi-cercle. Vénus s'est couchée le 
15 juin à 2 heures 7 minutes après le 
soleil, le 15 juillet à 2 heures 33 mi
nutes après le soleil, le 15 août à 
2 heures 42 minutes après le soleil, 
le 15 septembre 2 heures 44 minutes 
après le soleil, aujourd'hui, 26 sep
tembre, Vénus a atteint sa distance 
angulaire orientale maximum au 
soleil, elle a atteint ce qu'on nomme 

sphère céleste, dirigé d'occident en 
orient, va s'arrêter et elle va com
mencer à se mouvoir par rapport 
aux étoiles fixes d'un mouvement 
rétrograde, dirigé de l'orient vers 
l'occident au moment où le sens de 
son mouvement, par rapport aux 
étoiles, change, la planète se trouve 
à sa station orientale. 

H E N R I C O U R T O I S 

Membre correspondant de la Société d'Aslronom 
Officier d'Académie au Chauleau de Durtiuz 

(Lot-et-GaroKneJ 
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LA PÊCHE A U X P E R L E S 

DANS LK G O L F E F E R S I Q U K 

Les pêcheurs du golfe Persique se 
pincent fortement les narines avec le 
petit instrument de corne que repré
sente notre figure, et se bouchent les 
oreilles avec de la cire d'abeilles, nous 
avons donné des détails assez com
plets sur les malheureux pêcheurs 
de perles, dans les numéros 76 et 
84. Nous y renvoyons nos lec
teurs. 

Les gravures que nous donnons 
aujourd'hui représentent la pêche 
dans l'île de Bahrein, pêche considé
rée comme la plus importante du 
monde, et dont le monopole appar
tient au cheick de Bushire. 

La première gravure représente 
une flotille à l 'ancre, la seconde, les 
pécheurs au travail, ensuite le pê
cheur avec son pince nez, et enfin 
les ustensiles de pêche. 

franc?. Comme nos lecteurs le ver
ront dans le numéro 76, une redou

table concurrence vient d'être tentée 
en Australie. 

ASTRONOMIE POPULAIRE 
P A R M . A U G . G A R A S S U T 

P r o f e s s e u r à l ' A s s o c i a t i o n p o l y t e c h n i q u e 

D E U X I È M E C O N F É R E N C E 

C H A P I T R E II 

L A C O S M O G R A P H I E . — N O T I O N S P R É 

L I M I N A I R E S . — L A T E R R E , S A 

F O R M E , S E S P R O P O R T I O N S , S A P O P U 

L A T I O N E T S O N M O U V E M E N T D E 

R O T A T I O N D I U R N E . 

(Sui te ) 

E r r a t a . — L'article contenu 

dans le n° 136, du 21 septembre 

1882, devait se terminer ainsi .-

« Ce mouvement direct s'effectue 
de gauche à droite, c'est-à-dire dans 
le sens opposé de celui des aiguilles 
d'une montre ; géométriquement 
parlant, dans le sens d 'une per-

L A PÊCHE AUX PERLES DANS LE GOLFE PERSIQUE 

Les perles de Bahreïn sont géné
ralement d'une eau un peu jaune, 
elles sont moins estimées que celles 
de Ceylan, mais elles conservent plus 
longtemps leur couleur et par suite 
se ternissent moins vite par l'u
sage. 

Le produit de la pêehe dans le 
golfe est d'environ dix millions de 

Nous sommes heureux de préve
nir les abonnés et tous les lecteurs 
de la S C I E N C E P O P U L A I R E que nous 
nous tenons entièrement à leur 
disposition pour leur donner tous 
les renseignements scientifiques, 
solutions de problèmes, etc., qu'il 
leur plaira de nous demander. 

Adresser toutes les communications 
aux bureaux du Journal, 55, rue Mont- ' 
'martre. | 

sonne qui tournerait autour d'une 
figure fermée, ayant toujours les 
côtés de cette figure à sa gauche, 
ou dans l 'intérieur de cette figure, 
ayant toujours les côtés à sa droite. 
Le sens contraire ou inverse n'est 
pas dit indirect, mais rétrograde. 
Il ne faut pas confondre ces termes 
avec opposé, qui veut dire placé en 
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face,Nous aurons très souvent à faire 
l'application de ces expressions. » 

CERCLES CÉLESTES 

Avce l'axe du monde qui traverse 
le soleil en passant par son centre, 
autour duquel le ciel tout entier, avec 
les étoiles qu'il renferme, semble 
tourner en 24 heures, d'une part, et 
en une année de 365 jours 1(4 envi
ron, d'autre part , il y a dans le ciel : 
1° h'Equateur céleste. 2° Les méri
diens célestes dits cercles de décli
naison; 3° L'écliplique mi-terrestre 
et mi-céleste, situé entre le soleil et 
la terre, que décrit le centre de cette 
dernière, ou dont elle rase les bords 
dans son mouvement de translation 
autour du soleil. On confond ordinai
rement ces deux écliptiques, quoi
qu'ils aient chacun leurs lois à part. 

L'écliptique mi-terrestre a son 
grand axe, avec ses extrémités qu'on 
appelle : solstices, apsides, colures, 
périhélie, aphélie, périgée, apogée, 
son centre, ses, foyers, boréal et aus
tral, son excentricité, son petit axe, 
son rayon recteur, sa ligne des 
nœuds ou des équinoxes, sa ligne 
des pôles ; 4° L'écliplique céleste, 
entre la terre et la voûte céleste, qui 
n'est que la prolongation du précé
dant jusqu 'au ciel ; le grand axe de 
celui-ci est le grand axe du second 
prolongé jusqu'au ciel, ses extrémités 
s'appellent égalementso slices, apsi
des, tropiques, périhélie, aphélie, 
périgée, apogée, et marquent dans 
le ciel, la place des tropiques célestes 
du cancer et du capricorne, et avec 
la ligne des équinoxes, la place des 
cercles de déclinaison dits colures des 
solstices et des équinoxes ; 5 ° La 
bande zodiacale céleste dont le grand 
axe de l 'écliptique occupe le milieu. 

Tous ces différents cercles, grands 
et petits, sont réguliers. Une sphère 
armillaire du système de Copernic 
en est la plus exacte représentation. 

L'axe de rotation ou essieu, est 
la ligne qui passe par le centre d 'un 
solide, et autour da laquelle il 

tourne à la manière d'une roue ; les 
pôles ou gonds, charnières, sont les 
deux points par lesquels l'axe tra
verse le solide et qui restent immo
biles. 

L'écliptique (de éclipse, dispari
tion, action de cacher) s'appelle 
ainsi parce qu'il faut, pour qu'un 
astre soit éclipsé par l i Terre ou 
qu'il éclipse le soleil ^ la terre, qu'il 
soit placé dans le plan de cet éclip-
tique où est déjà forcément placé le 
soleil et la terre. L'écliptique mi-
terrestre et mi-céleste est une el
lipse (cercle auquel il manque une 
partie); il a un centre, deux foyers, 
un grand axe, un petit axe, une 
ligne des nœuds ou des équinoxes, 
une grande dislance du centre, une 
petite distance, une distance moyen
ne, un rayon recteur et une ligne 
des pôles. 

Le grand axe de l'écliptique s'ap
pelle encore ligne des solstices ou 
des apsides ou des tropiques. Quand 
on croyait que c'était le soleil qui 
tournait au to j r de la terre, on le 
voyait et on croit le voir encore, à 
une grande distance, monter dans 
le ciel, au-dessus du pôle boréal de 
la terre, et descendre au-dessous du 
pôle austral. Le point de l'écliptique 
où il s'élève le plus au-dessus du 
pôle boréal et où il était le plus rap
proché de la terre, dans l 'hémi
sphère boréal du ciel, à l 'extrémité 
du grand axe de l'écliplique, s'ap
pelait périgée, près de la terre; main
tenant que l'on sait que c'est la 
terre qui tourne autour du soleil, on 
l'appelle périhélie, près du soleil. 
Le point cpposé s'appelait apogée, 
loin de la terre, et maintenant aphé
lie, loin du soleil. On les appelle 
encore solstices, soleil qui s'arrête, 
apsides, courbure, tropiques, action 
de tourner. Or, à ces points, soit le 
soleil, soit la terre, cessent, non pas 
leur marche, leur course dans l'es
pace, mais cessent de monter ou de 
descendre, ils courbent leur marche, 
ils tournent leur direction. Les sols
tices, les apsides sont des points, 
les extrémités du grand axe da l'é

cliplique; les tropiques sont surtout 
les cercles qui passent par ces 
points. 

Les colures (queue coupée), ex
pression bizarre, sont deux grands 
cercles qui passent, l'un par les 
solstices, l 'autre par les équinoxes, 
et qui se coupent à angle droit, de 
sorte que les deux moitiés de cha
cun semblent se cacher mutuelle
ment leur seconde moitié; ils ser
vent à marquer les quatre positions 
principales de la terre par rapport 
au soleil, ou du soleil par rappoit à 
la terre. 

Equinoxes ( noeles œquales ) , 
nuits égales aux jours et jours égaux 
aux nuits, parce que, à ces poinls,le 
soleil éclairant la terre d'un pôle à 
l 'autre, les vingt-quatre heures que 
dure le mouvement de rotation de 
la terre sur elle-même, sont divisées 
en deux parties sensiblement égales, 
de douze heures chacune, l 'une, un 
jour, l 'autre, une nuit. 

La ligne des équinoxes s'appelle 
encore ligne des nœuds terrestres 
parce qu'elle est formée de la ren
contre de l 'écliptique terrestre avec 
l 'équaleur céleste Le premier nœud 
est dit ascendant, printemps, parce 
qu'alors le soleil monte réellement 
la pente de l'écliplique; le second 
est dit descendant, automne, parce 
que le soleil descend réellement 
cette pente. 

C'est le mouvement de rotation 
diurne de la terre sur elle-même de
vant le soleil qui produitla succession 
des jours et des nuits; aux équinoxes 
le plan de l 'équaleur terrestre se 
confondant avec le plan de l'équa-
teur céleste, la terre est éclairée d'un 
pôle à l 'autre; le jour dure douze 
heures et la nuit douze heures; au 
périhélie, le pôle Nord reste plongé 
dan» l 'obscurité pendant six mois, et 
le pôle Sud dans la lumière pendant 
six mois, c'est-à-dire que, dans le 
premier cas, le soleil met trois mois 
à disparaître de plus en plus, et trois 
mois à reparaître. A l'aphélie, le con
traire a lieu; c'est donc entre douze 
heures et BÍX mois qu'oscilla la du* 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LÀ SCIENCE P O P U L A I R E 539 

rée des jours et des nuits pour les 

lieux placés entre l 'équateur et les 

pôles. 

(A suivre) 

Les lecteurs de la SCIENCE POPU

LAIRE dont l'abonnement expire ces 
jours-ci, sont priés de le renouveler 
dans le plus bref délai, s'ils ne veu
lent pas éprouver d'interruption 
dans la réception de leur journal. 

L e s c a p r i c e s d e l a F o r t u n e 

D e v e n i r r i c h e r a p i d e m e n t , s a n s p e i n e 

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

i d é e q u i e s t v e n u e à t o u t l e m o n d e e t 

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

c e s o u h a i t a u m o i n s u n e f o i s d a n s s a 

v i e . 

C ' e s t c e q u i e x p l i q u e l a v o g u e d o n t 

j o u i s s e n t l e s o p é r a t i o n s d e b o u r s e , l e s 

j e u x d a h a z a r d , l e s e n t r e p r i s e s s o u 

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

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

p o u r c e n t e n A m é r i q u e e t t r o p s o u v e n t 

e n Espagne. 
C ' e s t e n c o r e c e q u i d é m o n t r e l ' e n 

g o u e m e n t p o u r l e s l o t e r i e s q u e l l e s 

q u ' e l l e s s o i e n t , e t d e q u e l q u e m i n i m e 

i m p o r t a n c e q u e s o i t l e g r o s lot tant 
d é s i r é . . . 

L a S o c i é t é d e s a u t e u r s , l ' H o s p i t a l i t é 

d e n u i t , l e s O r p h e l i n s d e s a r t s , o n t e u 

l a l e u r e t l e s r é s u l t a t s o n t d é p a s s é 

t o u t e s l e s e s p é r a n c e s , t o u t a é t é a c c o m 

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

t i r a g e s o n t e u l i e u e t l e s h e u r e u x p o s 

s e s s e u r s d e s v a l e u r s o u d e s œ u v r e s 

d ' a r t , s o n t là p o u r d i r e s i l e s p r o m e s 

s e s f a i t e s é t a i e n t u n l e u r r e . . . 

U n e l o t e r i e , q u i l a i s s e r a l o i n d e r 

r i è r e e l l e l e s m e r v e i l l e s d e l a l o t e r i e 

d e l ' E x p o s i t i o n d e 1 8 7 8 e t d e s i n o n d é s 

d e M u r c i e , é m e t , e n c e m o m e n t , s e s 

b i l l e t s . J a m a i s g r o s l o t n ' a a t t e i n t l e 

c h i f f r e d e 5 0 0 . 0 0 0 f r . q u ' e l l e p r o 

m e t e t q u ' e l l e p a i e r a . J a m a i s u n e t e l l e 

p r o f u s i o n d e f o r t u n e s d e 1 0 0 , 0 0 0 e t 

2 0 0 , 0 0 0 te. n ' a u r a é t é d i s t r i b u é e p a r 

l ' a v e u g l e d é e s s e . 

D i x GROS LOTS f e r o n t autant d a 

r e n t i e r s ; CINQ CENTS autres l o t s vien

d r o n t a d o u c i r b i e n d e s e x i s t e n c e s e t 

f a i r e a u t a n t d ' h e u r e u x 

C e t t e l o t e r i e e s t c e l l e d e L'UNION 

CENTRALE DKS ARTS DÉCORATIFS; 

n o u s n ' a v o n s p a s à e x a m i n e r s o n b u t , 

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

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

r a n t i e s q u o i q u ' e n a i e n t d i t q u e l q u e s 

c o n f r è r e s g r i n c h e u x , h a b i t u é s à j u g e r 

l e s a u t r e s d ' a p r è s e u x - m ê m e s ; n o u s 

n ' a v o n s q u ' à d i r e à n o s l e c t e u r s : 

v o u s p o u v e z , m a i n t e n a n t , f a i r e d e s 

r ê v e s d o r é s , l a f o r t u n e e s t à v o t r e 

p o r t e , p o u r UN FRANC i l n e t i e n t 

q u ' a v o u s d e d e v e n i r demi-million
naire. 

P o u r c e l a , i l f a u t d e u x c h o s e s : 

u n b o n n u m é r o e t l a s i g n a t u r e d u 

s y m p a t h i q u e d i r e c t e u r d e l a l o t e r i e q u i 

v o u s o u v r i r a le3 p o r t e s d e c e t r é s o r 

d é p o s é à l a B a n q u e d e F r a n c e . 

DE C l I A ù F F O U R . 

* « = » ï S S 3 3 ^ ^ ^ < 3 S ^ y ^ 5 ! W J « " — 

UN PARTAGE EMBARRASSANT 

C'était au temps de la moisson, 
vers midi, deux villageois qui tra
vaillaient depuis le lever du soleil, 
constataient l'étal de vacuité de leurs 
bidons, quand tout à coup ils aper
çurent, à l 'extrémité du champ, une 
jeune et gentille paysanne qui dépo
sait devant eux une cruche contenant 
exactement 8 litres de vin. 

Ah 1 ah !!! s'écria un des travail
leurs, nous n'avons plus maintenant 
qu'à faire le partage. 

Là est le difficile, reprit le cama
rade, car ton vase contient 5 litres 
et le mien n'en contient que 3. 

Moi, dit alors Jeanneton qui était 
une maligne, je me charge de résou
dre la question et de vous laisser à 
chacun (tout en n'employant que ces 
trois vases) exactement 4 litres de 
vin. 

A nos lecteurs de chercher com
ment Jeanneton s'y prit pour opérer 
le partage. 

Résoudre les deux équations sui
vantes, dans lesquels x et x" sont les 
inconnues. 

(*' + x") [1 + x' x" œ' 2 a}" *f ce' x" i 

x' x" (x -\ x") (x' -\- x" -\- x x") 
( .T ' - j - x" -)- x' x" -\- x'2 x" -\- x' x" 2 ) =: h 

On écrit, à la suite les uns des 
autres tous les chiffres qui représen
tent la suite naturelle des nombres, 
sans les séparer. On demande quel 
sera le 7,374 chiffre dans cette série. 

La solution de ce problème, lequel 
fut publié pour la première fois par 
le savant matémathicien M. RER-
TRAND, — sera donnée dans deux 
mois parnot re eminent collaborateur 
M. Jules GROS qui offre gracieuse
ment un abonnement d'un an à la 
Science populaire au premier de nos 
lecteurs qui nous en aura envoyé 
la solution raisonnée. (Cette question 
devra être résolue sans le secours 
de l'algèbre.) 

DE M. H. HONNORAT, A S COLOMBE 

Quelle valeur faut-il donner à x 

pour que l'expression x3 4 - ^L. soit 

maximum? 

DE M. LOUVIER, A M O R T 

Les 3 côtés d'un triangle sont 
proportionnels aux nombres 5, 8 et 
11 ; la surface = 1,200 m q ; on de
mande les côtés du triangle. 

Solution des derniers problèmes : 

(1°) La jeune accouchée devra 
donner : 30,000fr. à sa fille, 5,000 fr. 
à son fils et en garder 10,000 pour 
elle. 

(2°) Les deux nombres entiers 
cherchés sont les nombres 2 et 4. 

(4°) Parfaitement, reprit l'aveu
gle, et après une minute de réflexion 
il ajouta : il y a actuellement dans 
cette salle huit demoiselles. 

Solutions justes 
M M . 

Mlle Isabelle D. (2 pr.) ; E. Loissau, à 
Rocquigny (Ardennes) ; J . Sombsthay 
(Maison Rissler) à Cercay ; Jules Lan-
glois, à Par i s ; Paul Ducartel, à Sens ; 
X... , à Orléans ; Mlle Alice B . , à D i j o n ; 

René Duval, professeur de mathémati
ques ; u n Volonta i re ; E . Gandelet, â 
M e r u ( O i » e ) ; Plouin, 147 avenue de Cli-
chy ; Emile Barillier, du cotlège de L, . . ; 
Ch.Ren, a Paris ; L. M . , élève del ' tcole 
polytechnique j Robert-Weil, à Neuilly j 
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M..., pensionnaire à Charenton ; D.B. 
— B. R., à C . (2 prob, rés.) ; Mlle Louise 
G-.,., à Niort ; Mouilliez, 47, pas. du Bu
reau, à Paris (3 prob, rés.) ; Goiran, à 
Nice (2 prob, rés.) ; P . Josserand de Lyon; 
L. Déliant, élève au collège do Quesnoy 
(2 sol.) ; A d . Mineur de l'Athénée de 
Bruxelles. (2 sol.) : Gaetano, à Mont
mar t re ; J . Bonn., à Tours ; Anonyme, 
72, à St-L. . . ; Aube, mécanicien ; Henri 
D., à Cambrai (3 sol.) ; Labat P . , à Arras; 
G. M., à A . ; un Clerc de notaire, â La 
Roche-sur-Yon ; V. V., à l'Athénée royal 
de Louvain ; M. Saynier, à ï h é r o u a n n e ; 
L. V., à Rouen ; Honnorat, àSte-Coloin-
be ; Anonyme, à X. (pl. sol. ju s t e s ) ; 
M. Videcoq, à Par i s (3 sol. justes) ; J . 
M. et son ami (2 sol. justes) ; Paul M., 
officier de marine ; une jeune Suissesse, 
à Auteil. 

A. B R U N E T . 

C O R R E S P O N D A N C E 

Une jeune Suissesse, à Auteu i l . — 
L'ext raordinai re produit d u P y r u s , dont 
vous nous annoncez l 'apparit ion, n 'a 
pas encore fait son entrée dans les bu
reaux, de no t r e jou rna l . Nous craignons 
qu 'un facteur ru ra l ait gardé cette 
poire pour la soif. Dans tous les cas, 
si vous voulez avoir sur cet ombiiique 
des rense ignements précis , écrivez k 
M. Jamin , hor t icul teur-pépiniér is te , à 
Bourg l a -Re ine . 

Fa i t es demander le numéro 4 de 
T E n s e i g n e m ? n t à la l ibrairie J ean -
maire , 32, rue des Bons-Enfants. — 
(Solution jus te) . 

V. V . , a thénée de Louvain. —- Pou
vez parfaitement envoyer les solutions 
des problèmes proposés par les abon
nés . — Par le rons prochainement du 
Taroscupo, impossible aujourd 'hui . 

(}. M., à A. — Nous pensons que 
vot re demande sera satisfaite avant 
un mois. 

Louis M., à Toulouse. — Lisez nos 
art icles sur les appareils solaires. (Ca
pitaine Mouchot). 

J. Sombsthay, à C e r n a y . — L a place 
nous manque pour donner la solution 
détai l lée du problême en question. — 
Pour les classiques français ce sont : 
Delagrave, Hache t t e et Pela la in . 

Th . Laubiès , à Chatou. — Ecrivez 
au j ou rna l la Médecine Populaire, 
55, rue Montmar t re , et vous aurez le 
rense ignement désiré. 

M. Escudier , à Toulon. — Voici 
l ' énoncé du problême de billard dont 
la solution se t rouve dans le numéro 
137 de la Science Populaire : « T rou 
ver suivant quelle direction il faut 
l ance r une bille placée sur un billard 
rec tangu la i re pour qu'elle revienne au 
point de départ après avoir touché les 

quatre bandes . (On supposera l 'angle 
d ' incidence toujours à l 'angla de ré
flexion). » 

I l est toujours temps d 'envoyer des 
solutions. Lesproblêmes que vous nous 
avez adressés an té r ieurement ont été 
résolus par un grand nombre de nos 
lecteurs . 

ELie-Jo3eph, à Lyon . — I l est alors 
2 heures 21 minutes , 49 secondes. — 
Nous ne pouvons publier vot re se
cond problême faute, pour le moment , 
de caractères grecs . 

Monsieur Flouir., de Pa r i s , nous a 
adressé dernièrement la le t t re suivante 
que nous reproduisons tex tue l lement : 

Monsieur le Rédacteur, 

Le n° 133 de la Science Populaire du 
31 août J882, à l 'article : Chronique 
des sciences, m'a appris que : 

« Une note sur la quadrature des 
courbes, par les procédés de la géomé
trie élémentaire, et adressée à [l'Acadé
mie des Sciences, par M. Mansion, pro
fesseur à l 'Université, dit quo M M . 
Gauss et Poncelet donnent des solutions 
de ce problème par des méthodes d'une 
r igueur mathématique, mais pou expé-
ditives et surtout peu pratiques. » 

Je ne connais ni le travail de M. Man
sion, ni celui de Gauss et Poncelet et 
je ne puis que les féliciter pour les efforts 
qu'ils ont fait en vue du progrès de l'en
seignement. Mais, d'après la note ci-
dessus, il est toujours vrai que nous ne 
possédons encore que te des méthodes 
peu expéditives et surtout peu pra t i 
ques » pour l'objet en question. 

Depuis longtemps, ja m'occupe de 
faire des recherches afin d'obvier à cet 
inconvénient et je puis donner des for
mules simples pour mesurer, avec une 
approximation suffisante, les courbes 
usuelles. 

1° Arc de cercle. — Soit C la corde et 
f la flèche : 

Arc 
C a + 2 f3 

+ f 0,1410 

Les erreurs en plus ou en moins n 'at
teignent poiut 0,008 X C. Les différences 
données par la formule suivante sont dix 
fois moindres et ne dépassent pas 0° 5' : 

Arc = C ^1 -f- 0,7044 fa — 0,1336 

C 

Soit A 2° Circonférence de l'ellipse. 
le grand axe et a le petit axe : 

„ A L 7 7 

Cire. ell. = 2 A-j x •—-—— 
a 0,55 + -

1 A 

Les erreurs maxima, en plus ou en 
moins, sont d'environ deux millièmes 
du grand axe . 

3° Arcs paraboliques et hyperboliques. 
— Soit A et a l'axe et la perpendiculaire 
sur l'axe et prenant a pour le plus petit 
des deux, l'arc compris entre l'axe et la 

perpendiculaire, a pour mesure assez 
approximative : 

Arc parab. = A + 4; X 0,4724 
a2 

Arc hyperb. = A + ^ x 0,438 

Quant aux surfaces plus ou moins li
mitées par ces courbes, l'aire de l'ellipse 
et du segment parabolique ayant des 
formules connues, je ne parlerai ici que 
du segment de cercle et du segment hy
perbolique. 

Segment 
de cercle — G f / 0,6701 - f 0,1153 

f 2 , 

Cette formule est approchée à moins 
de deux millièmes de la surface réélit 
(la formule vulgaire : 2[3 C f, qui est 
celle des segments paraboliques, donne 
pour les segments de cercle des erreurs 
en moins allant jusqu'à 1\7 environ). 

Segm. hyperb. = A. a 0,60 

Si la Science populaire veut bien me 
faire l 'honneur de l'accepter, je lui don
nerai, pour le développement des arcs et 
pour l 'ouverture des angles au centre, 
des formules approchées à moins de 
trois secondes de degré et ne présentant 
sur les précédentes, d'autre complication 
que l 'extraction d'une racine carrée. 
J ' indiquerai aussi le moyen très simple 
et très exact de mesurer graphiquement 
les quatre courbes ci-dessus. 

Veuillez agréer, Monsieur le Rédac
teur, l'expression de mes sentiments 
distingués. 

P L O U I N , 

V é r i f i c a t e u r d e m é t r é s , c h e f comptable 
a u x c h e m i n s d e fer d e l 'Ouest . 

Il va sans dire que la Science popu
laire publiera tous les renseignements 
que M. Plouin , son correspondant, 
voudra bien lui communiquer ; nous 
ne saurions trop le répéter , notre 
journal est une tribune ouverte à 
toutes les idées et opinions scien
tifiques. 

M. J . M., à Mâcon. — Nous ne pou
vons publier ni les problêmes que vous 
nous adressez n iaucune autre question 
de ce genre . Ces problêuids sont géné
ra lement fort simples, vieux comme 
not re planète et connus de tout le 
monde. Je prends pour exemple les 
deux questions que vous avez recueil
lies dans l 'ouvrage de M. Vinot : la Ire 
[L'dnesse et le mulet)s& t rouve énon
cée page 169 et la seconde (Les trois 
grâces et les neuf muses) page 124 
des Connaissances mathématiques 
de M. D***, ouvragequicour t lesquais 
depuis N années , et dans lequel on 
rencontre des problêmes (?) comme 
celui-ci : Vingt œufs à 12 sous la 
douzaine, combien est-ce le tout? 
(Authentici té garant ie) . 

M. M. X. R., n- 103, à Angers ; 
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J, B. Coulant, à Marseille; L. Vi-
decooq, à Paris. — La table et les 
covertures paraîtront dans un avenir prochain. 

A. B R U N E T . 

La librairie Ghio vient de publier ii,;e ti'és intéressante brochure, ornée de 4 gravures, sur l'Eclairage élec
trique au théâtre des Variétés, par 
\Y. de Fonvielle. 

Ih y trouve, pour la première fois, fous les détails pratiques sur les accumulateurs Faure et les lampes Swan, qui y sont employés. 
Pr ix : 3© c e n t i m e s 

En vente ch»-z tous les libraires. 
Grand Bal de bienfaisance 

au proflt des Caisses de secours des 
Associations amicales des anciens élèves des écoles supérieures municipales Tjrgot, Colbert, Lavoisier, J.-13. Say, 
le Samedi, 2 décembre 1382, à orza heures du soir, en l'Hôtel Continent al. 

PRX DU BILLET : 10 FRANCS 

Lss souscriptions sont reçues aux. 
écoles : 

Tjrgot, 69, rue deTurbigo; Coibart, 27, rua Château-Landon : Lavoisier, 17, r. Denfert-Rochcreau; J.-B. Say, 11 bis, rue d'Auteuil et à l'Hôtel Continental. 
DÉPILATOIRES DUSSER 

offrent ca grand avantage sur les produit? similaires, de pouvoir être em
ployés en toute sécurité. Pakfu.mkrie Dusser, 1, rue J.-J. Rousseau, 10 f'r. mandat. 
DILIVORE ! Nouvellement décou-
I verte et propagée par la PARFUME
RIE DUSSER, cette préparation enlève 
tout poil follet sur les bras avec une net
teté surprenante, elle rend la peau velue 
blanche et lisse comme le marbre . 10 fr. 
mandat. (1, rue J.-J. Rousseau). 

INSENSIBILISATEUR DUCHESNE 
Extraction dei dents «an» douleur, conservation et guérison dei dent» par l'auri-fication à LOKDORASEC. 
Pose de dents et dentiers S A N S P L A Q U E S breveté»), lai»»ant la palai» libre, n'altérant ni le »ens du goût, ni la prononciation, il>, rue de Lafayette. 

L E D O C T E U R C H O ï T É 
Offre g r a t u i t e m e n t à tous nos lecteurs la 7 m " 
édition de son T r a i t é d e M é d e c i n e p r a t i 
q u e , dans lequel il expose sa méthode consa
crée par 10 années de succès dans 1rs hôpitaux 
pour la guérison de» m a l a d i e s c h r o n i q u e s 
d e t o u s l e s o r g a n e s , et des h e r n i e s , h é -
m o r h o ï d e s , g o u t t e , p h t h i s i e , a s t h m e , c a n 
c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d e v e s s i e et de 
m a t r i c e , etc . Adresser le» demande», quai St 
Michel, 27, Tari». 

M. A. G A 
R A S S U T , professeur, dont nous publions les CONFÉRENCES ASTRONOMIQUES, a inventé des 
a p p a r e i l s qui marchent, les una à l a 
m a i n , les autres à m é c a 
n i q u e a u t o 
m a t i q u e , et 
des c a r t e s 

s p é c i a l e s d e 

C O S M O 
G R A P H I E qui renden extiêmemer.t û s*-* - . c-^, simple, et facile cette science qui est si utile et s intéressante. Ces appareils et ces cartes qui ont figuré avec honneur à l'Exposition Universelle de 1878, ont été encouragés et récompensés par le 

M I N I S T R E D E L ' I N S T R U C T I O N P U 
B L I Q U E - Nous les recommandons à tous les Instituteurs et à tous les Pères de famille. Les appareils, 50 fr. ; les cartes, 3 fr., rue Montmartre, 62, 
à P a r i s , et au bureau du journal, chez M. J e a n -
m a i r e , libraire-commissionnaire, rue des Eons-Knfants, 32 

Tim, 

„ „ d r * une bout. GASTRALGIES, DYSPEPSIES, CRAYELU 

i Pour détruire les Poils, Duvets ( sur le visage, sur les bras et sur les jambes. 
Le seul qui soit inofîensif. Sécurité absolue , I et d'un emploi facile. Flacon, tS fr. et G fr. 
G U E S Q U I N , plranrïacien - C h i m i s t e 

11?., Rue. du Oherchs-MIdi, PUBIS ON EXPÉDIE CONTRE MANDAT - POSTE 
Détail : Chez GUY ON , Parfumeur , 

5, Rue du Quatre-Septembre, Paris 
Plus de Aides ! 

) Plus tie Taches „ Rousseur! 
s Plus ae^Masqueï 
' SUCCÈS SANjSJPRÈCÉDENT / Le LAITdeJa. ROSÉE, préservatif souverain contre 0 les rides,sans aucun danger, donne aux êlegrar.tca ^ la )>ea« tù de "Mari un DR]orme 1 — Cette mur-ji veilleuse r.ri-nposition fa.it dibjiaraïtr 
J .'(.'S TACHES DE ROUSSEUR. Le LAIT de la ROSEE ae , rfïcoinmaijde spécialement ^ ij aux Mères de famille j, dans l'affection du Masrjue, j 

I 

EN VENTE \ 

112, Rie Cherche-Midi 
Chez M. GUESQUIN ( 

P H A fî M A G I E I V - C M I M I S T E : LE FLACON : VINGT FRANCS 
j + Expédition franco contre mandat-poste avec Notice j 

Détail : Chez GUYOM, Parfumeur 5, Rue du Quatre-Septemhrfi, Paris 

P i l u l e s d u D r M o u s s e t t e Les P i l u l e s M o u s s e t t e , à l'aconilinc et au quimura, calment ou guérissent la 
Migraine, la Sciatique et les Névralgies les plus rebelles. o 1.'action sédafive que ces Pilules exercent sur l'appareil circulatoire sanguin, par ci l'intermédiaire des nerfs vaso-moteurs, indique leur emploi dans les Névralgies 
« du trijumeau, les Névralgies œngeslives, les affections Rhumatismales doulou-
(i reuses et inflammatoires. » « L'aconilinc produit des effets merveilleux dans le traitement des Névralgies faciales, à la condition qu'elles ne soient pas symplomatiquos d'une tumeur intracràniennc, alors même qu'elles auraient résisté à d'autres médicaments. » ,̂ ocié;i'' île Hii.'g'e, srauce riu ?b t'uiir iSKÔ. Dose : Prendre do 3 à G pilules dans les 24 heures, Exiger les V é r i t a b l e s P i l u l e s M o u s s e t t e do chez CLIN e t C, P a r i s . 

S I R O P & P ä T E d e E R T H É 
Pharmacien, Lauréat des Hôpitaux de Paris. 

« La Codéine pure dit le professeur Gubler (Commentaires thérapeutiques di 
« Codex, p. 587) doit être prescrite aux personnes qui supportent mal l'opium, a u x o entants, aux femmes, aux vieillards et aux sujets menacés do congestions cérébrales, a Le S i r o p et la P â t e B e r t h é à la Codéine pure possèdent une ellicacilé incontestable dans les cas de R h u m e s , B r o n c h i t e s , C a t a r r h e , A s t h m e , M a u x d e Gorge, 
I n s o m n i e s , T o u x nerveuse et fatigante des M a l a d i e s de Poitrine et pour calmer tes 
I r r i t a t i o n s de toute nature. Les personnes qui fout usage de S i r o p ou de P â t e B e r t h é ont un sommeil ca lme , et réparateur jamais suivi ni do lourdeur de tête, ni de perte d'appétit ni de constipation. Prescrire et bien spécifier S i r o p ou P â t e B e r t h é et comme garantie exiger la 
S i g n a t u r e B e r t h é et le T i m b r e b l e u de l ' E t a t f r a n ç a i s . Paris, CHEZ CLIN & C i e , 14, nun R A C I N E , P R È S L A F A C E J I . T É D E MÉDECINE, Paris 

Et par l'entremise des Pharmacies de France et de l'Etranger. 
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F U S I L S A N G L A I S 

k L I M E N T À 

Effet d « C i o u i m i u i f ]&:t s n r a n l i a n a à 50" 

at garantiti, 
» i M < t » i « i m u B i n « pr ix q m ' l Londra*. 

A . G U I N A R D $ G* 

8 , A Y u t u « s i L ' o r i m j L , B 

( * * / t a * * I « r t * d e TKchsllt) 

S P E C T A C L E S D E LA S E M A I N E 

8 0 [ 0 T H É A T - F R A N Ç A I S Les Corbeaux. 
8 o l f j O D É O N . — Mariage d'André. 
7 OiO P O R T E - S T - M A R T I N . — Michel Stro-

goff. 
8 1 ] 2 C I I A T E L E T . — Relâche. 
8 OjO G a i t é . —• La T o u r de Nesle. 
8 1 [ 4 G Y M N A S E . — Serge Panine. 
8 1\\ P A L A I S - R O Y A L . — La Brebis égarée. 
8 0 [ 0 A M B I G U . — Cartouche. 
8 3]4 N A T I O N S . — Lydie. 
8 1T_2 R E N A I S S A N C E . — Mme le Diable. 
7 1̂ 2 F O L I E S - D R A M A T I Q U E S . — La Fille 

de Mme Angot. 
8 0 [ 0 B O U F F E S . — La Mascotte. 
8 0 [ 0 V A R I É T É S . — Lili. 
8 0 [ 0 V A U D E V I L L E . — Tête de Linote. 
8 OjO F O L I E S B K R G È R K . — Tous les soirs. 
8 1\A C O M É D I E - P A R I S I E N N E . — Relâche. 
8 OvO C L T J N Y . — Première fraîcheur. Les 

Sceptiques. 
M U S É E G R Ê V I N . — De 11 h. Ij2 du matin 

à 11 h . lp2 du soir .Le cadavre duPecq. 
8 1 x 2 C I R Q U E D ' É T É . — E x e r c i c e s équestres 
8 1 x 2 H I P P O D R O M E , —Tous les soirs. 

jeudis, dimanches ; fêtes à 3 h. 
J A R D I N D ' A C C L I M A T A T I O N . — Concerts 

jeudis et dimanches. — Les Galibis. 

*:RU E ' B R O N G N I A R T P A R I S 

f r . franco de fort et d'Emballage. 
G L A C E F O R T E , c a d r e Or l i n 1 ~ 3 2 s u r Q - J i 

C a s s E g a r a n t i e LEVENS, 9, r de l'Échelle, P a n » , 

• a i u i d e C o n l i a n c t f o n d é e e i 1 8 2 7 ( f a b r i q u e ) . 

2 0 R É C O M P E N S E S d o n t 5 IID1ILLES B O R 

A L C O O L D E M E N T H E 

DERICÛ1ES 
B i e n s u p é r i e u r à t o u s l e s P r o d u i t s s i m i l a i r e s , 

S o u r i r a i n c i n t r a l i t I n d i g e i t i o m , 

M a u x d ' a i t o m a c , d * c œ u r , d * B i r f i , d * t l t t ; 

E x c e l l a n t a u a s i p s a r l a t a i l a t t » a t I m d a a t a . 

F A B R I O U I É L Y O N , a a a r s s ' H a i - f c s s t l I t a , • 

I O B T à 

D a m s l a s s r l n o l v a l a a M a l » » » » a * F k a r m t a a U , 

D n f M r K , F u l u i r i i a t K a l o a r l a s f l a w s . 

S E M E F I E R D E S I H I T t T H U I S 

m K t s t u i i i i n u i m l u s s î T i n m i 

C A i a r w d s it>diqu&, bi-earbtmatt», * r * # « » « a î « 

№ > s t U i » . r u u u u i U M « < > t u U n ) 

U n imm* v e r r a a t r a l a v a r r a a a u | a u a v a s l s a 

• a n d a n l l a a r â p a s . 

R « I * n s T « l a * e n f a n t a d e m i e » e t l e s p e r s o n n e l 

» 3 i l b U e a . Anemu, Lvmphattsme.AITeclioni te la 
veau et des volet respiratoires, FUvrct intermit
tentes. E m p l o i u s u e l e n b o i s s o n e t e n g a r g a r i s m e s 

c o n t r e k : s Bronchites e t Angines; e n b o i s s o n e t l o 

t i o n s p o u r l e s iartres Itçtres, i/erçuret et rougeurs 

C O L S & M Â N C H E T T E S e n P A H E R M O U L É 1 

E t a n P a p i e r r e c o u v e r t d e t o i l e 
L i n g e é l é g a n t , s o l i d e , c o m m o d e p o u r t u a s 

P R I X DU 8LANCH1S5A-GK 

P a r La po^tc , 9 0 t. o n s u s p a r ô o r z a i i B . 

E n v o i f r a n c o p a r c h e m i n d e f e r e n F r a n c e à p a r t i r d e 2 E fr. 

Envoi gratuit et f c ° du s p l e n d i d e Catalogue illustré 

r G R A Ï . E . M E Y i C ' . S " , 4 3 , b d d e s C a p u c i n e s , P a r i s ] 

* s V " » r f P A R F U M E R I E D E L i . E l M M È R E 

W P ' i ? s e » ir ai/i i 67, rue ds Pronunce, Parie 

C R È M E A D O U C I S S A N T E 

POUR LE T E I N T 

Ш^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ F a i t d i s p a r a î t r e [ e s r o u g e u r s e t l e s 

t . E S S É J s y w ' p r u g o s i t é s d e l a p e a u . L e p o t , 3 f r . 

! * S » * » f _ O n o f f r e g r a t t e < l'Art d'Mever le$ 
^ J m t ^ s

 Enfants ' d u
 û* B R U C H A R D . 

L i q u e u r n o r m a l e c o n c e n t r é e d e G o u d r o n d e N o r w e g e 

P o u r p r é p a r e r i n s t a r t a n é m e n t EAU, V I N S , BIERE & T I S A N E S d e Goudroi 

Un Flacon suffit pour se convaincre oe sa supériorité contre: 

A f f e c t i o n s c h r o n i q u e s d a l a P O I T R I N E , d e s B R O N C H E S e t d e l a T E S S I Ï 

É C O U L E M E N T S r e b e l l e s , M a l a d i e s É P I D É M I Q u t S . 

2 l r . — P A R I S , r u e d B B e n n e s , 1 o & . e t l e s P n a r m d C t e s . 

P R É C I E J S P O U P L E S M A L A D E S E T M É N A G E 

S M é d a i l l e s d ' e r . è g r a n d s D i p l ô m e s d ' H o n n e a r . 

T 7 1 \ R T r*\ -r~ - r ) le fac-similé de 
J l i ^ V J t j J J j i . ' i i a signature 

El» B N C K B B L E U E 

SK Ï E S B CHEZ L E S É f ' C I E R S E T P U l R B A C l E I i S 

A L C O O L D E M E N T H E E A U D E M É L I S S E 

D E S B É N É D I C T I N S 

M K i i ' A a s I S A Y K m : F É C A I I P 

E l i i ï r exqu i s , digest i f souvera in 

Le mei l l eur des dent i fr ices 

Indispensable pour la to i l e t t e 

PRODUIT SOUVERAIN CONTRE 

Apoplex i e , p a r a l j B i e , vapeurs 

E b l o u i s s e m e n t s , migra ines , mal de mer, e tc . , e tc . 

d i s t i l l e r i e d e l a B e n e d i c t i n e d e l ' A b b a y e d e F e c a m p 

M A I S O N A P A R I S : 7 0 , B O U L E V A R D H A D S S M À N N -

I P I T 

: • 5:i 
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SPÉCIALITÉ M MACÍÍLVES A VAPEUR ± FIXES ET LOCOMOBILES 

$ MACHINE HORIZONTALE MACHINE VERTICALE DE I A SO CHEVAUX MACHINE HORIZONTALE 

Ma,son J . H E R M A N N - L A G H A P E L L E -

J, BOULET et Gie, Successeurs, Ingénieurs-Mécaniciens S 
111. f a u b o u r g P o i s s o n n i è r e , P A R B S j 

&M**R imyi'Utti1 iti-mime! «ans «tsewil APPRENTIIAAGE, 
de 1 à-1 ,000 Exemplaires, Ecriture, Plana, Dessins, 1ÉT. unique, TTZ 

tracés sur papier comme à l'ordinaire.—Prix selon forant.—8 grandeurs. 

fr. 
IMPRIMERIE à CARACTERES » ConWmïô dans une jolie boite à casses.—580 lettres, ctaflres; accessoires et instruction Vn Expérience* publiques chei le seul Inventeur 

P A U L A B A T , 128. RUE D'ABOUXIR M frMO PARIS JmioM DU PRIIPUT** TT SPFNIWU CONTRI 1S E. POUR VAFFRTMCKUTTWMU. Kxf Mlura* s w a i f e o B r a e a e a * msadat-poat» Joint à 1* TTMMM^IM^^MWK 

A P E R I T I F & F O R T I F I A N T 

PROCURA AU SANG LES GLOBULES ROUGES QUI EN FONT 
LA RICHESSE ET LA FORCE. CROISSANCES DIFFICILES. SANG PAUVRE, ANÉMIE, Í.YMPHATISME, SCROFULES, ETC. 

P A R I S , 2 3 S LA, R U E D R O U O T , E T L E S P H A R M A C I E S 

NOUVELLES MACHINES A COUDRE 
SPÉCIALES POUR FAMILLES ET ATELIERS 

L ' U T I L E , 50fi 

Uk. u"PRÉCIEUSE"90r 

MACHINES POLYTIPES & A VISSER LA CHAUSSURE 

Aouvellos Machines à Plisser, Ganfiror, Tuyauter, etc 
Mines BME, SlfiGER. MEELER I VflLSDH. YIILCGX S. GIBBX, CÎC. 

MAISON A. RIC BO U RG,"INVENTEUR BLÉ, CONSTRUCTEUR SPÉCIAL DEPUIS 1855 
E J U E N ' S S E U R D E S M I N I S T È R E S DE LA GUERRE 4 DE LA MARINE, C O M M U N A U T É S , OUVdOIRS, ETC. £âO, Boulevard de Sébastopol, SO, PARIS (Près la rue de Rivoli] (ENVOI FRANCO DE DESSINS, PUA & ÉCHANTILLONS) 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST EXCURSIONS 
SUR LES 

C O T E S D E N O R M A N D I E ET EN BRETAGNE 
BILLETS D'ALLER E T RETOUR, valables 

pendant un m o i s . 
l B r itinéraire — I r o classe 50 fr. 2 e classe 

38 fr. — Paris . — Rouen. — Le Havre. 
— Fécamp. — Saint-Valéry. — Dieppe. — 
Arques. — Forges-les-Eaux. — Gisors. — 
Par i s . 

2« i t inéraire — I r o cl. 60 fr., 2E cl. 45 
fr. — Par i s . — Rouen. — Dieppe.—Saint-
Valery. — Fécamp. — Le Havre. — Hon
neur ou Trouville-Deauville. — Caen. — 
Paris . 

3» i t inéraire — Ire cl. 80 fr., 2' cl. 65 
fr. — Paris . — Rouen. — Dieppe. — St-
Valery. — Fécamp. — Le Havre . — Hon
neur ou Trouville. — Cherbourg. — Caen. 
— Par is . 

4 B i t inéraire — 1" cl. 90 fr., 2" cl. 70 f. 
— Par is . — Vire. —Granvil le . — Avran-
ches et Pontorson (Mont-St-Michel). — 
Dol. — Saint-Malo. — Diñan. — Rennes. 
— Le Mans. — Paris . 

5- itinéraire — 1 « C I . 100 fr., 2- cl. 80 
fr. — Paris . — Cherbourg. — St-Lô. — 
Coutances. — Granville. — Avranches. — 
Pontorson. — Dol. — Saint-Malo.—Diñan. 
— Par is . 

Nota. — Leg prix ci-dessus comprennent les parcours en bateaux et en voitures publiques, indiqués dans les Itinéraires. Les Billets sont délivrés â Paris, auï gares Saint-Lazare et Montparnasse et â l'Agence du boulevard St-Licuii, 20, et boulevard dea Italien*, 4. 
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Mort au Champ-i'honneur 
Nos lecteurs ont certainement 

appris par les journaux, la mort du 
lieutenant-colonel Froideva x, tué à 
l'iucendie de l'usine Boas, le 8 octo
bre 1882. Nous donnons ici le dis
cours prononcé sur la tombe de ee 
savant modeste par le colonel Cous-
tou, son chef hiérarchique. Ces 
quelques paroles feront juger 
l 'homme aussi bien, si ce n'est mieux, 
qu 'une longue notice nécrologique. 

MESSIEURS., 

La douloureuse mission m'échoit 
de saluer, au nom de mon régiment, 
la noble victime à, laquelle l 'armée 
et la ville font, en ce moment solen
nel, un cortège immense et mé
rité. 

Le colonel Froidevaux était, rare 
privilège, un de ces hommes qui, 
malgré leurs grandes qualités, n 'ont 
pas d'ennemis. 

Son instruction profonde, son tact 
exquis, sa scrupuleuse probité étaient 
doublés d'une simplicité et d'une 
modestie attachantes qui n'exclu
aient pas une fermeté inébranlable. 

Ingénieur intelligent, architecte 
prat ique, il conduisait l'instruction 
technique des cadres, avec autant de 
distinction qu'il avait dirigé autrefois 
l'école de tir au camp de Châlons. 

Sa fonction principale était de | 
surveiller la fabrication du matériel 
et de veiller à son entretien. 

Avec quelle exactitude il exigeait, 
après chaque sinistre^ qu'on rap
portât dans les ateliers toutes les 
pièces mise en batterie, afin que ses 
braves sapeurs, qu'il aimait tant, 
courussent moins de danger en pré
servant la propriété avec le plus de 
rapidité. 

Aussi, personne ne lui a-t-il ja
mais contesté la part réelle qu'il a 
prise au perfectionnement de noire 
outillage de défense contre l'incendie. 

Il était officier de l'instruction 
publique, et depuis longtemps offi
cier de la Légion d'honneur. 

Chez ce soldat laborieux, l 'élude 
des sciences exactes n 'arrêta jamais 
l'essor de l'imagination. 

Sa vie, qui, autant que sa mort, 
est un enseignement, sera dite dans 
nos annales et les promotions futu- i 
/es , pratiquant la plus noble des t 

égalités, répondront, avec une dou
loureuse fierté, à l 'appel du nom de 
Froidevaux, comme à celui des sa
peurs, ses glorieux devanciers : 
« Mort au feu. » 

Adieu ! colonel Froidevaux. 
Au revoir, cher et aimé camarade. 

baptême mormon 
On connaît ce peuple étrange qui 

a introduit la bigamie dansles mœurs 
civilisées et prétend rétablir la vraie 
tradition biblique et religieuse sous 
le nom de Saints du dernier jour. 

Notre gravure représente un épi
sode curieux de leur apostolat. 
Comme d'autres religions, les Mor
mons ont leurs missionnaires et 
cherchent à faire des prosélytes 
dans les races primitives qui peu
plent le grand lac Salé. 

Pour prouver aux autres Etats de 
l'Amérique du Nord qu'ils réusshsent 
dans leur tâche, ils ont recours à un 
moyen pratique. Chaque fois qu'ils 
décident des Indiens à se faire bap 
tiser suivant leur rite, ils amènent 
un photographe et font prendre une 
vue de la cérémonie. Ils constituent 
ainsi un témoin oculaire qui a le 
mérite de pouvoir se tirer à des 
milliers d'exemplaires. 

Notre dessin reproduit une scène 
de ce genre. 

T. (Univers illustre) 

Adresser toutes les communications 
aux bureaux du Journal, 55, rue Mont
martre. 

AURORES BORÉALES 
Nous avons, depuis de nombreu

ses années, étudié, soit eu France 
soit à l 'étranger, les aurores boréales 
qui se sont montrées. Toutes nous 
ont semblé renfermer les mômes 
caractères généraux : lumière rouge 
pourpre, traversée par des stries 
brillantes et par des stries obscurts, 
périodes vibratoires, mouvement ro-

tatoires généralement dirigé d¿ 
l 'ouest à l'est eu passant vers le sud : 

. tels sont les piincipaux phénomènes 
qui signalent ces illuminations cé
lestes. 

\ Nous avons recherché, dans les 
livres savants, toutes les explications 

I que nous avons pu trouver de ces 
1 phénomènes, et il nous a semblé 
' qu 'aucune d'elles n'est complète, ni 

même satisfaisante. Deux auteurs 
spéciaux^! . Geissler et M. de la Rive, 
nous fournissent les moyens d'expli
quer complètement et de faire pour 
ainsi dire toucher du doigt la raison 
d'être de ce speetacle inaccoutumé. 
Ils ont démontré par des expérien
ces fort connues par tous ceux qui 
ont fréquenté les laboratoires, que, 
lorsqu'on fait passer un courant 
éiectrique dans un milieu de gaz 
très raréfiés, la combinaison des 
deux électricités, 'positive et négati
ve, au lieu de produire une étincelle 
comme cela a lieu dans l 'air ordi
naire, produit une lumière striée 
rouge, variant du rose au rouge 
pourpre. Dans les tubes de Geissler, 

1 comme dans l'œuf de M. de la Rive, 
1 an obtient si bien ces phénomènes 

que dans l ' industrie on s'en est déjà 
1 servi pour former des lettres, des 
J enseignes et des images lumineuses. 

M. de la Rive n'inventa son œuf 
électrique que par suite des obser
vations qu'il avait faites sur le spec
tacle des aurores boréales et que 
parsuite des vérifications de la théorie 
Dampère. Pourquoi ni lui ni Geissler 
ne se sont-ils pas aperçus qu'ils 
avaient trouvé toute la théorie expli
cative des aurores boréales et qu'ils 
avaient, pour ainsi dire, mis des au
rores boréales en bouteille ! 

Et, en effet, de leurs expériences 
il résulte que toutes k s fois qu'un 
courant électrique traverse un milieu 
très raréfié, il n'y a ni bruit ni étin
celle produi 's . Le milieu traversé 
prend, suivant sa nature, une teinte 
lumineuse différente ; l'air et l'ydro-
gène se colorent en ronge et forment 
des couches vibrantes tantôt claires, 
tantôt obscures. C'est ce qu'on ap-
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pelle les Gratifications de la lumière. 
Tout le monde sait que l'air qui, 

à la surface du globe, représente 
comme densité une pression de 7(îO 
mille mètres environ de mercure, 
arrive progressivement à une pres
sion de zéro au fur et à mesure 
qu'on s'élève. Les phénomènes de 
slratifaction de la lumière sous l'in
fluence magnético-électrique, n'ont 
lieu que dans un milieu de gaz dont 
la pression n'est pas supérieure à 
un demi-millimètre de mercure ; si 
donc un courant électrique se pro
duit par une cause quelconque dans 
les régions supérieures de l'atmos
phère, il donnera lieu à un phéno
mène lumineux qui, comme dans 
les tubes de coloration, variera sui
vant la nature du milieu traversé. 

Nous concluons de ces observa
tions que l'aurore boréale est en 
grand ce qu'est en petit le spectre 
lumineux, observé dans les tubes de 
Geissler et dans l'œuf de M. de la 
Rive. C'est ainsi que l'étincelle élec
trique produite dans un laboratoire 
n'est qu'une diminution de la fou
dre et on est en droit de conclure 
que l'aurore boréale et le tonnerre 
sont deux phénomènes identiques, 
p i ne diffèrent que par les milieux 
où ils se produisent. L'étincelle élec
trique développée dans un milieu 
dense donne lieu à une lumière vive 
et blanche, et à une déflagration ; 
c'est l'éclair, c'est la foudre. Le 
même courant électrique traversant 
un milieu raréfié ne produit ni bruit 
ni étincelle; il produit la stratihea* 
tion de la lumière ; c'est l 'aurore 
boréale. 

La différence des densités expli
que les différentes couleurs des 
éclairs; elle explique de même les 
diverses sonorités du tonnerre ; 
elle est en même temps la solution 
la plus simple et la plus logique d'un 
problème controversé : les éclairs de 
chaleur. En effet, qu 'une décharge 
électrique se prodaise dans les hau
tes régions de l 'atmosphère, il n'y 
aura ni bruit ni étincelle, mais seu
lement un phénomène lumineux 

instantané, si la décharge elle-même 
est instantanée. C'est là, précisément, 
ce qui constitue l'éclair de chaleur. 
L'aurore boréale s'en distingue 
parce qu'elle est déterminée par un 
courant constant, qui lui donne 
une durée plus eu moins grande. 

Dans l 'aurore boréale du 5 février 
1872, on a remarqué, côtoyant l'en
semble de la lumière pourpre, une 
lumière verdâtre très intense. Fai
sons observer que le vert est la cou
leur complémentaire du rouge. Or 
tout courant électrique est accom- j 
pagué d'un contre-courant se diri- i 
géant en sens inverse. La couleur | 
verte observée est, suivant nous, pro
duite par ce courant contraire au 
courant d'induction, cause du phé
nomène. Le courant complémentaire 
produit la chaleur complémentaire. 

J U L E S G R O S 

CHRONIQUE AÉROSTATIQUE 
Dimanche, 8 octobre, a eu lieu la 

troisième ascension du ballon le 
Mariette-Pacha, conduit par M. Jo
seph Jaubert accompagné d'un 
membre de l'académie d'aérosta-
tion. Avant le départ ont eu lieu de 
nombreuses expériences photogra
phiques téléphoniques et télégra
phiques, précédées d'une intéres
sante conférence faite par M. W. do 
Fonvielle. 

Dans notre prochain numéro, 
nous reparlerons plus longuement 
de cette solennité aérostatique. 

P. M. G. 

Nous donnons ci-dessous le récit 
de l'ascension exécutée par M. La-
Chambre le 3 septembre dernier : 

«J 'a i opéré, le 3 septembre, àl 'oc-
Casion de la fête patronale de Cha-
renton, une ascension dans mon 
ballon le Tréviso, cubant 530 mètres. 
Le temps était incertain et le vent 
poussait violemment les nuages 
dans la direction du N-E. 

» A 5 heures précises, malgré la 
rafale, je fais le pesage non sans dif— 

; ficulté, et je pars, accompagné d'un 
de mes élèves, le jeune Auguste 
Gaudrorij qui a 14 ans et qui fait ses 
débuts. 

» Une foule sympathique nous ap
plaudit, et quelques minutes plus 
tard nous planons sur le bois de 
Vincennes. Paris à notre gauche, 
est légèrement voilé par la brume. 

» L'horizon grandit, les bruits ter
restres diminuent et le silence absolu 
succède bientôt aux derniers mur
mures. 

» Nous atteignons 800, 900 et 
1000 mètres. 

» L'aérostat, jusqu'alors indécis, 
accentue sa marche vers le N.-E. 

» Nous passons sur Petit-Bry,Ville-
Evrard, Gournay. Le bois de Vin
cennes n'est plus qu'un parc en mi
niature. 

» La Marne, aux reflets argentés, 
étincelle sous les rayons du soleil, 
qui est caché pour nous. 

» Trois autres ballons, parties de 
différents points de Paris, nous sui
vent à distance. 

» A 1,630 mètres d'altitude, nous 
rencontrons les premiers nuages, et 
nous sommes subitement enveloppés 
d'un brouillard humide et froid, le 
thermomètre descend à 4» et la terre 
disparaît complètement. Nous mon
tons toujours. 

» A 5 heures 20, nous atteignons 
2,350m. Le gaz, à l'état de vapeur, 
dégorge abondamment par l'orifice 
du ballon. 

» A 5 heures 35, nous dépassons 
les derniers nuages. Nous avons fran
chi la pluie qui tombe sur la campa
gne. Nous sommes à 3.145 m . 

» Ici le paysage céleste est splendi-
de. Une véritable apothéose de féerie. 

» Au-dessus,l 'azur; sousnospieds 
une mer de neige. Au couchant, des 
cumulus gris dans un fond bleu-vio
let, d'une grande richesse de tons, et 
à droite un immense arc-en-ciel. 

•» Je voudrais avoir le talent de M. 
Gaston Tissandier pour dépeindre 
Ces merveilleux et imposants spec-
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tacles, qu'il est permis aux aéronau-
tes seuls d'admirer ! 

» La descente commence à 5 b. 40 
el nous rentrons de nouveau dans 
les b rumes . Bientôt nous revoyons 
la terre dont nous nous rapprochons 
à 1400 métras. Ici nous sommes 
dans un grand cirque de nuages, me
surant à l'œil un kilomètre de dia
mètre. 

» Enfin, étant descendus à 600 mè
tres, nous interpellons les paysans 
qui nous répondent que nous som
mes à Monthyon. Je rétablis notre 
route un moment perdue à cause de 
notre séjour dans les brouillards et 
quelques minutes plus tard, nous 
touchons terre mollement, grâce à 
nos guide-rope, et à notre ancre. Il 
est 5 h. 55, nous sommes à la Croix-
Marie, à 2 lieues au-dessus de Meaux, 
à 14 lieues environ de Paris où nous 
sommes de retour à 10 heures du 
soir avec le matériel. 

» Le ballon monté par M. Joseph 
Jaubert (Le Mariette Pacha) passe au 
dessus de nos têtes, il est 5 h. 55. Le 
dégonflement a lieu et les hahitants 
deMonthyonnousprêtent un concours 
empressé et m'apprennent que leur 
pays est le passage de beaucoup de 
ballons venant de Paris. Le 14 juillet, 
les cinq ballons de la fête officielle 
ont traversé le village. » 

J O S E P H J A U B E R T . 

L ' E A U E T L E F E U 

CHAPITRE IV 

L'OCÉAN 

L Océan. — La quantité d'eau répandue 
sur la terre . — Le lit de la mer. — Sa 
configuration. — Orographie sous-
marine. — La profondeur de l'Océan. 
— Quelques chiffres. — La tempéra
t u r e de la mer. — Couleur des eaux 
marines . — Encore quelques chiffres. 
— La fond de l'Océan. — Mouvement 
des eaux. — Les vagues. — Les ma
rées : flux et reflux ; établissement du 
port . — Action de la lune et du soleil 
sur les eaux de l'Océan. — Les cou
rants . — Le gulf-stream ou courant 
du golfe. — Courant de Ilumhold. — 

Courants périodiques. — Leurs cau
ses. — Courants constants. — Leurs 
causes. — Marais salants. — L'eau 
salée. 

(Suite) 

Les flots de fond sont des espèces 
de vagues profondes qui ne peuvent 
remonter à la surface. Leurs effets 
sont quelquefois prodigieux : ils 
soulèvent les roches les plus grosses 
et rejettent sur le rivage les épaves, 
les débris, les cadavres. En Angle-
te re, des masses pesant 7,00J et 
45,000 kilogrammes ont été ainsi 
transportées à quelques mètres de 
distance par des flots de fond. 

L'ingénieur Stevenson était encore 
un patient mathématicien. Il s'était 
proposé de calculer la pression 

'^0àf 

m ^ 3 

m . 

exercée sur les côtes écossaises par 
les vagues de l'Atlantique. Selon lui, 
cette pression serait de 277 kilo
grammes par 10 décimètres carrés 
en été, et de 040 en hiver. Pendant 
la tempête du 9 mars 1854, cette 
pressions'élevaà2,759 kilogrammes. 
Pendant une tempête de la mer du 
Nord, le phare de Bell-Rock (fig. 5.) 
eut à supporter uu poids de 3,000 
kilogrammes par 10 décimètres 
carrés. 

Dans quelques endroits, il existe 
d'immenses tourbillons qui englou
tissent les malheureux navires igno
rant leur présence. Tel est le cas du 
Uaelstroom, en Norwège, que les 
anciens appelaient le nombril de la 
mer. Aucun des êtres vivants qui se 

sont hasardés dans cesparages, n'en 
est revenu, exception faite toutefois 
du Nautiius de M. Jules Verne... 

Les vagues font mouvoir les bâti
ments de diverses manières -Azroulis 
est le mouvement d'avant en arrière 
ou réciproquement, d'arrière en 
avant ; le tangage est le mouvement 
de droite à gauche ou de gauche à 
droite. Ce sont ces mouvements qui 
sont la cause du mal de mer que nj 
manquent jamais d'avoir les per
sonnes peu habitudes à la mer. 

Bien qu'isolé dans l'espace, notre 
globe subit toutes les inllaences 
possibles. Une des principales est 
celle de son satellite, la Lune, qui 
produit les marées. 

Les marées sont, on le sait, le 
mouvement périodique des eaux do 
!a mer qui s'élèvent et s'abaissent 
chaque jour à des intervalles de 
temps à peu près les mêmes. 

On appelle flux, flot ou marée 
montante, le mouvement ascen
sionnel de la mer vers les cotes qui 
lui fait inonder, la plage. On appelle 
reflux, jusant ou. marée descendante 
le mouvement rétrograde, au moyen 
• lu quel l'océanlaisse à sec cette même 
plage. Le repos de la nier entre la 
lin de son ascension el le commen
cement de sa descente a été carac
térisé par un nom spécial : on dit 
qu'elle est étale. L'explication de ce 
phénomène a été donnée par 
M. Flammarion dans son Astronomie 
populaire, d 'une manière si simple, 
pie, désespérés d'être plus expli
cites, nous lui laissons la parole, 
(flg. 6.) 

« La surface de la terre, dit-il, 
est recouverte en partie par les eaux 
le la mer, qui, en raison de leur 

iluidilé, peuvent facilement se mou
voir sur cette surface, en vertu de 
l'attraction de la lune. Or, les diver
ses parties de ces eaux répandues 
tout autour du globe, et par consé
quent, placées à d'inégales distances 
de la lune, ne sont pas également 
attirées par elle. Directement au-
dessous d'elle, les eaux de la mer 
sont plus fortement attirées par la 
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partie solide de la terre considérée 
dans son ensemble ; dans la région 
opposée, l es eaux de la mer sont au 
contraire moins fortement attirées, 
puisqu'elles sont plus éloignées. Il 
en résulte que les eaux situées du 
côté de la lune sont élevées par suite 
de cet excès d'attraction, et que, du 
côté opposé de la terre, les eaux 
tendent à rester en arrière, relati
vement à la masse du globe qui est 
plus fortement attirée qu'elles. En 
conséquence , elles viennent s'accu-
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muler du côté de la lune, et y for
mer une proéminence qui n'existerait 
pas sans la présence de cet astre ; 
de même, elles s'accumulent du côté 
opposé à la lune et y forment une 
proéminence pareille. Joignez à cela 
que la terre, tournant sur elle-même 
en 2 i heures, amène successivement 
les diverses parties de son contour 
dans la direction de la lune (ce qui 
fait que les deux protubérances 
liquides dont nous venons de 
parler, pour occuper toujours la 
même position par rapport à la lune, 
changent continuellement de place 
sur la surface du globe terrestre) , 
et vous verrez qu'en un même point 
de celte surface, en un même port, 
on doit observer successivement 
deux hautes mers, et, par conséquent 
deux basses mers, pendant que la 
terre fait uu tour entier, relative
ment à la lune en 24 heures 48 
minutes. » 

Comme on le voit, c'est l'expli

cation vraiment simple d'un phéno
mène qu'on a mis des siècles à 
trouver. 

Le soleil agit de la même manière, 
mais les marées qu'il produit ne 
sont que de 0 m. 60, tandis qu'e les 
marées lunaires sont de 1 m. 50. Ces 
deux nombres s'ajoutent dans les 
grandes marées, l'élévation devient 
alors de 2 mètres 10 centimètres au 
milieu de l'océan, mais sur les côtes, 
elle est bien plus considérable, car 
les eaux sont arrêtées par les conti
nents. C'est un aspect vraiment 
imposant que celui des flots montant 
à l'assaut des roches, courant sur la 
grève avec une vitesse qui ne connaît 
pas d'obstacle, et enfin s'arrêter 
tout à coup. 

Vétablissement du port est l'in
tervalle qui s'écoule entre la haute 
mer et le passage de la lune, le jour 
où cet astre passe au méridien exac
tement à midi ou à minuit : cette 
unité est une quantité constante pour 
chaque lieu. On nomme unité de 
hauteur pour chaque port, l'élévation 
moyenne entre les hautes marées 
dans ce port, quand, dans une carte, 
on lit par exemple : 

BAYONNE 

Etablissement du por t . . . 4 h. 05 
Hauteur de la m e r . . . . 2 m. 80 

Cela veut dire que la marée n 'ar
rivera à Bayonne que 4 heures 5 
minutes après le passage de la lune 
au méridien, et qu'elle montera à 
l 'époque des Syzigies (opposition de 
la lune avec le soleil) à 2 m. 80. 
D'ailleurs, on a construit des cartes 
spéciales où l'on a réuni par des 
courbes tous les lieux présentant 
le même établissement. Il est curieux 
de suivre la marche des marées sur 
ces cartes. Ce chapitre serait encore 
bien long si nous voulions nous 
étendre davantage, mais il est p ré 
férable d'en rester au point où nous 
en sommes. 

Le phénomène des marées avait 
si vivement intrigué les anciens 
qu'ils l 'appelaient « le tombeau de 

curiosité humaine . » Cependant 
quelques rares écrivains en cher
chèrent la cause. Cléomède, écrivain 
grec du temps d'Auguste, dit dans 
sa Cosmographie « que la lune pro
duit les marées. » Aristote, dans son 
livre du Monde, dit « que les marées 
suivent le mouvement de la lune. » 
Pline, dans son Histoire naturelle, 
affirme davantage « que la cause 
des marées réside dans l'action du 
soleil et de la lune qui attirent à eux 
les mers. » Plutarque soutint aussi 
la même théorie. Après eux, le Chris
tianisme s'empara de la science, la 
confina dans ses couvents, et les 
œuvres des Grecs et des Romains 
restèrent longtemps dans la pous
sière. Galilée et Kepler eux-mêmes 
ne croyaient pas à l'influence de la 
lune sur les marées. C'est Newton 
qui, le premier, dans son livre des 
Principes, soutint la loi mathéma
tiquement. Maciaurin, Daniel Ber-
nouilliet d'Euler, célèbres géomètres 
du dix-huitième siècle, y apportèrent 
quelques perfectionnements dans le 
concours de l'Académie des sciences 
de 1738. Mais c'est Laplace qui 
répandit le plus de lumière sur la 
question, en la résolvant presque 
ent ièrement Enfin Thomas Young 
a essayé de généraliser les formu
les. 

La question des marées est pas
sée au creuset des savants de tous 
pays. 

Les vagues ne sont pas les seules 
agitations de la mer. Elle est encore 
entrecoupée par d'immenses cou
rants, véritables fleuves circulant au 
sein de l'océan, (fig. 7.) 
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Le plus connu de tous est le 
Gulf-Stream ou Courant du Golfe. 
Il prend naissance au fond du golfe 
da Mexique, dans ce vaste entonnoir 
où s'accumulent les rayons solaires 
qui donnent à la mer sa température 
maxima. Il se précipite à travers le 
détroit de la Floride, avec une 
vitesse de 8 kilomètres à l 'heure. Sa 
largeur est alors de 14 lieues, et sa 
profondeur, de 300 mètres. Son 
cours est bien plus majestueux que 
pourraient être ceux du Mississipi 
et du Marânon réunis ensemble. 11 
se dirige ensuite du côté de l'île de 
Terre-Neuve. Là, ses eaux si lim
pides se troublent à cause du peu 
de profondeur de l'océan en cet 
endroit. Au banc de Terre-Neuve, 
il reçoit le choc formidable du cou
rant glacé du Labrador. Il dissout 
les montagnes de glace que charrie 
ce dernier ; mais il est vaincu dans 
la lutte : il se subdivise alors en plu
sieurs courants secondaires. Le pre
mier va porter en Islande les bois 
qu'il charrie depuis le golfe du 
Mexique, et qui constituent la seule 
ressource des habitants. Le second, 
sous le nom de Reunel, vient tem
pérer les côtes espagnoles et fran
çaises. Le troisième, fléchissant à 
l'est et au sud, rejoint le courant 
équatorial. Lui-même trouve encore 
assez de force pour aller tempérer 
les côtes norwégiennes. 

Dans 1 hémisphère méridional, ua 
courant se forme près du pôle ; au 
cap Horn, il se divise en deux bran
ches : l 'une, le courant Brésilien, va 
rejoindre le courant équatorial de 
l'Atlantique ; l 'autre, sous le nom de 
Courant de Humbold, se perd dans 
le courant équatorial du Pacifique. 
Si nous voulions énumérer tous les 
courants connus, nous sortirions de 
notre cadre. Une question bien plus 
intéressante nous occcupe mainte
nant : celle de leur origine. 

F . CANU KT ALB. L A R B A L É T R I E R , 

(A 

V É N U S 
P H A S E S , V A R I A T I O N S D U DIAMÈTRE 

A P P A R E N T 

(Suite et fin) 

Vénus se couchera le 15 octobre 
1882, 2 heures 41 minutes après le 
soleil, le 15 novembre 1882, une 
heure 47 minutes seulement après 
le soleil, à mesure que la digression 
orientale de la planète diminuera,son 
croissant deviendra de plus en plus 
délié, l'éclat de sa lumière diminuera 
quoique son diamètre apparent aug
mente graduellement, enfin le mer
credi 6 décembre prochain elle va se 
plonger de nouveau dans les rayons 
solaires, elle tournera alors vers la 
terre son émisphère obscur ce sera 
sa conjonction inférieure qui, cette 
année ci 1882 comme en 17G1,17G9, 
et 1874, coïncide avec un passage, 
le passage du 6 décembre 1882 sera 
en partie visible en France et il suf
fira d'observer le soleil à partir de 
deux heures du soir, avec une lu
nette munie d'un hélioscope ou tout 
simplement d'un verre enfumé pour 
voir la planète se projeter sur le dis
que solaire sous forme d'une grosse 
tâche noire circulaire ayant à peu 
près un trentième du décimètre ap
parent du soleil. 

Ac moment de sa conjonction in
férieure, 6 décembre 1882, Vénus 
se trouvera au périge le pins près 
possible de la terre et aura son dia
mètre apparent maximum quiatteint 
64 secondes, plus d 'une minute de 
la sphère céleste, pendant quelques 
jours Vénus sera complètement in
visible étant noyée dans les rayons 
éblouissants du soleil, mais bientôt 
après sa conjonction inférieure elle se 
trouvera à l'occident du soleil et se 
lèvera un peu avant lui, on la verra 
alors apparaître pendant l 'aurore 
quelques minutes avant le lever du 
soleil sur l'horizon oriental au point 
ou l'astre du jour va bientôt faire 
Bon apparition* la lendemain elle 
SERA UN PEU plu§ élevée auHÎeêiUS dg 
l'HORUON QIPNIIT )ft WÔRS du JOUR 

la fera disparaître,son croissant dont 
la convexité est tournée vers l'orient, 
c'est-à dire vers le soleil, deviendra 
de moins en moins délié ; vers l'épo
que de son élongation occidentale 
elle aura de nouveau l'aspect d'un 
demi-cercle elle se retrouvera alors 
de nouveau en quadrataire, c'est 
vers cette époque qu'elle aura son 
éclat maximum; comme étoile du 
matin, à partir de ce moment elle se 
rapprochera de plus en plus du 
so'eil sur la sphère céleste et sera de 
moins en moins élevée au-dessus de 
l'horizon oriental quand le lever de 
1 astre du jour la rendra invisible, en 
même temps elle prendra l'aspect 
d'un ovale se rapprochant de plus 
en plus d'une pleine lune, elle se 
plongera de nouveau dans les rayons 
solaires au moment où elle tournera 
vers nous la totalité de son hémis-
phèi e éclairé, elle se retournera alors 
en conjonction supérieure et à l'apo
gée, c'est-à-dire le plus loin possible 
de la terre à 64 millions de lieues 
de nous tandis qu'au moment de la 
conjonction inférieure la distance 
qui nous en sépare se réduit à dix 
millons de lieues. 

A partir de ce moment ce sera le 
soir après le coucher du soleil qu'il 
faudra l 'observer et les mêmes phé
nomènes se reproduiront dans le 
même ordre. Vénus aura accompli 
une oscillation complète, la durée 
d 'une oscillation complète c'est à-
dire le temps qui s'écoule entre 
deux conjonctions ou deux élonga-
tions maximum identiques consécu
tives, varie de 577 à 592 jours, ou 
voit qu'elle est un peu plus de 19 
mois; la durée de l'oscillation com
plète de Mercure n'est que de 106 
à 130 jours. 

Tandis que Mercure ne s'éloigne 
presque jamais à plus de 22 ou de 
23 degrés du soleil et ne peut qu'ex
ceptionnellement atteindre 29 de
grés, Vénus peut atteindre une élon
gation maximum de 48 degrés. 
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LA L A N G U E U N I V E R S E L L E 

(Suite) 

DÉMONSTRATION D E LA L A N G U E 

UNIVERSELLE 

Les mots en Langue universelle 
sont composés d'une syllabe, de 
deux syllabes, de trois syllabes, de 
quatre et de cinq syllabes. 

Voici les mots d'une seule note 
ou syllabe : 

Do signifie : non, pas, point, ne ; 
Re — et ; 
Mi — ou, ou bien; 
Fa — à, au ; 

Sol — si (conditionnel) ; 
La — LE; 

Si — oui,soit,vo!ontiers, si 

Lasifa veut dire : hésiter, être 
dans l'indécision, être dans l'irréso
lution, être hésitant, être indécis, 
être dans l 'indétermination. 

ASSEMBLAGE D E S SYNON1MES 

Chaque mot en langue universelle 
renferme tous les synonimes, c'est-
à-dire tous les mots qui ont la même 
signification. 

Ainsi, on exprime par un seul 
mot : non, pas, point, ne, do. 

11 n'y a qu'un seul mot en langue 
universelle pour exprimer : toujours, 
sans cesse, perpétuellement, solla. 

Un seul mot en langue universelle 
pour : craindre, appréhender, re
douter, midosoldo. Le seul mot sifa-
dore3 signifie : dominer, maîtriser, 
asservir. 

On peut exprimer : Dieu, l 'Etre 
suprême, le Très-Haut, le Tout-Puis
sant, le Père éternel, la Divinité, 
1 Eternel, le Créateur, etc., tous mots 
exprimant la même idée, par un 
seul et même mot, domisol. 

Le Diable, Satan, le Démon, Lu
cifer, Beelzébuth, l'esprit infernal, 
etc., tous mots exprimant aussi la 
même idée, — opposée à la précé
dente — sont résumés, en langue 
universelle, par solmido, inverse de 
domisol. 

Se décider, se déterminer, se ré
soudre, prendre un parti, prendre 
uns résolution» tous ce$ mots ayant 
la MÊME «IPÏHCAUCM» SONT EXPRIMÉS 

PAR 

PALEONTOLOGIE 

SÉPARATION DES HOMONYMES 

Quand un mot, dans une langue 
quelconque, a plusieurs significa
tions différentes, il est exprimé par 
autant de mots différents en langue 
universelle. 

Aiusi : payer son TFRME, 

pesez vos TERMES, 

le TERME du voyage, 

se disent : lamisoido pour le pre
mier sens du mot terme qui signifie 
« échéance »; 

Soldofasi pour le deuxième ter
mes qui signifie « expiessions »; 

Et fadosi pour le troisième terme 
qui signifie « fin ». 

De même : TENDRE un arc, 

TENDRE du linge, 

. . . TENDRE la perche, 

TENDRE ami, 

TENDRE un piège, 

du pain TENDRE, 

se disent : solsolresi pour le . pre

mier sens qui signifie « tension »; 

Relasolsol pour le deuxième sens 

qui signifie « accrocher, pendre »; 

Misolrefa pour le troisième sens 

qui signifie « présenter »; 

Mirefa pour le quatrième sens qui 

signifie « aimant •»; 

Fasolsi pour le cinquième sens 

du mot tendre qui signifie « prépa

rer, apprêter »; 

Solrefami pour le sixième qui si

gnifie « souple, flexible ». 

VERS du poète, 

VERS à soie, 

VERS trois heures, 

se disent : solsidola pour le premier 

sens qui signifie « versification »; 

Solsisisol pour le deuxième qui 

signifie « vers » (petits animaux 

rampants) ; 
Midorere pour le dernier sens 

qui signilla « environ, à peu près *> 

Conférence aux Galeries de Géologie 
D U M U S É U M ( J A R D I N D E S P L A N T E S ) 

( 4 suivre,} 

Les conférences populaires, faites 
par M.M. Larbalétrier et Canu, con
tinuent d'avoir le plus grand succès. 
Ce succès est dû, il n 'en faut pas 
douter, à l 'éloquence naturelle de 
ces Messieurs, à la clarté, à la préci
sion, à la limpidité avec laquelle ils 
exposent les faits de leur sujet; et, 
dès maintenant, nous prévoyons pour 
l'avenir le succès le plus réel de ces 
conférences. 

Dans celic du 17 septembre, M. 
Larba'étrier n'ayant pu venir, fut 
remplacé par M. Canu. Voici les ter
mes dans lesquels notre collabora
teur s'est exprimé : 

« MESSIEURS.» 

« L'évolution du globe comprend 
deux périodes dans son ensemble : 
une période de formation et une pé
riode pendant laquelle la terre se 
peuple d'éléments organisés, d'a
nimaux divers. 

» Cette dernière, dite paléozoïque 
comprend elle-même 4 époques que 
nous allons passer successivement 
en revue. 

> À l 'aurore de la vie, la terre ou 
plutôt les mers de l'époque primaire 
devaient être peuplées d'anima-
cules semblables au Bathybius et 
aux Monères actuels, Leur corps 
mou n'a pas laissé de trace dans les 
archives terrestres, mais le premier 
fossile que l'on rencontre : l'éozoon 
canadeuse a beaucoup d'analogie 
avec ces premières amibes (fig. 1 ) . 

» Voici, Messieurs, les ancêtres de 
nos poissons; les trilobites qui vont 
se différencier, dans l 'âpre lutte pour 
l'existence, en poissons ganoïdes, 
placoïdes, pterichtis etc. que vous 
voyez ici. Ceux-ci se- transforme-
ronî en reptiles, qui, en raison de 
leur force, devront tt'lomphr-r dans 
l 'époque Jurasslquo, 
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» Le Mégalichtes (flg.3) lient à la 
fois du poisson et de la tortue ; 
c'est l 'ancêtre de nos chélondes. L'Ich-
tiosaure (fig. 4) s'il vivait encore au-
ourd'hni, nous semblerait l'animal le 

plus horrible de la création, sa taille 
colossale (jusqu'à 10 m. de longueur) 
devait lui donner un aspect redouta
ble. Examinez sa mâchoire et voyez 
sa force ; ses yeux étaient grands et 
faits pour percer les ténèbres les 
plus profondes. C'est l 'ancêtre des 

crocodiles, des lézards et autres so-
roïdes de la même espèce. On a dit 
aussi, à cause de ses sortes de na
geoires, qu'il était le cétacé des épo
ques primitives. 

» Le Plésiosaure avait un corps 
de reptile un cou en corps de ser
pent et une tête d'oiseau. D'une taille 

non moins colossale que le précédent 
il était aussi carnassier que lui et se 
nourrissait d'autres animaux plus 
faibles. Qui sait si ces deux géants 
Jurassiques ne se livraient pas des 
combats acharnés au sain de l'élé
ment liquide: 

» Le Ptérodactyle, aux formes les 
plus bizarres est l 'ancêtre de nos 
oiseaux, (Gg. 5) et cette transition 
est marquée par l'Achéoptérix que 
vous voyez ici parfaitement conservé. 
Voi'à ce qui donne raison aux théo
ries transformistes : les faits sont là, 
évidents en eux mêmes, et les parti
sans des cosmogonies religieuses ne 
peuvent le nier. Les Gr^cs, les Hin
dous avaient inventé le Dragon pour 
marquer l'apogée de la fantaisie et 

de l'affreux, la nature avant eux 
avait donné des formes encore plus 
fantastiques aux Ptérodactyles. 

» Voici le Dinolherion, munis d'é
normes dents (fig. 6) qui à provo
qué de très-grandes disputes savan
tes ; les uns voyaient un tapir de la 

taille d'un éléphant, les autres... une 
taupe gigantesque. 

» L'origine des mammifères n'est 
pas bien marqué dans ces galeries 
car le premier mammifère, le Phas-
colothérium n"y est pas représenté, 
ces animaux devaient se multiplier 
avec la plus grande promptitude à la 
surface de la terre, ce qui n 'empê
che pas les Halisauriens d'être encore 
représentés par des salamandres gi
gantesques, (fig. 1) 

» Le Paléotherium(fig. 8 ) est l'an
cêtre de nos rhinocéros et de nos 
chevaux cette transition est très bien 

marquée par l'Auchitérium et l'Iïip-
parion dont vous voyez les ossements. 
Si le groupe des Paléothérides de
vait être la souche d'un grand 

nombre des animaux actuels, le grou
pe des Anaplothérides devait en 
fournir davantage. Celui-ci fut la 
souche, des Antilopes, des Traguli-
des, des porcs, des hippopotames, 
etc. 

» Vous voyez déjà apparaître des 
Hippopotames fossiles, mais il est 
facile do saisir la transition de ces 

animaux à l'Anoplotherion par le 
Chaeropotamc gypsorum dont les 
restes ne sont malheureusement pas 
ici. 

» Voj. ez combien est déjà grand le 
chemin que nous avons parcouru 
Nous sommes partis de la cellule, 
moins, que de la cellule, même, de 
Ctjs humbles Monères, de ces faibles 

Bathybius, qui ne sont pas même 
de petits grumeaux protoplasmati-
ques, et nous sommes déjà, par voie 
de sélection, au sommet de l'échelle 
zoologique. Nous voici à l'époque 
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quaternaire qui à vu naître l 'Homme. 
Examinez ses contemporains : ce 
sont des Ours (Ursus) des chiens gi
gantesques, des Smïlodons, des Fé-
liens et des Mammouths plus gigan-

tcspes encore. Nous saisissons déjà 
lu lien qui relie les chéiroptères aux 
quadrumanes. 

» Mais où est donc la souche de 
l'humanité1? Qui est-ce qui rattache 
l'Homme au reste des animaux ? Où 
sont donc les traces de cet Ilomo-fos-

silis si avidement recherche? Qu'est-
ce que cet Homme plthécoïde dont 
parle Hacckel c? La science reste 
muette. Aucun fait palpable ne vient 
montrer que l 'homme peut avoir son 
origine au sein de ta nature même. 
Cependant, ce n'est qu 'un animal ! 

Mais la raison vient nous éclairer. 
Nous sentons que toutes les recher
ches n'ont pas été tentées, que tous 
les points de la terre n'ont pas été 
scrutés et qu'ils n'ont pas révélés 
aux âges futurs les mystères de leur 
origine. Pour nous l 'homme se rat

tache à l 'échelle zoologique et nous 
donnons ci-contre (fig. 9) le portrait 
probable de nos ancêtres. » 

F . C A N U . 

(A suivre) 

MALACOLOGIE 

L E S E S C A R G O T S 

(HELIX) 

peu charment autant la vue, peu 

sont autant recherchés. Et en effet. 

H. <U CQOIs 

nous n'étonnerons peisonne en di
sant que certains coquillages que j ' e s 
père bien présenter un jour ou l'au-

LES MOLUSQUES. — L E S COLIMAÇONS. 

— HISTOIRE N A T U R E L L E . — ZOO

LOGIE AGRICOLE : S A N O C U I T É . — 

L E S ESCARGOTS D A N S L 'ALIMENTA

TION, HISTORIQUE. — L E S E S P È C E S 

ET L E S V A R I É T É S D 'HELICES. 

Laissant de côté les mœurs bizar
res et l'intelligence, apanages pres-

que exclusifs des animaux supé

rieurs, il est peu d'animaux aussi 

intéressants que les mollusques ( 1 ) 

(1) Les Mollusques constituent le troi
sième grand embranchement du règne 

tre à nos lecteurs, sont si beaux que 

leur prix est inestimable. 

T>$.9 H. 

Cependant dans cette grande clas
se des mollusques, nous ne trouvons 
pas seulement • de belles espèces, 

nous trouvons encore, ce qui est p ré 
férable, des espèces utiles. 

animal. Les espèces qui le compose sont 
caractérisées par des ganglions nerveux 
réunis autour de l'œsophage, un corps 
mou, un appareil digestif développé, le 
sang incolore, la corps protégé par une 
coquille et point de membres: 
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Par exemple : la seiche, Yhuilre, 
,1a moule, etc. , . . 

Enfin Y escargot qui est nuisible et 
utile tout à la fois, ainsi que nous 
allons le voir. 

Les escargots, encore appelés 
limaçons ou colimaçons et dont le 
véritable nom est hélice (HÉLIX) sont 
des mollusques gastéropodes (2) ca
ractérisés par une coquille orbiculai-
re convexe ou globuleuse, à sphères 
étroites ayant une grande ouverture 
trèsoblique, la tête est distincte, qua
tre tentacules, dont les postérieures 
portent les yeux, l'orifice respira
toire est situé à la partie droite, et 
supérieure du collier. 

Ces animaux sont connus depuis 
la plus haute antiquité. Les anciens 
s'en sont occupés mais d'une ma
nière tout à fait empirique; il faut 
arriver à 'Linné (3) pour voir le 
genre hélix définitivement créé. 

Plus tard, Laniarck, de Blainville, 
Cuvier et d'autres naturalistes com
plétèrent les travaux de l'illustre 
suédois. 

L'analomie des escargots a été 
spécialement étudiée par Swammer-
dam, Lisles et surtout Deshayes (4). 

Les hélices sont bisexuées monoï
ques (5), ils vivent plusieurs années 
et passent l'hiver dans un engour
dissement léthargique, cachés dans 
leur coquille. Ces animaux habitent 
les haies, les troncs d'arbres, les 
vieilles murailles, dans les rochers, 
etc., ils sont herbivores et frugivores 
et, pour ne considérer que le point 
de vue agricole, ce sont des ani
maux nuisibles dont la destruction 

(2) Les Gastéropodes ont une tète et 
peuvent se mouvoir à l'aide d'un disque 
charnu ou pied placé sous le ventre, 
leur coquille est formée d'une seule 
pièce en forme de carnet . 

(3) Linné : Systctna natinœ. 

( 4 ) Dictionnaire universel d'histoire 
naturelle. 

(5) C'est-à-dire présentant les de un 
aexea en un même individu, cependant 
deux escargots sont nécessaire pour la 
fécondation. 

s ' impote d'autant plus qu'ils servent j 
à l'alimentation de l 'homme (6). 

Les Romains faisaient déjà usage 
de cet aliment, ce fut Fulvius Har-
pinus qui les mit en vogue d'après 
Pline. 

Les espèces françaises ne sont pas 
très belles; mais d'autres, exotiques, 
présentent les aspects les plus va
riés. Parmi les plus remarquables 
nous citerons : 

L'hélice très belle (fig. 1). 
L'hélice buiime (fig. 2). 
IJ hélice soudan (fig. 3). 
L'hélice alligans (fig. 4). 
IJ hélice bonne!, (fig. 5). 
L'hélice lapicide (fig. <>). 
L'hélice de Co di (fig. 7). 
L'hélice empereur (fig. 8). 
L'hélice vigneronne fig. 9). 
L'Iiélice monozonale (fig. •]()), etc. 

A. L A R B A L É T R I E R . 

Excursion scientiflpe à Cûiippe 
ET AUX ExNVIROlXS 

Cluîteau de Pierre^onds le 5 octubre 1882. 

Mon cher Directeur, 

Chargé par la Science populaire 
d'étudier scientifiquement quelques 
sites pittoresques de notre belle 
France,je commence par Compiègne, 
et vous adresse ma première lettre 
de Pierref nids, où je suis arrivé 
depuis le 4 octobre. 

Je ne vous dirai rien du trajet de 
Paris à Compiègne, qui ne présente 
rien de bien intéressant. Un mot 
cependant sur les wagons de la C i c 

du Nord qui sont détestables. 
Ah certes, et aussi pénible que 

puisse être pour moi un pareil aveu, 
il ne faut pas avoir voyagé en Alle
magne, pour vanter les chemins de 
fef français. Les premières classes 
sont bien, les secondes très mau-

i6) Tout 1b monde connaît co met dé» 
Heleux qu'on appelle \m twirgat da 

vaises, quant aux troisièmes, c'est 
horrible. 

Enfin, après avoir rapidement tra
versé Orry-la-Ville, Creil, Chantilly, 
etc., etc., j 'arrive à Compiègne, 
harassé de fatigue. 

Le lendemain je visitai le splen-
dide château de Pierrtfonds, à Ifi 
kilomètres de Compiègne. 

Son aspect extérieur est tellement 
grandiose, que je renonce à le 
décrire. Un beau grand lac s'étend 
au pied du château et ajoute encore 
à sa magnificence. 

L'intérieur n'est pas moins inté
ressant, et dénote l 'humeur guer
rière des anciens, ainsi que leur 
grande perspicacité en matière de 
défense. 

J'arrive d'abord dans une grande 
salle de réception à l'aspect lugubre, 
puis dans le cabinet de travail du 
seigneur non moins curieux, la 
chambre à coucher, la chambre des 
chevaliers de la table ronde, les ma
gasins d'approvisionnement, la tour 
du guetteur, à laquelle on monte 
par 310 marches en pierres. 

Ensuite, la salle d'armes, la salle 
de justice qui a 55 mètres de lorg, 
sur 10 mètres de large. 

Tout cela est si curieux, qu'on ne 
peut se lasser de l 'admirer. 

Dans la cour du château, une ma
gnifique statue équestre du duc 
d'Orléans fondateur du château. 

A la vue de toutes ces merveilles, 
on se reporte de cinq siècles en 
arrière, et l'imagination se livre aux 
conjectures les plus bizarres. 

C est là une excursion que je ne 
saurais trop recommander à nos lec
teurs. Le château de Pierrefonds 
mérite d'être vu, car il est certaine
ment unique dans son genre. 

Je me rends ensuite à l'établisse
men t thermal situé non loin du châ
teau. J'ai l'occasion de goûter des 
eaux ferrugineuses qui ont déjà fait 
plus d'une cure. 

Le soir même, je partais pour 
Compiègne, où m'attendaient bieo d'autres merVQtllei. Toutes lei Indus» tt'iea du pays, sucreries, fernserip», 
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féculeries, liaras, palais, fermes, mu
sées, etc., et enfin la splendide foret 
de Compiègne. Tout cela sera pré
senté à nos lecteurs, et certainement 
idors, ils iront voir Compiègne et ses 
environs. 

Mais avant d'aller plus loin, j 'a i à 
adresser tous mes remercîments à 
quelques personnes qui ont bien 
voulu me guider et me renseigner, 
tout spécialement à M. Honoré, per
cepteur, M. Poivre, inspecteur géné
ral des forêts, mon excellent confrère 
M. Duflot, rédacteur de YEclio de 
l'Oise, M. Rolland, un industriel de 
beaucoup de mérite, et enfin, à 
Mlle Favresse, de la ferme de la Croi-
sttte, à laquelle je dois bon nombre 
de renseignements agricoles que nos 
lecteurs sauront apprécier par la 
suite. 

A L B E R T L A R B A L É T R I E R . 

(A suivre) 

A S T R O N O M I E P O P U L A I R E 
PAR M. AUG. GARASSUT 

Professeur à l ' A s s o c i a t i o n p o l y t e c h n i q u e 

DEUXIÈME CONFÉRENCE 

CHAPITRE II 

LA COSMOGRAPHIE. — NOTIONS PRÉ

LIMINAIRES. — LA TERRE, SA 

FORME, SES PROPORTIONS, SA POPU

LATION ET SON MOUVEMENT DE 

ROTATION DIURNE. 

(Suite) 

On appelle pôles de la terre, les 
deux points par où son axe de rota
tion est censé percer sa surface ; l 'un 
de ces pôles regarde constamment, 
dans le ciel, la constellation qu'on 
appelle du grec arctos articque, la 
Grande Ourse, Ursa major, et aussi, 
d'un vieux mot latin, seplem Triones, 
les sept .Bœufs de labour^ le Hèpim-
trion. C'est uniquement da cette 
fa&ON qu'ON reconnsîi ES pôle QUI 
«'APPELLEENCORE Vomi, $m%M 

de Borée, vcntfroid; nord,expression 
saxonne, opposé au midi. Le pôle 
opposé prend le nom de Méridional, 
Antarctique, Austral, Sud, Midi. Il 
regarde dans le ciel la constellation de 
l'Octant Méridional, qui est situé sur 
le méridien du côté opposé au nord ; 
antarctique, opposé à l'ours. Austral, 
du côté del 'auster, vent chaud, sud; 
de sudor, chaleur, pareeque les an
ciens se figuraient que plus on s'avan
çait du nord vers l 'équateur et le pôle 
sud, plus il faisait chaud. Midi, mé
dius, du côté où se trouve le soleil 
à midi, pour les peuples au nord du 
tropique du Cancer. 

Le plan équatorial de la terre 'la 
divise en deux hémisphères terres
tres, l 'un septentrional, dans lequel 
se trouve l 'Europe,l 'Asie,l 'Amérique 
du nord et le nord de l'Afrique, et 
aussi l'Océan atlantique boréal, le 
grand Océan pacifique boréal, et 
l'Océan glacial arctique, et l 'autre, 
méridional, dans lequel se trouve 
l'Australie, l 'Amérique du sud et 
le sud de l'Afrique et aussi l'Océan 
atlantique austral, le grand Océan 
pacifique austral et l'Océan glacial 
antarctique. 

Quand on considère la terre 
placée à l 'intérieur de la sphère 
céleste, on voit que, à quelque endroit 
qu'elle se trouve, son pôle septentrio
nal est toujours tourné du côté de là 
Grande Ourse, pôle céleste nord, et 
en est plus rapproché et son pôle 
méridionale, du côté de la constella
tion opposée, l'Octant, pôle céleste 
sud et en est plus approché. Le soleil 
estau centre du monde,mais quandla 
terre est censée placée au centre du 
monde, ses pôles nord et sud sont 
également éloignés des pôles célestes 
de même nom et c'est le soleil qui 
se promène autour de la terre. Voir 
une sphère du système deFtolémée. 
Isous reviendrons sur ce mouvement 
apparent du soleil, et nous recher
cherons en quoi il se rapprochait et 
s'éloignait du mouvement réel de la 
terre» 

CHAPITRE III 

LA TERRE SON MOUVEMENT DE TRANS

LATION ET DE RÉVOLUTION AN

NUELLE. 

Non seulement la terre tourne sur 
elle-même, en 24 heures, mouve
ment de rotation diurne, mais encore 
elle décrit autour du so'eil, en 365 
jours l i4 , ou un an, mouvement de 
translation et de révolution annuelle, 
une ellipse, orbite ou trajectoire, 
dont le soleil occupe, non pas le 
centre, mais un des foyers. Ce mou
vement a lieu également dans ce 
sens direct. Cette ellipse, dite ÉCUP-

TIQUE TERRESTRE ET INCLINÉE SUR 

L'ÉQUATEUR TERRESTRE, ET PAR CON

SÉQUENT SUR L'ÉQUATEUR CÉLESTE 

DE 23« 28". 

Si l'on donne au soleil un a x n fic
tif, parallèle à l'axe de la terre, 
et aux axes des autres pla
nètes, qui se prolonge à l'infini 
dans le ciel des deux côtés de ses 
extrémités, on l'appelle TAXE DU 
MONDE ou célestes et son plan équa
torial, qui serait perpendiculaire à 
celte axe du monde, devient le PLAN 
ÉQUATORIAL CÉLESTE, ou du monde. 

L'axe du monde, et l 'équateur céles
te, ainsi que l'écliptique terrestre, 
passent par le centre du soleil qui 
devient le CENTRE DU MONDE. L'axe 
de la terre est donc constamment 
parallèle à, lui-même et à l'axe du 
monde et aussi parallèle aux axes 
des autres planètes, lesquels axes 
sont également parallèles entre eux 
et à l'axe du monde. L'équateur 
terrestre est constamment aussi 
parallèle à lui-même et à l 'équa
teur céleste, et aux équateurs des 
autres planètes. 

On comprend très bien que si on 
demandait lequel des axes, ou celui 
du monde, qui est censé passer par 
le centre du soleil, ou l'axe de la 
terre, ou l'axe de, chacune des autres 
planètes, est plus directement diri
gé du nord au sud, qu'on répondrait 
nécessairement q,u«s c'est Taxe du 
MCMD.8 qui Bât immobile, tandis que 
L'AXE 4M LA TERRE ET eau* âea autres 
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ptanètes tournent autour de lui et 
décrivent sur la voûte du ciel des 
cercles concentriques. 

Les pivots où l'axe du monde 
rencontre la surface du soleil qu'il 
traverse de part en part, et la voûte 
céleste, s'appellent les Pôles Nord et 
Sud du Soleil et du M O N D E . L'équa-

teur céleste partage le soleil et la 
sphère céleste en deux hémisphè
res, l 'un septentrional, l 'autre méri
dional. 

N O T A B E N E . — Plus tard, nous 
verrons que le soleil, qui tourne sur 
lui-même en vingt-cinq jours envi
ron, dans le sens direct, a un axe et 
un équateur solaire de rotation réels 
qu'il ne faut pas confondre avec 
l'axe et l 'cquateur fictifs du monde. 
En attendant, nous le considérerons 
comme complètement fixe. 

B I B L I O G R A P H I E 

EDUCATION ET DRESSAGE DU 
CHEVAL (1). — Cet ouvrage que 
nous ne saurions trop recommander, 
fait partie de la collection Roret. IL 
contient une foule de renseignements 
utiles, relatifs au cheval, et présente, 
dans un style si.nple, clair et concis, 
des notions pratiques et détaillées sur 
lp dressage, au montoir, du cheval 
biea conformé et doc le -, le dressage 
des chevaux mal construits ou deve
nus rétifs; les méthodes abrégées de 
dressage des chevaux difficiles; le 
dressage des chevaux à l'attelage et 
enfin l'hygiène du cheval. 

L'ouvrage est accompagné de six 
planches gravées en taille douce. 

Nous ne saurions trop féliciter l'au
teur, M. de Montigny, etl'éditenr de 
la publication d'un pareiL livre. 

ATLAS DE GÉOGRAPHIE, par 
F. BAZIN (2). L'auteur de cet ouvrage 
n'est pas inconnu à nos lecteurs, aussi 
ne pouvions-nous passer son œuvre 
sous silence. L'atlas de M. Bazin est 
fait sur un plan tout nouveau. Les 
chemins de fer, les canaux les plus 
récents y sont indiqués. Les villes 
fortifiées, les plants détaillés des prin
cipales capitales du monde y sont re
présentés avec soin. 

(1) Librairie Roret, 12, rue Haute -
feuille. 

(2) Librairie Delagrave, 15> rue Souf-
flot. 

Nous recommanderons tout spécia
lement la belle carte de l'Algérie et 
la carte de l'Allemagne qu'il est si 
utile de connaître dans l'état où nous 
sommes. 

Un texte sommaire, mais bien senti, 
accompagne chaque carte de l'atlas 
de M. Francois Bazin, qui a été 
adopté dans les écoles supérieures de 
la ville de Paris. 

L E P Ê C H E U R - P R A T I C I E N , par 
M . LAMBERT ( 3 ) . — Ce livre, fait par 
un amatour distingué, est le vade-
mecum de tous les pêcheurs. Tous les 
secrets, les mystères et les ruses de 
la pêche à la ligne y sont dévoilés et 
mis à la portée de tous. 

Fabrication des lignes, ustensiles de 
pêche, amorces et esches, pratique de 
la pêche, les pêches spéciales, la lé
gislation et la jurisprudence concer
nant la pêche à la ligne, sont traitées 
avec un soin tout particulier, qui fout 
que ce livre est pour ainsi dire unique 
dans son genre. 

A L B . L . 

Récréations mathématiques 

A LA FOIRE AU PALN D'ÉPIGE 

Un marchand a acheté pour 
164 francs 64 centimes de nonnettes 
qu'il a enfermées dans un certain 
nombre de cartons, dont chacun 
contient trois fois autant de nonnettes 
qu'il y a de cartons en tout. Sachant 
que chaque pain d'épice coûte deux 
fois autant de centimes qu'il y a de 
cartons, on demande aux lecteurs 
de la Science Populaire, combien 
il y avait de nonnettes et de car
tons. 

UNE OMELETTE SANS CASSER D'OEUFS 

Une fermière qui portait ses œufs 
au marché est arrêtée en chemin par 
une mère de famille qui lui prend, 
pour confectionner une omelette, la 
moitié de ses œufs, plus la moitié 
d'un; plus loin, la brave femme est 
de nouveau arrêtée par une ména
gère, à qui elle laisse pour le même 
motif, la moitié de ce qu' lui restait 
d'œufs, plus la moitié d'un. Enfin, 
elleest arrêtée une troisième fois dans 
un corps de garde, où elle laisse en
core la moitié de ce qui lui restait, 
et la moitié d'un, et arrive ensuite 
au marché avec trois douzaines 
d'œufs. Combien la fermière avait-
elle d'œufs en tout, et comment a-t-

elle pu satisfaire ces différents ama
teurs d'omelettes sans rompre aucun 
œuf? 

De M . MARIUS SABATIÈRE 

de Montpellier 

Deux bergers revenant du marché, 
l 'un dit à l 'autre : si tu me dormais 
l 'un de tes moutons, nous en aurions 
un nombre égal. Non, reprit sou 
compagnon, il est bien préférable 
que tu m'en donnes un des tiens, car 
j ' en aurai, dans ce cas, deux fois 
plus que toi. 

On demande combien chaque ber
ger possédait de moutons. 

Solutions justes 
MM. 

Deux élèves de C. C , à Paris, 2 s.; 
Pissieulut, 64, rue de Breteuil, à Mar
seille; René Paul et Emile Bac, 5, rue 
Crozatier, 3 s. ; Un vieux loup de mer 
4 s. ; Bigot J. de Vienne 2 s. ; Guéraud, 
Cr. des ponts et chaussées à Cette, 3 s. ; 
G. Pèrin à St.- Mihiel, 2 s. ; Louvrier, 
5, rue de la Gare, à Niort , 2 s. ; Juies V. 
à. Par i s ; L . Leblanc, à Marseille ; Pio nia 
147, avenue de Clichy, 4 s. ; Léon De-
haut, élève au collège de Le Quesnoy ; 
Edouard Thiélon, à Par is . 2 s. ; Louis 
Orbinot, à Chenncvières ; Marius Saba
tièrë, à Montpellier ; Joseph Sombthay, 
à Cernay (Alsace), 2 s. ; C h . Fontaines, 
à Par is ; H. Renard, élève au collège 
Chaptal; Demangeot, élève à Fècole J . -
B . Say, 2 s. ; Nos félicitations les plus 
sincères à MM. Félix Potot et Georges 
Autin, qui nous ont envoyé cinq solu
tions justes ; E. A. Peycum, à Valen
ciennes, 2 s. ; Robert Weil, â Neuilly, 
2 s. ; Henri Johan, au lycée Louis Ley-
raud ; M. T. à Saint Dié ; Un abonné, à 
Màcon 3 s. ; Ledere , à Blérancourt ; 0. 
Morin, de Rouen, 3 s. ; Samm. Hépatt, 
à Lyon ; Joseph Mallard, à la Seyne, 2 s. 
Lemarchand, à Arras, 3 s. ; Albert Cail
lou et Gaston Elliacal, à Beauvais, 3 s. ; 
Labat, à Arras. 2 s. ; Ad. Mineur, de 
l'Athénée de Bruxelles, 2 s . ; Joly, élève 
en pharmacie, à Roanne ; Illisible, à 
Angers, 2 s. ; Videcoq, à Paris ; Louis de 
Sévin, à Orléans ; Ch. B . élève de mathé
matiques spéciales, à Marseille. 

A. B K U K E T . 

L'ABONDANCE DES MATIÈRES NOUS 

OBLIGE, — A NOTRE GRAND REGRET, 

— A REMETTRE A LA SEMAINE PRO

CHAINE LES SOLUTIONS DÉTAILLÉES 

DES PROBLÈMES PROPOSÉS DANS LE 

№ 138 DE LA Science populaire. 
(Nous COMPTONS SUR L'INDULGENCE 

DE NOS LECTEURS.) 
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l ' r î a i e à n o s L e c t e u r s 

A t o u s c e u x d e n o s a b o n n é s q u i 

a.ius e n f e - r o n s l a d e m a n d e , n o u s e n 

v i r o n s gratuitement u n b o n d e raar-

c.i;i:îi l ises e n t r a n t p o u r m o i t i é s u r l e s 

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

^ t è f f l e à p r e n d r e d a n s l e s m a g a s i n s 

d'eia m a i s o n A . R i c b O U r g , 2 0 , 

lûidevard Sebastopol, à F a n s , s u i 

vant s e s p r i x c o u r a n t s . 

E a v o y e r UÙ t i m b r e d e 1 5 c . p o u r l a 

G r a n d B a l d e bienfaisance 

au prof i t d e s C a i s s e s d e s e c o u r s r ' e s 

A : S J c i a u o n s a m i c a l e s d e s a n c i e n s é l è 

ves des é c o l e s s u p é r i e u r e s m u n i c i p a l e s 

ï u r g û t , C o l b e r t , L a v o i s i e r , J . - B . S a y , 

le Samedi, 2 décembre 1882, à o n z e 

htures d u s o i r , e n l ' H ô t e l C o n t i n e n t a l . 

FRX DU BILLET : 10 FRANCS 

Les s o u s c r i p t i o n s s o n t r e ç u e s a u x 

écoles : 

T u r g o t , 6 9 , r u e d e T u r b i g o ; 

C o l b e r t , 2 7 , r u e C h â t e a u - L a n d o n ; 

L a v o i s i e r , 1 7 , r . D e n f o r t - R o c h e r e a u ; 

J . - B . S a y , 1 1 b i s , r u e d ' A u t e u i l 

et à l ' H ô t e l C o n t i n e n t a l . 

La Pâte é p i l a t o i r e D u s s e r 
rajeunit et embellit en détruisant les 
poils d u v i s a g e - sans aucun danger pour 
il p e a u . — Parfumerie D u s s e r , 1, rue 
kan- Jacques Rousseau;—10 fr. mandat . 

D É P I L A T O I R E S D U S S E R 

offrent ce grand avantage sur les pro
duits similaires, de pouvoir être em
ployés en toute sécurité. 

P a r f u m e r i e D u s s e r , 1, rue J . - J . Rous
seau, 10 fr. mandat. 

DILIVORE ! Nouvellement décou-
t verte e t propagée par la PARFUME
RIE DDSSER, cette préparation enlève 
tout p o i l follet sur les bras avec une net
teté surprenante, elle rend la peau velue 
blanche e t lisse comme le marbre. 10 fr. 
mandat . (1, rue J . - J . Rousseau). 

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

Extrac t ion d e i d e n t * » a n i d o u l e u r , c o n 
servation e t g u é r i s o n d e i d e n t i p a r l ' a u r i -
fication à LOHDOHASBG. 

Pose de dents et dentiers SA.NS PLAQUES 
breveté»), l a i o a n t l e p a l a i i l i b r e , n ' a l t é -
»»nt ni l e « e n s d u g o û t , n i l a p r o n o n c i a t i o n , 
4ô, rue d e L a f a j e t t e . 

L E D O C T E U R C H O Ï T E 

Offre g r a t u i t e z n e n t à tous nos lecteurs la 7 m * 

édition de ton T r a i t é d e M é d e c i n e p r a t i 

q u e , dans lequel i l expose sa méthode consa

crée par 10 années de succès dans les hôpitaux 

pour la guérison des m a l a d i e s c h r o n i q u e s 

d e t o u s l e s o r g a n e s , et des h e r n i e s , h é -

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

c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d e v e s s i e et de 

m a t r i c e , e tc . Adresser les demandes, quai St 

Michel, 27, Paris . 

M. A. G A 
R A S S U T , 

p r o f e s s e u r , 
d o n t n o u s p u 

b l i o n s l e s 

CONFÉRENCES A S 

TRONOMIQUES, 

a i n v e n t é d e s 
a p p a r e i l s 
qui m a r c h e n t , 
l e s u n s à l a 
m a i n , l e s a u 
t r e s à m é c a 
n i q u e a u t o 
m a t i q u e , et 

d e s c a r t e s 
s p é c i a l e s d e 

C O S M O 
G R A P H I E 

q u i r e n d e n 
e x t i ê m e m e n t 

s i m p l e e t f a c i l e c e t t e s c i e n c e q u i e s t si u t i l e e t s 
i n t é r e s s a n t e . C e s a p p a r e i l s e t c e s c a r t e s qui o n t 
fltruré a v e c h o n n e u r à l ' E x p o s i t i o n U n i v e r s e l l e du 
1878 , ont é t é e n c o u r a g é s e t r é c o m p e n s é s p a - le 
M I N I S T R E D E L ' I N S T R U C T I O N P U 
B L I Q U E . N o u s l e s r e c o m m a n d o n s à t o u s l e s I n s 
t i t u t e u r s e t à t o u s l e s P è r e s de f a m i l l e . L e s a p p a 
r e i l s , 5 0 fr . ; l e s c a r t e s , 3 fr . , r u e M o n t m a r t r e , 6 2 , 
à P a r i a , et a u b u r e a u d u j o u r n a l , c h e z M J e a n -
m a i r e , l i b r a i r e - c o m m i s s i o n n a i r e , r u e d e s B o n s -
E n f a n t s , 3 2 

D E P I L A T O I R E 

P o u r d é t r u i r e l e s P o i l s , D u v e t s | 
s u r l o v i s a g e , s u r l e s riras e t s u r l o s j a m b e s . 
X.e seul qui aoit inotïensiï. S é c u r i t é a b s o l u e y 

e t d 'un e m p l o i fac i l e . F l a c o n , 13 fr . e t 6 fr. 

G U E S Q U I N , P h a r m a c i e n - C h i m i s t e 
112, Rue du Cherche-Midi, PARIS 

O N E X P É D I E C O N T R E M A N D A T - P O S T S 

Détail : Chez G U Y O N , P a r f u m e u r 
5 , R u e d u Q u a t r e - S e p t e m b r e , P a r i s 

Plus de Rides! 
J Plus de Taches <,* Rousseur! 

I P L U S °!LMESCIUB! i 
; S U C C È S S A J i S J P R È C É D E N T 

| L e L A I T d e l a . R O S E E , p r é s e r v a t i f s r m e e r a i n c o n t r e 
l e a r i d e s , s a n s a u c u n d a n g e r , d o n n e a u x é l é g a n t e s 

i l a b e a u t é d e M a r i ó n D e f o r m e I — C e t t e m e r - ^ r ^ , . . 
i\ v e i l l e u s e c o m p o s i t i o n f a i t d i s p a r a î t r e — . m i'.im 
'f l e s t a c h e s d e R a i _ » s s e u « 

L e L A I T d e l a R O S E E 
i r e c o m m a n d e s p é c i a l e m e 
| a u x M a r e s d e f a m i l l e 
j d a n s l ' a f f e c t i o n d u 

M a s q u e . 

EN VENTE 

112, Rua Cherche-Midi ' 

Chez M . G U E S Q U I N j 
P h a r m a c i e n - C h i m i s t e : 

L S FLACON : V I N G - T F R a N C S 
B i p ô d i t i o P franco c o n t r e m a n d a t - p o s t e a v e c N o t i c e . 

Détail : Chez G U Y O N , P a r / m n e u r 
5 , R u e d u Q u a t r e . S e p t e m b r e , P a r i s 

N E V R A L G I E S 

P i l u l e s d u D r M o u s s e t t e 

L e s P i l u l e s M o u s s e t t e , à l ' a c o n i t i n e e t au q u i n i u m , c a l m e n t ou g u é r i s s e n t la 
Migraine, l a Scintique e t l e s Névralgies l o s p l u s r e h e l l e s . 

« L ' a c t i o n s é d a t i v e q u e c e s P i l u l e s e x e r c e n t s u r l ' a p p a r e i l c i r c u l a t o i r e s a n g u i n , p a r 
« l ' i n t e r m é d i a i r e d e s n e r f s v a s o - m o t e u r s , i n d i q u e l e u r e m p l o i d a n s l e s Névralgies 
« du trijumeau, l e s Névralgies congestives, l e s affections Rhumatismales doulou-
« r e u s e s e t inflammatoires. » 

« L ' a c o n i t i n e p r o d u i t d e s e f f e t s m e r v e i l l e u x d a n s l e t r a i t e m e n t d o s Névralgies faciales, 
à la c o n d i t i o n q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s s y m p t o m a t i q u e s d u n e t u m e u r i n t r a c r à n i e n n c , a l o r s 
m ê m e qu 'e l l e s a u r a i e n t r é s i s t é à d ' a u t r e s m é d i c a m e n t s . » ^otiélé d» Bialngie, siiance ¿1128 friritr ( S S I I ) . 

D o s e : P r e n d r e d e 3 à 6 p i l u l e s d a n s l e s 24 h e u r e s . 
Exiger les V é r i t a b l e s P i l u l e s M o u s s e t t e rte c h e z C L I N e t C*, P a r i s . 

S i r o p & P â t e d e B e r t h é 

Pharmacien, Lauréat des Hôpitaux de Paris. 

« L a Codéine pure dit l e p r o f e s s e u r G u b l e r (Commentaires thérapeutiques dt 
« Codex, p. 587; d o i t ê t r e p r e s c r i t e a u x p e r s o n n e s q u i s u p p o r t e n t m a l l ' o p i u m , aux 
« e n f a n t s , a u x f e m m e s , a u x v i e i l l a r d s e t a u x s u j e t s m e n a c é s d e c o n g e s t i o n s c é r é b r a l e s , a 

L e S i r o p e t la P â t e B e r t h é à la Codéine pure p o s s è d e n t u n e e f f i c a c i t é i n c o n 
t e s t a b l e d a n s l e s c a s d e R h u m e s , B r o n c h i t e s , C a t a r r h e , A s t h m e , M a u x d e G o r g e , 
I n s o m n i e s , T o u x n e r v e u s e et f a t i g a n t e d e s M a l a d i e s d e P o i t r i n e e t p o u r c a l m e r les 
I r r i t a t i o n s d o t o u t e n a t u r e . 

L e s p e r s o n n e s q u i f o u t u s a g e de S i r o p o u de P â t e B e r t h é o n t u n s o m m e i l ca lme , 
et r é p a r a t e u r j a m a i s s u i v i n i de l o u r d e u r d e t è t e , n i de p e r t e d ' a p p é t i t n i de c o n s t i p a t i o n . 

P r e s c r i r e e t b i e n s p é c i f i e r S i r o p o u P â t e B e r t h é et comme garantie e x i g e r la 
S i g n a t u r e B e r t h é et l e T i m b r e b l e u de l ' E t a t f r a n ç a i s . 

P a r i s , c h e z C L I N & C i a , 1 4 , r u e R a c i n e , p r é s l a F a c u l t é d e M é d e c i n e , P a r i s 
Et par l'entremise, des Pharmacies de France et de l'Etranger. 
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BFF»T «HT C I O U K U A»«*i»i» U R Mm T № 

ANNA» I M « M ET RORONTTE*, 

» « « R F N » M M A N * * pgrtz A A L LONDRA*. 

J 4 . GUINARD .# C 
8, inermi M L ' O F Ì & A . , I 

(JIM /"«e» tU Im. r t t de tichtlU) 

S P E C T A C L E S D E LA S E M A I N E 

8 OIO THÉAT-FRANÇAIS LES CORBEAUX. 
8 OLO ODÊON. — CHARLES VI I . 
7 0[0 P O R T E - S T - M A R T I N . — MICHEL STRO-

GOFF. 
8 1]2 CHATBLET. — MADAME THÉRÈSE. 
8 0|0 GAITÉ. — LA TOUR DE NESLE. 
8 1 \ 4 GYMNASE. — HÉLOISE PARANQUET. 
8 11* PALAIS-ROYAL.— LA BREBIS ÉGARÉE. 
8 OJO AMBIGU. — CARTOUCHE. 
8 3[4 NATIONS. — VICOMTESSE ALICE. 
8 1|2 RENAISSANCE. — MME LE DIABLE. 
7 1 \ 2 FOLIES-DRAMATIQUES. — LA FILLE 

DE MME ANGOT. 
8 0^0 BOUFFES. — LA MASCOTTE. 
8 0[0 VARIÉTÉS. — LILI. 
8 0\0 VAUDEVILLE. — TÊTE DE LINOTE. 
8 ORP FOLIES BERGÈRE. — TOUS LES SOIRS. 
8 1X4 COMÉDIE-PARISIENNE.— RELÂCHE. 
8 OIO CLUNY. — PREMIÈRE FRAÎCHEUR. LES 

SCEPTIQUES. 
MUSÉE GRÊVIN . — D e l l h. l \ 2 DU MATIN 

à 11 h. 1 \ 2 DU SOIR. LE CADAVRE DU PECQ. 
8 1|2 CIRQUE D'ÉTÉ.—EXERCICES ÉQUESTRES 
8 l \ 2 HIPPODROME, — TOUS LES SOIRS. 

JEUDIS, DIMANCHES ; FÊTES à 3 h. 
JARDIN D'ACCLIMATATION. — CONCERTS 

JEUDIS ET DIMANCHES. — LES GALIBIS. 

N U T R J C I N E M O R I D E 
A L I U R I L T * T I N № * R N D / > R R ' 1 . 

FR. franco de fort et d'Emballage. 
GLACE FORTE, cadre Or fia 1"32 SUR Q'U 
CASSE GARANTIE LEVENS, 9, r.de l'Échelle, fini. 
ILIMB it Ualiauce foudee u Uli ( F A B R I Q U A 

2 0 RÉCOMPENSES DONT 5 LÉDILUIS I'LL 

ALCOOL DE MENTHE 

BIEN SUPÉRIEUR À TOUS LES PRODUITS SIMILAIRES, 
S O N R I R A I N CENTRA L U INDIGESTION», 

MAUX D'ASTOMAC, DE CŒUR, DE AERFI, D * TÉTA; 

EXCELLENT autai PEUR U TOILETTE AT JEE DAATA. 

F A I H I O U C I L Y O H , AAARA A'HARAWAVLMA, • 
• U I L M À » A U I , R U B M W , U . 

DAAA L«A «RLNALPALAA TLALANAE ém PKARAAAAAVE, 
B A A I — L A , PARTAATARLE A4 RATNARTAA FLAAA. 

SE I Ê F I E I D U MTATJMS 

L A B O U R B O U L E 
M • B Î U U TBUNITIT uciisTmum 

CALERTERA» udàqurn, H-emrbenatéé, artmuttUé 
( M mlUif. L I N U U U «• U M I AU MUET 

Xttt -*—r T R A M * TRAI» VARREA «*R ]AAR AVANT M 
BRADANT LEA RAPAA. 

REG/#NER« LE» ENF»NT* DÉBILE» al LES personne» 
UNAIBLLEA. INMFT, Lymphniisyne, Affections de la 
veau et des voies respiratoires, Fièvres intermit
tentes. EMPLOI usuel en BOISSON ET EN G»RG»RLSMES 
CONTRE les Bronchites ET Angines; EN BOISSON ET LO
TIONS pour les dartres léoérei.gtrçwes et routeurs. 

A V COLS tMAHCHETTES EN FAFIEH MOULFI' 
FJÄ S ET ,= N PAPIER RECOUVERT tip. TOILE ! 

I Linge elegant, solide, commode pour TONA 
P R I X VU BL.ANCIUSSAÛK 

PAR LA PORTE, ^0 t, en SAS PAR UOESOI LE. 

ENVOI FRANCO PAR che.tnin de FSR EN FRANCE À PARTIR DP. 2 5 fr. 

Envoi gratu i t et feo de splendirie Catalogue illustré 

M°"GRAY. E.MEÏAC", S", 43 :B
J DES CAPUCINES, PARIS| 

^ V " » , , 0 F j PARFUMERIE M LÀ • EGH MU 

67, ri:c ™ P, ouer.ee, Parts 

C R È M E A D O U C I S S A N T E 
POUR LB TEINT 

TAIT DISPARAÎTRE LES ROUGEURS ET LES 
RUGOSITÉS de L.I PEAU. LE POT, J FR. 

ON OFFREGRATIS • l'Art d'élever le» 
Entants • DU DR BILOCHAHD 

\ 3 

LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE DE GOUDRON DE NORWEGE 
PEUR PRÉPARER INSTANTANÉMENT EAU, VINS, BIERES TISANES DE GÛUDRDL 

Un Flacon suffit pour se convaincre M sa auaèrieritè contra: 

AFFECTIONS CTIÏOOIPES DA LA POITRINE, DES BRONCHES ET DE LA TISSU 
ÉCOULEMENTS REBELLES, KAUDIES ÉPIDÉDIQ9ES. 

3 tr.—PARIS, RUE DE RENNES, A 0 5 , ET LES PHARMACIE*. 

PHECIEJÏ PDUB LES JFALADES ET MÉNAGE 

S ITDAILLES D'E, * GRANDS DIPLÔMES D'HONNEUR. 
T P "Y" T X7 "D ^e fao~simîle de 
ÌLIA.XLRX!J±\ la signature 

EI* BUCHE BLECK 

SE YESB CHEZ LES É^CIERS PHARUiClENS 

A L C O O L D E M E N T H E E A U D E M É L I S S E 

D E S B É N É D I C T I N S 
D E L A B B 4 Ï E D E F É C A M P 

El ix i r exqu i s , d iges t i f gouvsra in 

La mei l l eur des dent i fr ices 

Indispensable pour la to i l e t t e 

PRODUIT SOUVERAIN CONTEE 

Apoplex i e , para lys ie , vapeurs 

E b l o u i s a e m e n t s , m i g r a i n e s , mal de mer , e tc . , e tc . 

D I S T I L L E R I E D E LA B É N É D I C T I N E D E L'A LIBA J E D E E É C A U I P 

MAISON A PARIS :76, BOULEVARD HAUSSMANN-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S P É C I A L I T É D E M A C H I N E S A V A P E U R 4 - F I X E S E T L O C O M O B I L E S 

% M A C H I N E H O R I Z O N T A L E M A C H I N E V E R T I C A L E D E I A SO C H E V A U X M A C H I N E H O R I Z O N T A L E 

M a i s o n J . H E R M A N K " L A G H A P E L L E -

J . B O U L E T e t G i e , S u c c e s s e u r s , I n g é n i e u r s - M é c a n i c i e n s § 

* 1 4 4 . f a u b o u r g P o l x M m n i i ' r e . P A R I S 

a * * * » * i a i f r i a i c r H i - n é n e , M M « i n i a a y p r m l i u a f e , 

d e l à i , 0 0 0 E x e m p l a i r e s , E c r i t u r e , P l a n s , D e s a l a s , U S u s l q u a , s i c . 

t r a c é s s u r p a p i e r c o m m e à l ' o r d i n a i r e . — P r i x s e l o n f o r m a t . — - 8 g r a n d e u r s . 

I M P R I M E R I E * C A R A C T E R E S n o * 
C o n t e n u e d a n i u n e jolie boite à causes .—680 lettres, chiffres; accessoires et i n s t r u c t i o n Vn 

E x p é r i e n c e s p u b l i q u e » Chez 1 « a ï e u l I n v e n t e u r 

P A U L A B A T , 1 2 6 . R U E D ' A S Q U S U R m a - u o P A R I S 

imaeii i u Prttptett tt Bpéetautu contre 1S e. pow l'tfrm*cÀùtimtut. 
K x p M I t l a a * c e n t r a r « M h a « r * « • > • > * * a a a a d a t - p a s ^ e J a l a l S , l a , i « n u 4 a . 

hrEOHi^snao nationale 

d e 1 G , 6 0 0 f f . 

MÊÎilLLld'OH.rte. 

A P É R I T I F & F O R T I F I A N T 

Pivoun au sang les globufoi rouges qui en font 

la richesse et II forca. 

C R O I S S A N C E S D I F F I C I L E S , 

S A N G P A U V R E , A N É M I E , 

I Y M P H A T I S M E , S C R O F U L E S , E T C . 

PARIS, 22 t IB, RUE DROUOT. KT LES PHARMACIES 

A L T C O M P T A N T 

B O U R S E I I I I I O C T O I I H t : 

FONDS PUBLICS 

11|0 

1010 a m o r . i s s a b l e . 

U | ! G|0 

S3|û 

kcque de France 
- i)<- Pari* 

'nmriiuir i l ' F . & c u t i i p l e 

Credit Foncier 
- lyonnais 
- Mobilier 

f.r?dUinimstr. cl cfcmmere 
Ce A l g é r i e n n e 

Cieilil A l t ; > ' r i a i 

C-̂ dil de Kranre 
Crnlil de Pans 
Ut franco-algérienne 
Btpôis el compl. courants.. 
Société G é n é r a l e -

Binaue d'Kscompie 
Banque Franco-F.gvpUeuue • 
Battit uaùonaU' 
Banque Parisienne 
B u^ue m a r i t i m e 

L.'. algérien 
ÎS1 • 

LlOQ 

i s i . . 
Scrd 

Organs 
f l i t i l 

Gajii'brjs 
Cíe Parisienne).. 

Traila liant que 
* «y^eries Marilimes. 
' Hures à Pans 
Panama 

Suez actions) 
— Deiéfialions 
— Socieié c ivi le . . . 

M e s r a p h e 

I autrichien 
^ pie unifié 
Miro 5 (lili 
8 ogrois 
1 r ä 0(0 

Clique ottomane 

S2 10 

83 0 0 

111 25 

0Î5 50 
1» 

Lombarda 
Banque I . R . P . Pa> s-Autrich. 
Mobilier es annoi Jouiss-Dce. 
Chemins âutrtc lens 
Saragosse 
Nor*! ü'F.BÍ'agne 
Andalous 
Foncier autrichien 

'6 S 50 
522 25 
740 . 
553 
¿63 . 
200 . 
3 40 50 
350 . . 
711 ?ii 
653 50 
587 SO 
6 3 7 30 
375 . . 
5110 . . 
4S5 . . 
573 . . 

1760 . . 
IC7 . I . . 

2250 . . 
1045 . . 

330 , . 
815 . . 

1670 . . 
1600 50 

s e o . 
733 75 
77: 
585 M 

S680 
1Î70 
•20'.)9 

V,ä 
S3 

311 . . 
89 . . 
7 3 50 

. l ì l'I 
755 

SEINE ET VILLE 
D B r A A T B M B m D B LA. SBIHB 

1855 60 3 0)0 
65 
69 
71 

75 
76 

4 0(0.. 
3 0|0.. 
3 Ol»., 

4 0]0.. 
4 0(0.. 

Bons de liquidation. 
Ville de Marseille. 

V A L E U R S F R A N Ç A I S E S 
O B L I G A T I O N S 

Foncièru» 500 4 0]O . . . . 
_ 100 4 0|0 
_ 500 3 0|0 

79 3 0]0 3=0 p 
79 3 0l0 1 p 

Communales 500 4 (1(0.. 
— 70 3 0|0 « 0 p . , 

— 79 3 0|0 » . p . . . . 
Alais au Rhône 
Rône-Gueilma 
Est algérien 
Est 3 0T0 
Lyon fusion 3 0\0 

— 66 3 0 | 0 . . . 
Vic. or Emmanuel 
Midi 3 0)0 
Kard 3 0|0 
Orléans 3 "|0 
Ouest 3 0|0 
Tramways Nord. 

S u d 
Omnibus 5 0(0 
Voitures 5 0(û 

Cic Transatlantique 
l i t s Militaires- , 
Voilures 5 0(O 
Mess.ïfrerïes , 
Omnibus 
Fives L i l l e . . . . — « 
Librairie Catholique . ••• 

320 
547 
5)5 
755 

-iîs 
600 
600 
79 o 

501 50 
522 . . 
400 S> 
393 55 
.75 . . 
519 . . 
518 . . 
529 . 
363 50 

ÍI2 50 
110 
145 . . 
43 0 . . 
442 . . 
507 . . 
430 . . 
443 . 

78 
343 
31 8 . . 
3 C O . . 

308 . . 
309 S0 
386 . . 
3 f i 8 . . 
370 50 
369 . . 
371 
1511 50 

878 7b 

51S 
515 

477. . . 
5 7 5 . . . 
5 1 5 . . . 
5 Í 5 . . . 
517 . . 
450. . 

Hüile leíale 
S E I L I l U T H E I T l i n 

B r a r a t é a 
tu I r d c u u M TOJllt 

h I I № 1 1 1 1 

P a a r u s o a p l i r 
U o i f l « r i t r i g e n e r a r 

1* eherelore, 
• t a j i c b n 1* ( l i t i 

et la 
d i c o l o r » , t i p a . 

a t t u i . D k K T ! 

a i u t a d t T O p i r i , 4 7 

Mémt Malm* 

C é l È h r e P o n ö r t 

M i t t e l S i a D E I 

M A L A D I E S d e s E N F A N T S 

S I R O P 

d e R A I F O R T I O D E 

DE GR1MAUI.T et. Cie, pharmac 
p l u s a c t i f q u e l e s i r o p a n t i s c o r -

b u ù q u e . e x c i t e l ' a p p é t i t , f a i t 
f o n d r e l e s g l a n d e s , c o m b a t 
p â l e u r e t m o l l e s s e d e s 
c h a i r s , g u é r i t l e s g o u r m e s , 
c r o û t e s d e l a i t , é r u p t i o n s 
d e l à p e a u . D é p u r a t i f p a r e x 

c e l l e n c e . 

" a r i s , p h a r m a c i e , 9 , r u e V i * 

v i n o e t , t o u s l e s p h a r m a c i e n s . 

A L A V A L , P h a r m a c i e s C h o u a n -

n i è r e G a l e r c a u x 

P a r i s . Imprimer ie L a r g t j i e b , 

11, rue du D e l t a . 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

E X C U R S I O N S 

SUR LES 

C O T E S D E N O R M A N D I E 

E T E N B R E T A G N E 

b i l l e t s d ' a l l e r e t r e t o u r , valables 
pendant un m o i s . 

l o r i tinéraire — I r a classe 5 0 fr. 2 a classe 
3 8 fr. — Paris . — Rouen. — Le Havre . 
— Fècamp. — Saint-Valéry. — Dieppe. — 
Arques. — Forges-les-Eaux. — Gisors. — 
Par is . 

2 « i t inéraire — I r a cl. G O fr., 2 e cl. 4 5 
fr. — Par i s . — Rouen. — Dieppe.—Saint-
Valery. — Fécamp. — Le Havre. — Hc/n-
fleur ou Trouville-Deauville. — Caen. — 
Paris . 

3° i t inéraire — I r e cl. 8 0 fr., 2 » ci. 6 5 
fr. — Par is . — Rouen. — Dieppe. — St-
Valery. — Fécamp. — Le Havre . — Hon
neur ou Trouville. — Cherbourg. — Caen. 
— Par is . 
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562 LA SCIENCE POPULAIEE 

Le №15 cent. — 1 An, lOfr. B U R E A U X : 55, Rue Montmartre 
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De l'Empoisonnement 
DES BALLES D E FUSIL A TIR RAPIDE S E 

CHARGEANT PAR LA CULASSE 

Nous avons traversé, il y a douze 
ans, deux périodes de guerre terri-
hles, îa guerre étrangère et la guerre 
civile. Dès les premiers combats, des 
bruits sinistres se sont répandus et 
propagés : « Les prussiens empoi
sonnent leurs balles ! » Des blessures 
sans gravité apparente, ayant seu
lement atteint légèrement nos sol
dats dans les parties les moins essen
tielles à Péconomie vitaie devenaient 
inguérissables; des accidents inatten
dus se présentaient à chaque instant, 
des suppurations d'une nature nou
velle et imprévue, des taches à la peau 
absolument pareilles à celles qui ac
compagnent les empoisonnements. 
Quelques-uns attribuaient à d'ancien^ 
nés maladies ces phénomènes mor-
bifiques; d'autres en trouvaient l'ex
plication dans l'abus de l'alcoolisme; 
le plus grand nombre pensait que la 
férocité qui pousse les hommes à se 
faire la guerre avait vu son triomphe 
dans une application nouvelle des 
substances vénéneuses et que l 'enne
mi trempait ses balles dans un poi
son mortel avant de s'en servir. Or, 
ces morts inattendues avaient lieu 
dans les deux camps ; les anomalies 
qui étonnaient les chirurgiens fran
çais, étaient en même temps signa
lées pa r l e s médecins allemands. L'es 

savants et les hommes de l'art, inter
rogés, secouaient la tête et n'osaient 
se prononcer dans une cause où 
l 'honneur de l 'humanité était enjeu . 
Chaque jour cependant, des blessu
res, autrefois considérées comme 
faciles à guérir, entraînaient presque 
toujours la mort du patient ; les am
putations pratiquées dans les deux 
camps aboutissaient, dans la plupart 
des cas, à la mort de l 'opéré. 

Quand la guerre contre la Prusse 
fut terminée et que les dissensions 
chiles mirent les armes aux mains 
des citoyens, nous fûmes effrayés 
d'entendre dans les deux camps les 
mêmes accusations se formuler. Il 
nous fut donné personnellement de 
constater que des blessures qui sem
blaient légères et presque sans im
portance, étaient suivies de près par 
la mort. Un vieux chirurgien, prati
cien habile, déclara brutalement 
devant nous que des blessés mou
raient empoisonnés par l'acide prus-
sique Dès lors il appliqua constam
ment le contre-poison ; il lava les 
plaies de ses malades avec une dis
solution d'ammoniaque dans de l 'eau 
et de nombreuses guérisons, des opé • 
rations couronnées de succès, vin
rent donner raison à son diagnostic. 

Douze années se sont écoulées 
depuis ces périodes terribles de notre 
histoire, et il n'est personne qui n'ait 
été profondément étonné de rencon
trer si peu d'estropiés, boîleux et 
manchots, après les combats les plus 
sanglants des temps modernes, après 
surtout une guerre à laquelle ont 
pris part non-seulement les nom
breux régiments qui composent 
noire armée, mais encore la nation 
entière. Faut il donc définitivement 
conclure que les nations civilisées 
ont voulu rivaliser de férocité avec 
les cannibales qui trempent leurs 
flèches dans le curare, afin d'en ren
dre les blessures inguérissables ? 

Pour nous, convaincu que ni les 
exagérations du patriotisme, ni celles 
que peuvent suggérer les passions 
politiques, ne sauraient mettre au 
cœur des hommes une si grande 

j dose de méchanceté ; sachant d'ail
leurs que l'empoisonnement des bal
les par l'acide prussique (le seul 
que la médecine ait cru pouvoir 
diagnostiquer) ne peut se produire 
par leur immersion dans ce liquide; 
que ce poison est rapidement détruit 
par la triple action de l'air, de l'hu
midité et de la lumière, et qus par 
conséquent les balles préparées à 
l'avance seraient vite inoffensives, 
nous nous efforçâmes de rechercher 
les raisons qui avaient pu donner 
naissance à ces bruits et à ces croyan
ces populaires, et de détermiuer le 
pourquoi de ces morts fréquentes. 

Aujourd'hui, hélas 1 nous sommes 
en mesure d'affirmer et de démon
trer que, si l'opinion publique avait 
eu tort de soupçonner un crime pré
médité, elle ne s'était pas égarée 
quant à la réalité des faits ; que, par 
suite de phénomènes insuffisam
ment observés jusqu'à ce jour, le 
terrible poison se produit lui-même, 
forcément et fatalement. Emporté 
par le projectile qui s'en imprègne, 
il s 'en va avant que la lumière, l'air 
ou l 'humidité, aient eu le temps de 
paralyser ses effets mortels, rendre 
inguérissables des blessures qui 
sans cela auraient été sans consé
quences graves. En un mot, par un 
phénomène chimique,naturel etfatal, 
les balles des fusils à tir rapide se 
chargeant par la culasse, sont em
poisonnées par l'acide prussique. 

Les fusils nouveaux, chargés d'une 
façon nouvelle, en donnant au pro
jectile une portée plus longue, et en 
multipliant le nombre des coups 
tirés dans le même laps de temps, 
ont donné lieu à des combinaisons 
et à des phénomènes nouveaux que 
la physique et la chimie constatent, 
mais que personne jusqu'à ce jour 
n'avait songé à étudier au point de 
vue de la santé des belligérants. Qui 
dit longue portée dit grande pression : 
la balle partant d'un canon de fusil, 
ne va tomber à une grande distance 
que parce que la force initiale qui 
l'a chassée est, elle même, plus con
sidérable. On peut donc conclure, 
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sans soulever d'objections, que la 
pression déterminée pa r l a déflagra
tion de la poudre dans les nouvelles 
armes à feu est beaucoup plus gran
de qu'elle ne l'était dans les ancien
nes. — Dans une arme à feu quel
conque, la poudre, en s'enflammant, 
donne naissance à un certain nom
bre de gaz différents qui se forment 
instantanément, et qui, ayant besoin 
pour se loger d'un espace énormé
ment plus grand que celui qu'occu
pait la poudre qui les a produits, 
chassent devant eux la balle qui 
s'oppose à leur distension et produi
sent derrière elle une pression énor
me. 

Or, la poudre utilisée dans nos 
armes à feu est un mélange de trois 
corps, l'azotate de potasse, connu 
sous le nom de salpêtre (Âz O 3, Ko), 
de soufre et de charbon. Ces trois 
corps, au moment de la déflagration, 
s'unissent et se composent entre eux 
suivant les lois de leur affinité. Dans 
les armes de l'ancien système deux 
circonstances pouvaient concourir à 
rendre inoffensifs les corps vénéneux 
qui sont produits par ces alliances 
subites. La pression moins grande, 
était peut-être insuffisante pour les 
faire passer de l'état gazeux à l'état 
liquide ; les gaz délétères s'échap
paient à la sortie du canon, et, se 
répandant dans l 'atmosphère, deve
naient inoffensifs. Dans tous les cas, 
la charge sous forme de cartouche, 
était introduite par le haut de l 'arme 
et la parcourait tout entière avec 
frottement avant de se loger dans le 
tonnerre. Si donc la déflagration pré
cédente avait déterminé la formation 
des poisons liquides, et si les poisons 
s'étaient déposés en effervescence 
contre les parois intérieures de l'ar-
me,ils étaient absoibés par l'envelop
pe du papier de la cartouche et la 
balle n'en pouvait entraîner avec 
elle aucune partie. Ajoutez à cela 
que les coups se succédant avec 
beaucoup moins de rapidité, le poi-
SOD, s'il était produit à l'état liquide 
avait le temps, entre deux déchar
ges [consécutives, d'être altéré et 

rendu inoffensif, par l'air, l 'humidité 
ou par la lumière. Avec les armes 
nouvelles, les choses ne se passent 
pas ainsi ; la cartouche est introduite 
par la culasse ; la balle chassée par 
l'explosion, frotte seule contre les 
parois intérieures du canon et s'im
prègne forcément de tous les corps 
liquides qui ont pu s'y déposer. 

Les savants et les auteurs spéciaux 
qui se sont occupés des gaz produits 
par la déflagration de la poudre, y 
ont déjà constaté la présence de 
deux poisons violents, l'acide sulfu-
rique et le cyanogène ; comme ces 
corps sont habituellement à l'état 
gazeux, on n'a pas cru que leur nais
sance pût influer sur la santé des 
blessés, et on n'a pas réfléchi que 
la pression énorme, déterminée par 
la déflagration, pouvait les forcer à 
passer à l'état liquide. Nous signa
lons à notre tour la production d'un 
troisième poison, le plus terrible de 
tous, et qui se trouve habituellement 
à l'état liquide : c'est Vacide cyanhy-
drique ou acide prussique. 

Ce corps (représenté en équiva
lents chimiques par Ca AzH) est un 
composé de cyanogène (C 2 Àz) et 
d 'hydrogène (H) ; tous les éléments 
nécessaires à sa production sont 
contenus dans la poudre. Le cyano
gène, en effet, se produit toutes les 
fois que du carbonate et de l'azote 
libres ou à l'état naissant se trouvent 
en présence d'une base ou des car
bonates alcalins. Quand la poudre 
prend feu, le carbone se trouve à 
l'état libre; l'azote, par la décompo
sition de l'azotate de potasse ou sal
pêtre, s'y produit à l'état naissant ; 
de plus le carbone et l'azote se 
trouvent en présence d'un carbonate 
alcalin ; en effet, J'oxygène de l'acide 
azotique produit, se combinant avec 
une partie du carbone, forme de 
l'acide carbonique, et, s'ailiant avec 
la potasse restée libre, forme un car
bonate de potasse, qui est essentiel
lement alcalin. 

Le cyanogène ainsi formé, et dont 
la présence a d'ailleurs été constatée 
par tous les spécialistes, n 'a besoin, 

pour se convertir en acide cyanhy-
drique, que de rencontrer un équi
valent d'hydrogène. Or, le charbon 
roux, employé à la fabrication de la 
poudre, contient une certaine quan
tité d'eau qui produit cet hydrogène. 
C'est ainsi que se forme le terrible 
poison; et les blessures mortelles 
causées par les balles trouvent leur 
explication scientifique. 

Un soldat tire un coup de fusil 
Bhassepot ou Gras ; sa première 
balle n'est rien qu'un morceau de 
plomb ; elle ne peut agir sur l'éco
nomie animale que par son volume 
et sa force de projection. Mais la 
poudre, dont la déflagration l'a chas
sée, a, sous l'influence de l 'énorme 
pression exercée par les gaz qu'elle 
a produits, douné naissance à diffé
rents corps liquides, et entre autres 
à l'acide prussique, qui s'est déposée 
en efflorescsnces contre les parois 
intérieures de l 'arme. La seconde 
balle, en s'échappant avec frotte
ment contre ces parois, s ' imprègne 
de ce liquide meurtrier et va porter, 
àl 'ennemi atteint, lamort mystérieuse 
et terrible que les chirurgiens ne 
peuvent expliquer quand la blessu
re est légère. 

N'était-ce pas notre devoir de 
faire connaître la nature des engins 
qui servent à la guerre, les dangers 
nouveaux qu'entraîne le perfection
nement des armes ? Que les congrès 
pacifiques, que les réunions d'hom
mes de bon vouloir s 'emparent de 
cette révélation. Nous serons fier de 
notre initiative si nous contribuons, 
pour notre modeste part, à rendre 
impossible ces luttes barbares, en 
révélant qu'elles sont devenues des 
guerres d'empoisonneurs. 

J U L E S G-ROS 

Les lecteurs de la SCIENCE POPU

LAIRE dont l'abonnement expire ces 
jours-ci, sont priés de le renouveler 
dans le plus bref délai, s'ils ne veu
lent pas éprouver d'interruption 
dans la réception de leur journal. 
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C H R O N I Q U E D E S SCIENCES décrit l'épithélium sécréteur du rein 
des batraciens. — La nature des 

» Pour la solution salicylique, on 
dissout l'acide dans l'eau bouillante, 
à raison d'une cuillerée à bouche 
d'acide, pour 5 litres d'eau. 

» Il n'est pas nécessaire de faire 
bouillir toute l'eau, l'acide se dissol
vant parfaitement dans une quantité 
moindre : on ajoute le reste froid. Il 
faut éviter de mettre la dissolution 
en contact avec un métal. Dans une 
cave bien aérée, elle se conserve 
trois mois, autrement, il faut la re
nouveler, et pour cela, les barils 
doivent être munis d'un robinet en 
bois permettant de soutirer le liquide. 
Le beurre pétri avec celte dissolu
tion d'acide salicylique, et mis dans 
des jarres en grès, se conserce tout 
l'hiver. 

» On doit le recouvrir d'une mous
seline mouillée avec la dissolution, 
et qu'on renouvellera de temps en 
temps. Oa couvre les jarres avec du 
papier buvard saturé de glycé-

[ rine. » 

La conférence de Ilœckel. — 
Nous empruntons à noLre éminent 
Confrère la Revue Scientifique, les 
lignes suivantes : 

« Le célèbre physiologiste a fait, à 
Eisenach, au congrès des savants et 
des naturalistes allemands, une con
férence sur Daiwin, Goethe et La-
marck. Nous en donnerons prochai
nement la traduction complète ; mais 
nous pouvons, dès à présent, déta
cher cette phrase : « 11 faut, dit HOÏC-

kel, pour réparer une grande injus-
tice,placer le grand Français Lamarck 
à côté du grand Anglais Darwin et 
du grand Allemand Gœthe. Chacune 
des trois nations les plus civilisées, 
a fourni, au commencement de ce 
siècle, un génie de premier ordre, 
pour exposer le concert fondamental 
du développement monistique du 
monde. » 

A quoi servent les souscriptions ? 
— Certaines personnes naïves se fi
gurent très sérieusement qu'un jour
nal scientifique, honoré d'une sous
cription de Son Excellence M. le 

R O M M A I R E — À l 'Académie des Sc i ences . 
— L'Expos i t i on d'électricité do M u n i c h . — 

C o n s e r v a t i o n des œufs . — L a Coaférence 
de I laeke l . — A quoi servent les souscrip
t i o n s . — Opinions de deux s tra tég i s te s sur 
le t u n e l de la Manche . 

A l'Académie des Sciences. — 
M. André adresse de Lyon, des ren
seignements sur les comètes de 
1882; puis le secrétaire perpétuel 
signale une dépêche de Rio-Janeiro, 
annonçant l 'apparition d'une comète 
dont la queue a 'M) degrés de lon
gueur. —11 est ensuite question du 
prochain passage de Vénus; les 
missions envoyées en Patagonie ont, 
paraît-il, r.-çu du gouvernement le 
meilleur accueil. — U n e dépêche de 
Munich annonce le succès complet 
réalisépar M. M. Duprez, dans ses ex
périences du transport de la force.— 
On présente ensuite, à l'illustre as
semblée, l 'hydro-diapason de M. De-
charme. Cet appareil doit servir à 
utiliser les vibrations qui prennent 
naissance quand deux courants d'eau 
opposés se choquent fortement. — 
M. Bleunard propose ensuite de rem
placer, dans les piles au bichromate, 
l'acide sulfurique, par le chlorydrate 
d'ammoniaque. — M. Clérnandot 
parle de la force coë.citive d'inten
sité imprévue, que possède l'acier 
soumis à une forte pression. — 
M. Dumas prend ensuite la parole 
pour exprimer le regret de l'Aca
démie, qui vient d'être privée del 'un 
de ses membres étrangers, par la 
mort de M. Wcehler, le savant chi
miste de Gœttingue. —MM. Balbiani, 
LalTite et Froschine s'occupent du 
phylloxéra. — On mentionne une 
note de M. Amayat sur la compres-
sibilité de l'azote. — M. Wurtz dé
pose un nouveau volume d'analyse 
chimique, publié par le. Laboratoire 
municipal, et M. de Candolle, un ou
vrage sur l'Origine des plantes cul
tivées. — M. Prillieux parle ensuite 
du Peronospora ; le Catalogue de la 
collection des météorites du muséum 
d'histoire naturelle de Paris est dé
posé sur le bureau. — M Bouillaud 

mouvements vibratoires qui accom
pagnent la propagation de la flamme, 
dans les mélanges gazeux explosifs, 
est étudiée par MM. Mallard et Le 
Chatelier. 

L1 Exposition d'électricitéde Mu
nich. — Cette exposition, de laquelle 
nous avons déjà parlé il y a quelque 
temps, a été ouverte le 16 septem
bre, sous la présidence du duc Char
les-Théodore de Bavière. 

Dans la composition des comités, 
et parmi les exposants, on rencontre 
naturellement beaucoup d'Alle
mands, mais, en revanche, peu 
d'Anglais et de Français. Cepen
dant, nous devons citer les expo
sitions de la Compagnie des che
mins de fer du Nord, et celle de 
la Société de l'éclairage Edison, qui 
sont magnifiques. Nous reparlerons 
plusieurs fois encore de cette expo
sition internationale qui, si elle n'of
fre pas beaucoup de nouveautés, 
n 'en sera pas moins des plus inté
ressantes. 

Conservation des œufs. — Quel 
moyen n'a-t-on pas essayé jusqu'à 
ce jour pour conserver les œufs 
frais? Certes, bien des procédés ont 
été mis en pratique, et nous n'avons 
pas encore entendu dire qu'une seule 
de ces nombreuses méluodes ait 
donné des résultats absolument 
satisfaisants. 

Voici maintenant, d'après le Scien-
tific American, un moyen qui, 
paraît-il, donne les meilleurs résul
tats: 

« On met les œufs dans un barn\ 
et on les recouvre d'une di.-solution 
froide d'acide salicylique. On main
tient le tout au moyen de quelques 
petites planches flottant sur le liqui
de, et que l'on recouvre d'un linge, 
pour empêcher la pousssière de pé
nétrer. 

» Ainsi préparés, les œufs se 
conservent fort longtemps, mais il 
faut s'en servir dès qu'on les retire 
du baril. 
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Ministre de l'instruction publ ique 
doit avoir un but unique, celui de 
répandre à profusion l'instruction 
de tous côtés, et surtout au milieu 
des classes ouvrières qui, hélas, sont 
tropsouventprivées de sesnombreux 
bienfaits. 

Eh bien, mes amis, détrompez-
vous: la souscription — même mi
nistérielle, n'enlève pas, paraît-il, 
l'amour de la réclame, et si vous 
conservez encore l 'ombre d'un doute 
à cet égard, lisez les quelques lignes 
suivantes, extraites d'une publication 
scientifique subventionnée. 

«Les habitants de la maisonn° 228, 

» M. le docteur Moser qui habite 
la maison où se passait ce drame, 
ayant constaté un réel cas de rage, 
a cautérisé le blessé avec un crayon-
feu immédiatement allumé; c'est le 
système reconnu le plus stlr, et, on 
peut le dire, qui conjure tout dan
ger. » 

Nous serions curieux de savoir 
m aintenant si l'invt nteur du crayon-

feu sera, lui aussi, honoré d'une 
souscription? il nous semble bien 
q u e : Lorsqu'on prend de la sous
cription, on n'en saurait trop 
prendre. 

asphyxiant; soupapes pour l'inon
der) . 

Mais qu'est-ce qui prouve, ajoute 
le généralissime, que l'on ferait 
usage de ces trois moyens de des
truction? 

Et pour prouver qu'on ne peut 
compter sur une démolition instan
tanée, quand le moment serait venu, 
le malin duc cite l 'exemple des 
Français qui, jadis, o u b l i è r e n t 
de faire sauter le tunnel des Vosges, 
quand les Prussiens se présentèrent 
pour le franchir. 

Il faut le reconnaître, ce n'est pas 
contre nous, bien entendu, que le 

S A N X A Y ( V I E N N E ) 

du boulevard de la Villette, ont été 
mis en émoi hier matin par les hur
lements plaintifs d'un chien qui, en
tré dans la cour de cette maison, se 
jetait contre h s murs avec des mou
vements désordonnés. La porte de 
la cave se trouvant ouverte, le chien 
s'y réfugia et alla se blottir dans un 
coin obscur. Un ouvrier de M. G., 
négociant du quartier, venait d'être 
mordu à la main, et sans provo
cation, par ce chien qui lui appar
tenait. 

» Craignant des accidents rabi-
ques, l'ouvrier se fit cautériser avec 
de l'ammoniaque chez un pharma
cien, avant d'aller assommer son 
chien. 

Opinion de deux\siraiégisles sur 
le tunnel de la Manche. — Le Times 
de vendredi soir nous apprend que 
le duc de Cambridge, généralissime 
de l 'armée anglaise, a expliqué dans 
son remarquable rapport, que la 
création d'une forteresse de pre
mier rang, pour défendre le tunnel 
delà Manche nécessiterait: 

1° Une dépense de 80 à 100 mil
lions defrancs; 

2° Une garnison de 6 à 7 mille 
hommes; 

3° La création de moyens rapides 
pour détruire le tunnel en cas d'in
vasion (mines pour le faire sauter ; 
réservoirs pour le remplir de gaz 

vainqueur de l'Egypte, et M. de Cam
bridge prennent leurs mesures, mais 
bien contre l'Allemagne, dans le cas 
où celle-ci désirerait encore reculer 
ses frontières. 

Espérons que ce désir ne devien
dra jamais une réalité, mais si, mal
gré tout, le fait se produisait, il 
n 'aurait servi à rien d'empêcher le 
percement du tunnel de la Tamise. 

A . B R D N E T . 

S A N X A Y (Vienne) 

Le R. P . de la Croix, de l 'ordre 
des Jésuites, auquel nous devons 
l'Hypogée martgrium de Poitiers 
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les recherches du vieux Poitiers au 
confluent de la Vienne et du Clain, 
à Cenon, vient de découvrir à 
Sanxay, près Poitiers, une véritable 
ville gallo-romaine, station thermale 
garantie par les petites montagnes 
qui protègent Sanxay. Cette ville 
renferme un temple de 70 mètres 
de façade sur 114 de longueur, l 'é
tablissement thermal, qui couvre 
deux hectares, possède encore ses 
piscines, ses hypocanstes, ses ca
naux, ses dallages, etc.; un théâtre 
vient compléter celte ex-ville de 
plaisir, il a 90 mètres de large et 
peut contenir 20,000 personnes. 

Enfin, environ 10 hectares de 
constructions, donnent une idée as
sez exacte de l ' importance de ces 
lieux de réunion édifiés par les 
Romains, afin d'assimiler plus faci
lement les populations conquises en 
les faisant jouir d'abord de la civili
sation importée par les conqué
rants. 

Nous reviendrons prochainement 
sur cette découverte qui nous en
richit d'un petit Pompéï de Poitiers. 
Qu'il nous suffise, pour aujourd'hui, 
de remercier ce savant belge, le 
R. P. de la Croix de la Kuheye, de 
la ville qu'il vient de nous gratifier, 
et n'oublions pas qu'il a dépensé 
dans ces fouilles tout son avoir. 

Nous sommes conva ;ncu que 
l'Etat lui viendra en aide et le 
mettra à même de continuer, au 
profit de tous, ses travaux d'archéo
logue. 

J E A N FOTJRNAGK. 

CHRONIQUE AÉROSTATIQUE 

L ' A S C E N S I O N D U M A R I E T T E - P A C H A 

Le dimanche 8 octobre a eu lieu 
une nouvelle ascension du ballon le 
Mariette-Pacha; cette ascension, qui 
devait avoir lieu primitivement le 
1er, avait été remise au 8 afin que 
tous les appareils fussent prêts. 

Aussi le 8 le gonflement commen

çait-il de bonne heure, et à 2 heu
res 1[2, l'on put exécuter la pre
mière ascension, dans laquelle devait 
être expérimentés les.appareils pho
tographiques de M. Triboulet ; ces 
appareils furent mis en fonction au 
moyen d'un système de déelanche-
ment électrique dû à M., Leguay. 
Après cette expérience, ' M. W. de 
Fonvielle fit une intéressante con
férence, pendant laquelle M. Lair 
AL une nouvelle ascension captive 
à 240 mètres, et ayant amarré à la 
nacelle l i n téléphone, mis à la dis
position de l'Académie d'aérostation 
par M. Larligue, il put causer avec 
quelques-unes des personnes res
tées à terre. 

Enfin le ballon est ramené à terre, 
mais à ses nombreux balancements, 
on devine qu'il est impatient de s'é
lancer dans les airs. Lâchez tout li ! ! 
aussitôt le ballon, que rien ne retient 
plus à terre, s'élève lentement, m'em-
portant, ainsi que M. i . Bloch, qui 
faisait sa première ascension; il est 
4 h. 45. 

4 h. 50. — Nous sommes à 500 
mètres,, le vent est S 1[4 S 0 , nous 
voyons toujours le public qui nous 
salue. 

4 h. 55. — 600 mètres ; M. Bloch 
en voulant accrocher son thermo
mètre le laisse tomber, nous le 
voyons tournoyer dans l'espace, il a 
dû atterrir non loin du Collège de 
France ; nous apercevons M. Duruof, 
il monte très vite. Nous sommes au-
dessus de l'église des Bernardins, 
nous allons traverser la Seine. 

5 heures. — 630 mètres. Nous 
passons derrière Notre-Dame, sur 
les tours de laquelle nous aperce
vons un grand nombre de personnes 
qui agitent leurs mouchoirs, nous 
descendons un peu ; la Seine est 
traversée, nous voyons très bien 
l'Hôtel-de-Ville, je montre à Bloch 
l'endroit où atterrit, il y a 3 ans, le 
ballon que montait M. Triboulet ; 
dans cette ascension, le ballon avait 
effleuré les tours Notre-Dame, si 
Quasimodo s'y fut trouvé, il eut pu 
saisir le guide-rope, et le faire des

cendre sur la terrasse, mais n'ayant 
pu avoir l 'appui de ce personnage 
légendaire, force lui fut de continuer 
sa route, et il vint atterrir sur la 
berge de la Seine ! 

Le ballon marche toujours, nous 
traversons les grands boulevards, 
le canal St-Martin ; nous voyons l'en
droit d'où est parti Duruof, il y a 
beaucoup de monde. 

5 h. 05. — Nous sommes au-des
sus des Buttes-Chaumont ; l'aérostat, 
après avoir monté à 700 mètres, est 
redescendu à 400, l'air est frais, le 
ballon de Duruof monte toujours ; 
nous traversons les abattoirs. 

5 l i . 15—Nous entendons un grand 
nombre de coups de sifflets ; ce sont 
les nombreux trains de chemins de 
fer du Nord, de l'E-jt et de Ceinture, 
le ballon fait un mouvement giratoi
re de gauche à droite, nous ne tar
dons pas à dépasser le fort d'Auber-
villiers ; le panorama est, à ce 
moment, magnifique, nous voyons 
'dans le lointain la Seine serpentant 
et dont le ciel couchant se reflétant 
sur ses ondes, les rends couleur 
vermeille. Paris commence à se cou
vrir de vapeurs, au nord, quelques 
nuages s'avancent vers nous, il est 
donc certain qu'à une altitude assex 
élevée, il existe un courant contraire 
à celui qui nous emporte. 

T o u r n a coup nous entendons deux 
coups de tonnerre, nous traversons 
Aubtrvilliers ; nous voyons le bailon 
de Duruof qui descend. 

11 est 5 h. 25 nous sommes près 
de la Courneuve, à 900 mètres d'al
titude, nous entendons quelques 
coups de fusils, le ballon se met en 
descente jusqu'à 220 mètres; ayant 
jeté un peu de lest, nous remontons ; 
à 220 mètres nous entendons très 
distinctement chanter une personne 
que, d'après la voix, nous croyons 
être une demoiselle. 

A 5 h. 40 nous sommes à 600 
mètres ; Duruof est atterri, nous 
voyons les paysans accourus pour 
lui aider au dégonflement, 5 h. 50 
nouspassons au-dessus de leurs têtes; 
le gaz se dilatant, nous atteignons 
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1,000 puis 1,400 mètres, deux bons 
coups de soupape lo force à redes
cendre et je songe alors à atterrir, 
à 900 mètres nous voyons l'étoile 
polaire briller au firmament. 

A 6 b. 10 nous touchons terre 
mollement, nous sommes dans un 
champ de betteraves, les paysans 
arrivent en grand nombre et ayant 
fait maintenir le ballon captif, nous 
conduisons le Mariette-Pacha dans 
une prairie voisine ou nous le dé
gonflons tout à notre aise, nous 
étions descendus entre Goussainville 
et le Thillay à 22 kilomètres de 
Paris. 

Dans un prochain numéro je par
lerai plus longuement des curieuses 
et si intéressantes expériences faites 
avec les appareils Triboulet et qui 
avaient précédé notre départ. 

J O S E P H J A U B E R T 

NOTA. — Les personnes qui 
désireraient faire des ascensions, 
sont priées de vouloir bien s'adres
ser (par lettre) à M. Joseph Jaubert 
au journal L E S T A N D , 38, rue de 
Malte, à Paris. 

A S T R O N O M I E P O P U L A I R E 
P A R M . A U G . G A R À S S U T 

P r o f e s s e u r à l ' A s s o c i a t i o n p o l y t e c h n i q u e 

DEUXIÈME CONFÉRENCE 

CHAPITRE III 

LA T E R R E , S O N M O U V E M E N T DE T R A N S 

L A T I O N E T D E R É V O L U T I O N A N 

N U E L L E . 

(Sui te ) 

La courbe elliptique que la terre 
décrit autour du soleil forme un 
plan elliptique qu'on appelle éclip-
tique mi-terrestre et mi-céleste (et 
quelquefois Zodiaque elliptique). 11 
passe par le centre du monde (cen
tre du soleil). Or, ce plan de réclip-
tique mi-terrestre, et mi-céleste, 

ainsi que Thaïes l'avait découvert et | 
enseigné, est incliné de 2Sa2S' sur ! 
Véquateur terrestre, et aussi sur 
l'équaieur céleste. Le soleil occupe 
le foyer septentrional de l'écliptique, 
celui qui est le plus rapproché du 
pôle septentrional du monde. Le 
centre de l'écliptique en est plus 
éloigné; le foyer méridional est celui 
qui se rapproche Te plus du pôle du 
monde de ce nom. Les extrémités du 
grand axe de l'écliptique mi-terres-
Ire et mi-céleste prolongés, sont di
rigés dans leciel vers les constellations 
du cancer et du capricorne. L'extré
mité de ce grand axe, la plus rappro
chée du soleil s'appelle^('n'M/ie (près 
du soleil) ; la plus éloignée s'appelle 
aphélie (loin du soleil). Ces termes 
nouveaux ont remplacés les anciens, 
périgée et apogée (près et loin de la 
terre), qui étaient employés alors 
qu'on croyait que c'était le soleil qui 
tournait autour de la terre. Le péri
hélie est toujours situé dans l 'hémi
sphère septentrionalcéleste; l'aphélie 
dans l 'hémisphère méridional. Ces 
deux points s'appellent encore apsi
des, solstices, tropiques, colures. Les 
extrémités du petit axe de l'éclipti
que indiquent la distance moyenne 
de la terre au soleil (35 millions de 
lieues), qui est la moitié du grand 
axe. La ligne perpendiculaire au 
grand axe - de l'écliptique et qui 
passe par le centre du soleil ou du 
monde, le foyer septentrional de 
l'écliptique, s'appelle la ligne des 
equinoxes ou des nœuds terrestres. 
Les extrémités de cette ligne des 
equinoxes sont moins éloignées du 
soleil que la distance moyenne et 
que l'aphélie, et plus éloignées que 
le périhélie. Elles rencontrent l'é-
quateur céleste en deux points, l 'un 
qui est la constellation du Bélier, et 
l 'autre, la constellation do la Ba
lance. 

Le méridien quipasse par les e q u i 
noxes et les constellations du bélier et 
de la balance, est appelé colure des 
equinoxes. Le méridien perpendicu
laire au colure des equinoxes et qui 
passe par les solstices, et par les cons

tellations, du Cancer et du Capri
corne, s'appelle colure des solstices. 

L'équaieur du monde passe par 
les constellations du Bélier et de la 
Balance et par d'autres que nous 
indiquerons plus tard. 

L'écliptique céleste passe par les 
douze constellations du zodiaque ou 
les douze maisons du soleil, dont 
trois pour chacune des quatre sai
sons et qui correspondent à peu 
près aux douze mois de l 'année. 

I 

( le Bélier (21 mars) 
P R I N T E M P S . le Taureau (20 avril) 

( les Gémeaux (20 mai) 

II 

( le Cancer (22 juin) 
É T É le Lion (23 juillet) 

( la Vierge (23 août) 

III 

l la Balance (23 sep.) 
A U T O M N E . . ïe Scorpion (24 oct.) 

( le Sagitaire (23 nov.) 

IV 

( le Capricorne (22déc.) 
H I V E R . . . . le Verseau (20 jan.) 

( les Poissons (19 fév.) 

Les Romains avaient réunis les 
noms de ces douze constellations en 
ces deux vers latins : 

SUNTARIÈS, TAURUS, GEMINI, CANCER, LÉO, VIRGO. 

LIBRAQUE, SCORPIUS, ARCITENENS, CAPER, AMPHORA, 

Pisoes. 

On pourrait croire que les quatre 
saisons sont égales deux à deux, 
parceque le grand axe de l 'écliptique 
divise celui-ci en deux grandes par
ties égales. Le petit axe de l 'éclipti
que couperait à son tour chacune de 
ces deux grandes parties en deux 
parties égales, de sorte que les qua
tre parties seraient égales entre elles; 
mais ce n'est nullement le petit axe 
de l'écliptique qui coupe chaque 
moitié en deux, mais la ligne des 
noeuds ou des équinoxes, qui passe 
par un foyer, le centre du soleil et 
du monde, et qui établit ainsi deux 
petites parties, l 'automne et l'hiver, 
et deux plus grandes, le printemps 
et l'été. Nous parlons ici bien enter)-
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du, des saisons par rapport à la terre; 
par rapport au soleil ce serait, au 
contraire, le printemps et l'été 
qui seraient les petites, l 'automne et 
l'hiver, qui seraient les grandes. Ce 
sonî celles-ci qui comptent. 

Plus tard nous verrons pourquoi 
ces quatre saisons, au lieu d'être 
égales deux à deux , sont complète
ment inégales. 

Telle est l'économie 
sommaire de la situa
tion de la terre par rap
port au soleil, et si nous 
représentons, par des 
lignes droites, toutes ces 
expressions dont nous 
nous sommes servis, 
nous obtiendrons la fi
gure suivante : 

Si nous représentons 
l'Ecliptique mi-terrestre 
mi-céleste par un plan 
elliptique (zodiaque el
liptique), que rase la sur
face de la terre, au lieu 
de le prolonger, comme 
dans les dessins que l'on 
donne ordinairement , 
jusqu 'au centre de la 
terre, nous obtiendrons 
la figure suivante : 

Si c'est le mouvement 
de rotation de la terre 
sur son axe qui produit 
la succession des jours 
et des nuits, c'est le mou
vement de translation 
ou de révolution de la 
terre autour dusolei lqui 
produit les quatre sai
sons le printemps, l'été, 
l'automne, et Yhiver. 
Par conséquent l'année, de 365 
jours Ipt environ, divisés en 12 
mois, dont sept de 30 jours, et cinq 
de 31 jours de 24 heures chacun = 
365 jours. (Le jour commence à mi
nuit); les 52 semaines de sept jours 
chacune, dont un férié qui la com
mence, le dimanche pour les chré
tiens, le samedi pour les juifs, le 
vendredi pour les musulmans — 364 

jours. Les cinq ou six jours qui 
complètent l 'année de 360 jours, 
sont dits jours complémentaires ou 
épagomènes. Quand l 'année a 366 
jours, et elle n 'en a jamais plus, elle 
est ditebissextile (deux fois 6). Depuis 
l 'ordonnance de Charles IX, en 1564, 
l 'année commence le l o r janvier à 
minuit ; elle a souvent commencé 

JUPITER 

autrement. 
Le siècle est un espace de cent 

ans, le millésime de mille ans, l'ère 
l 'époque à laquelle on fait remonter 
le calcul des années. Chez les chré
tiens, l'ère commence à la naissance 
de Jésus-Christ ; les autres religions 
ont d'autres ères. 

Disons de suite que la terre em
porte toujours avec elle, non pas 

une saison à la fois, mais deux sai
sons opposées, une pour l'hémi
sphère boréal, et une autre pour 
l 'hémisphère austral: c'est ce que 
aucun cours d'astronomie ne dit 
assez expressément. 

On sait que le printemps, qui 
vient après l'hiver, est la sai
son du renouvellement de la na

ture, que l'été, qui lui 
succède, est la saison de 
la chaleur, que l'autom
ne, qui vient après l'été, 
est la saison qui procède 
de l'été et de l'hiver, entre 
lesquels elle se trouve 
placée, des récoltes, et 
qu'enfin, l'hiver est la 
saison du froid, de la 
froidure, du sommeil, 
de la mort apparente de 
la nature. 

Si, aux équinoxes, la 
terre est éclairée d'un 
pôle à l 'autre, la chaleur 
n'est pas uniforme, né
anmoins , d'un pôle à 
l ' aut re ; comme à ces 
points de l'Ecliptique, 
la terre est presque à 
une dislance m o y e n n e 

du soleil, entre la Péri
hélie et l'Aphélie,^ elle 
subit donc tout à la fois 
les deux saisons moyen
nes opposées, le prin
temps et l'automne; le 
printemps pour l'hémi
sphère boréal et austral, 
l'automne pour l'hémi
sphère opposé. Auxdeux 
points extrêmes entre les 
équinoxes, au Périhélie 
et l'Aphélie, la terre su-

deux saisons extrêmes 
opposées, l'été et Yhiver ; au Péri
hélie, l'été, pour l 'hémisphère boréal 
et l'hiver, pour l 'hémisphère austral; 
à l'Aphélie c'est le contraire. 

Au Périhélie, l 'hémisphère boréal 
a l'hiver, parce qu'il reçoit plus in
directement les rayons du soleil. 

(.4 suivre). 

bit les 
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ma des h o m m e s c i t é s à l ' i ncend ie du Bou leva rd de Cha ronne où le l i eu tenan t -co lone l FROLUEVAUX 

a succombé 

LE LIEUTENANT-COLONEL FROIDEVAUX 

2 ' l" c. Bâtard, Sergent-Major 
— Boussioux, Sergent 

b. 1- c. Blanc, Sergent Fourrier 
— Collard, Caporal 

2- b. 1- c. Fatiguet, caporal 
— Mary — 
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2-b. 1-c. Pelletier, — 
— Colas, — 
— Fontaine, — 
— Brault, — 

— Amesson, Saponr 
— Pouloin, — 
— Jallu, — 

— AvarcL, — 
— Dancy, — 

— Leconte, — 
— Robinet, — 
— Corrieras, — 

— Lefèvre, Clairon 
— Lebarbier, — 

2-b. 2' c. Lirot, Sergent 

— Guille, Caporal 
— Leraéry, Sapeur 

2- b. (V c. Loubatier, Sergent-Major 
— Labrune, Sergent 
— Bonnet, Sergent-Fourrier 
— Blanc, Caporal 
— Voiron, — 
— Ducourneau, — 

— Pierceau, — 
— Neybecker, Sapeur 
— Allègre, — 
— Lévôque, — 
— Raynaud, — 
— Charles, — 
— Vacquerel, — 

— Cherneau, — 
— Abian, — 

L ' E A U E T L E F E U 

CHAPITRE IV 

L'OCÉAN 

L'Océan. — La quantité d'eau répandue 
sur la terre . — Le lit de la mer. — Sa 
configuration. — Orographie sous-
marine. — La profondeur do l'Océan. 
— Quelques chiffres. — La tempéra
ture de la mer. — Couleur des eaux 
marines. — Encore quelques chiffres. 
— Le fond de l'Océan. — Mouvement 
des eaux. — Les vagues. — Les ma
rées : flux et reflux ; établissement du 
port. — Action de la lune et du soleil 
sur les eaux de l'Océan. — Les cou
rants . — Le gulf-stream ou courant 
du golfe. — Courant de Humbold. — 
Courants périodiques. — Leurs cau

ses. — Courants constants, 
causes. — Marais salants, 
salée. 

(Suite) 

Leurs 
L'eau 

Il y a deux sortes de courants : 
1° Les courants périodiques qui, 

selon Romme, sont dus à l'action 
des vents, des marées, des fontes de 
glacte, des pôles, etc. 

2° Les courants constants, qui 
sont les plus importants et dont 
nous allons examiner les causes. 
Voici, à ce sujet, une série d'hypo
thèses : 

1° Le degré de sature. L'on sait 
qu'à l 'équateur il se produit une 
évaporation continuelle, dont le ré
sultat immédiat est d'augmenter le 
degré de salure de la surface océ-

( -

anique. Il se produit alorsun échan
ge entre les couches plus denses de 
la surface et les couches moins den
ses du fond. De là un premier mou
vement. Mais il est une seconde 
conséquence, c'est l'établissement 
d'un courant des pôles à l 'équateur, 

2° L'appel des infiniments petits. 
Selon Maury les infiaiments petits 
qui peuplent l'océan, absorbant une 
quantité prodigieuse de matières 
minérales pour leur nourriture il 
résulte de là un nouveau mélange. 

3° Les courants venus des con
tinents. Il arrive très souvent que 
les eaux infdtrées dans le sol soient 
conduites par des terrains stratifiés 
immédiatementdans l 'océan. Pourvu 
qu'elles soient descen «es à cinq ou 
six cents mètreselles peuvent acqué
rir les 15 degrés de- chaleur du Gulf-
Stream (tig. 8). 

4° La chaleur. La chaleur est un 
mouvement. Il se pourrait donc que 
les rayons solaires communiquassent 
du mouvement à certaines couches 
d'eau marine. 

Ce ne sont là que des hypothèses, 
mais de justes hypothèses qui ne 
nécessitent pas des efforts surhu
mains du cerveau pour être compri
ses, et qui n'exigent pas quelques 
grands cataclysmes. 

Comme les grands fleuves, les 
grands courants marins se dirigent 
d'occident en orient ; le mouvement 
de rotation de la terre qui se fait 
précisément dans le même sens doit 
avoir quelque influence. 

Dans fe vaste triangle formé par 
les Açores, les Canaries et les îles du 
Cap-Vert, se trouve un amoncelle
ment considérable d'algues qui re
tardent la navigation dans ces para
ges, que l'on appelle mers des 
Sargasses. Ces eaux ne sont jamais 
agitées : onles croirait croupissantes ; 
les courants y apportent, des deux 
mondes, toutes sortes de détritus. 

Le sel marin, que les chimistes 
appellent chlorure de sodium et qui 
est d 'une si grande utilité pour l'em
ploi domestique, se recueille dans 
les eaux de la mer qui le tiennent eu 
dissolution. 

Le chlorure de sodium a trois 
sourses principales : 

1° L'eau de mer. 
2° Les mines de sel gemme. 
3° Les sources salées. 
Lapremièreest laplus importante. 

Voici généralement comment on 
opère : 

Dans les pays septentrionaux on 
fait congeler l'eau de mer et les sels 
se déposent, mais dans les pays mé
ridionaux, que le soleil échauffe suf
fisamment on a recours à l'évapora-
tion des eaux marines qui se fait 
dans d'immenses bassins préparés à 
cet effet et qu'on appelle marais-
salants. 

L'eau de mer pénètre d'abord 
dans des étiers, espèces de canaux 
quiparcourent tout le marais. Ils sont 
mis en communication par des tra-
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vaux spéciaux, avec de vastes 
rasières;bassins creusés en commun. 
C'est sur ces vasières qu'on établit 
an ou plusieurs marais-salants qu'on 
creuse à cet effet et qu'on fait com
muniquer entre eux. Ils sont com
posés de deux bassins : le premier, 
appelé cahier est assez profond et 
recueille l'eau de mer ; le second 
est composé de petits compartiments 
réguliers qui prennent tour à tour 
les noms de /ares, d'adrénomètres 
et &'œillets, selon qu'ils sont au com
mencement, au milieu, ou à la fin, 
et que l'eau est obligée de parcourir 
entièrement. Dans ce trajet, l 'eau de 
mer s'évapore peu à peu, de sorte 
qu'en arrivant dans les œillets, elle 
atteint 22 à 24 degrés de l 'aréomètre 
de Beaumé ; le sel se cristallise et 
tombe au fond. On racle les bassins 
et l'on dépose le sel en tas sur des 
Mures, plate-formes circulaires qui 
séparent entre eux les œillets. De là 
des porteuses l'accumulent en tas de 
milliers de décalitres, d'où il est ex
pédié de tous les côtés. Les ouvriers 
des marais-salants, les caludiers ou 
saulniers forment, dans la société, 
une classe tout à fait à part qui a par
tout les mêmes m.œurs, les mêmes 
coutumes, le même vocabulaire. Le 
paludier vendéen ressemble au pa
ludier méditerranéen aussi bien 
qu'au paludier breton et au paludier 
landais. 

Quand le sel est tout cristallisé 
dans des mines, il suffit d'y creuser 
des puits et des galeries souterraines. 
Mais quand les gisements ne sont 
pas assez importants, on creuse un 
puits et on y introduit de l'eau pure. 
Cette dernière dissout le sel et il suf
fit de la faire ressortir et de l'éva
porer. 

Que de merveilles n'avons-nous 
pas déjà étudiées 1 Que d'applica
tions n'avons-nous pas déjà faites de 
l'eau ! Nous sommes loin encore 
d'arriver au but. 

F. GANTJ E T A L B . L A R B A L É T R I E R . 

{A tuiere.) 

PROMENADES D'UN NATURALISTE 

AU FOND DE LA MER CHAPITRE I. 

LE F O N D D E LA MER. — SON A S P E C T , 

S E S MERVEILLES. — COMMENT Y 

P É N É T R E R . — L E S S C A P H A N D R E S . 

— HISTORIQUE. — L E S A P P A R E I L S 

P E R F E C T I O N N É S . — LES H A B I T A N T S 

D E S P R O F O N D E U R S S O U S - M A R I N E S . 

Certes, l'esprit chercheur du sa
vant trouve amplement à s'occuper 
sur la terre, les sujets ne lui man
quent pas ; mais ce n'est pas assez 
pour l'ambition humaine, le besoin 
de savoir, le désir de connaître, nous 
ont mené au-delà: c'est ainsi que 
l'astronome sonde, à l'aide d'instru
ments puissants, les mystérieuses 
régions du ciel. Le géologue quitte 
la surface de la terre pour s'enfoncer 
dans ses profondeurs. L'aéronaute 
plane au-dessus. Où donc pourrions-
nous aller encore? 

Au fond de la mer, peut-ê t re? 
Pourquoi pas ! Le fait estpossible, 

réalisable, réalisé même ; pénétrons-
y, si vous le voulez bien. 

Une foule demerveil lesnousatten
dent au milieu de ces vastes espaces ; 
sous ces voûtes gigantesques, œuvre 

j du temps et des influ ;ments petits, 
voûtes fantastiques, auxquelles s'at
tachent comme autant d'écharpes 
d'or, des plantes marines étranges, 
des lianes bizarres donnant asile à 
tout un monde nouveau. 

Quelle plume pourrait décrire ces 
sites merveilleux, quel pinceau pour
rait reproduire ces effets étranges, 
ces nuances variées, apanage exclu
sif de ces paysages sous-marins. 

Mais, direz-vous, quel voyage pé
rilleux! Pénétrer sous les flots; loin 
de la resplendissante lumière du 
jour, privé d'air, de chaleur, loin de 
toute créature humaine. 

L'homme s'est toujours fait ces 
réflexions terrible, aussi hesite-t-il 
encore aujourd'hui à descendre dans 
les mystérieuses régions du monde 
neptunien. 

On hésiterait à moins! — Mais 
pour surmonter tous ces obstacles, 
que nous faut-il donc ? 

D'anord, une respiration artifi
cielle ; puis la lumière pour nous gui
de r ; ensuite, une armure protec
tr ice; des moyens de défense contre 
les monstres innombrables qui han
tent les fonds mystérieux de ce 
gouf re, à la fois si terrible et si beau ; 
enfin, des moyens de communi
cation. 

Or, la science moderne peut nous 
donner tout cela. Les appareils per
fectionnés, actuellement en usage, 
obvient à tous ces inconvénients? 

Examinons-les rapidement, en
semble, si voulez bien, avant d'ex
plorer le fond de la mer. 

Le premier voyage sous-marin 
dont nous ayons connaissance est 
relativement récent. 

Ce fut en 1788 que Smeaton em-

I ploya àRamsgale une cloche en fonte 
i pour enlever des pierres. Elle avait 

4 pieds de long et 3 pieds de large, 
sur 4 pieds de haut. 

j Cependant, Taisnier dit avoir vu 
en 1538, deux grecs plonger à Tolède 
dansleTage, en présence de Charles-
Quint et de deux mille spectateurs, 
ils étaient dans un vaste chaudron 
renversé, suspendu à des cordes, et 

1 portant un plancher à l'intérieur. 
j Quoi qu'il en soit, il est à peu 

près admis aujourd'hui que le pre
mier voyage sous-marin sérieux, qui 
ait été fait, est due à un astronome 

1 anglais, Halles, qui descendit à en
viron 20 mètres de profondeur. Il 
se servit pour cela d 'une cloche à 
plongeur inventée par Sturmius, et 
perfectionnée par lui-même, cloche 

! qui resta longtemps en us?ge. 

I A. L A R B A L É T R I E R . 

^ (A suivre.) 

j Récréations maüráatips 
U N E COMBINAISON D ' A M O U R E U X 
Trois jeunes couples avaient passé 

la journée à folâtrer dans les bois, 
quaa i ils se virent surpris subitement 

i par la nuit, au bord d'une rivière 
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qu'il était indispensable de traverser 
pour regagner le domicile légal. 
Commenlfaire ? i ln 'yavai t là qu'une 
petite nacelle capable tout au plus 
de contenir deux personnes; pas 
de batelier, une nuit des plus obs
cures, et, pour comble de malheur, 
le démon de la jalousie s 'emparant 
de nos jeunes gens, aucun d'eux ne 
voulait souffrir que sa femme se 
trouvât sans lui avec ses deux autres 
collègues. 

Aussi, espèrent-ils que 
les algébristes de la Scien
ce populaire vont vile leur 
trouver un expédient qui 
leur permette de traverser 
Feau tous les six. 

DE M. BAIÎYLAS TIMOLÉON DE DIJON 

Un tonneau contient 500 litres de 
vin. 

On tire un litre que l'on rem
place par un déc im. 3 d 'eau; on tire 
un second litre que l'on remplace 
par une même quanlité de proto-
xyde d'hydrogène, et ainsi de suite. 
On demande quelle quantité de vin 
contiendra le tonneau, après 45 
opérations de ce genre. 

2» Les inconnues x ci. x" seront 
déterminées par les quatre équations 
suivantes : 

a* 

— av -\ 
— v'z - f 

— s'y + 
— y'x + 

b = 
v"^ 

f } 

y = 

0 
0 
0 
0 

UN PEU DE l l ' i g O 

Sachant que a - f - b est 
égal à une quantité cons
tatée K, trouver le maxi
mum du produit SIN a SIN/L 

D'UNE X I E N X K DE ST-MJIUF.L 

( M l l e C h a r l o t t e A d l i n e ) 

On a trois prés de surfa
ces s, s", s"} dans lesquels 
1 herbe est d'égale hauteur 
et croît d'un mouvement 
uniforme. 

Le premier pré a nourri 
n bœufs durant t jours, le 
second n bœufs durant 
i'jours; cela étant, on de
mande combien de bœufs 

3° Pour que l'expression soit 
maximum, il faut que x~ l (M.Ho
norât). 

4° Les trois côtés du tri
angle sont: 40,45 64,72 et 
8 7 . (M. Louvrier) 

5° Il y a 588 nonnetles 
renfermées dans 14 cartons. 

6 ° La fermière avait 295 
œufs et elle a pu donner 
une moitié d'oeufs sans en 
casser, car lorsqu'on prend 
la grande moitié d'un nom
bre impair, on en prend 
la moitié exacte plus 12. 

. ' , - - R 7 ° Le premier berger 
avait cinq moutons, et le 
second enavaitsept. (M. Sa-
batière) 

Suintions 

MM. 

juslcs : 

I . I O U V I L I . h 

le 3me 
pré pourra nourrir durant t 
jours ? 

Nous ne saurions trop engager 
nos lecteurs à chercher la solution 
de ce problème fort intéressant ; de 
plus, en nous envoyant un grand 
nombre de solutions, nous enga
gerons de nouveau notre savante 
lectrice, à nous adresser d'autres 
questions de ce genre. 

DE M. A. LEGROS A NESLES 

Deux coupes de bois sont conti
nues ; la I re est exploitée tous les 
25 ans, la 2me, tous les 30 ans. Elles 
ont été exploitées toutes deux cette 
année. Dans combien de temps ce 
fait se reproduira-t-i l? 

( V o i r l a Science Populaire d u 14 s e p t e m b r e 1 8 8 2 ) 

Solutions des divers problèmes 

1 ° Le partage. — Jeanneton sai
sissant d'une main vigoureuse le vase 
de 8 litres, remplit d'abord celui de 
5 litres; 2-, elle remplit celui de 3 
litres avec celui de 5 ; 3 - , elle verse 
le contenu de ce dernier dans celui 
de 8 qui n 'en contenait plus que 3 ; 
4 1, elle met les deux litres de 5 dans 
le 3 ; 5-, elle remplit encore le 5 
avec le 8 qui en contenait 6 ; 6", elle 
complète le trois litres avec le 5 
litres; enfin, la brave jeune fille 
ayant vidé le contenu du 3 litres 
dans le 8 litres qui en contenait 
encore un, « désaltérez-vous, mes 
braves », dit-elle, en présentant aux 
travailleurs, deux brocs contenant 
chacun 4 litres de vin. 

B a b y l a s , T i m o l é o n L a f o n d . 

à D i j o n ; L. V . M . , à M a r 

s e i l l e ; M l l e B l a n c h e H o u z é , 

à O . ; E d o u a r d T h i é l o u , à P : : -

ris: un potache de spéciales, à 
P a r i s ; C h a r l e s R . , à N i c e : u n 

violonistedu q u a r t i e r de R i v e , 

à Genève ; P a s q u i e r , 2 8 , r u e 

Chapon ; S é b a s t i e n ' l ' s e l s b a s c h i 
à Sennheim, arr . de O c h s e n -

feld ; P . Goirau, à N i c e : G . 

Péria , à St-Mihiel ; P. L s b a î , 

à A I T , - . s ; Ed. Halle, à R o u e n : L°on K . 

G.... à Bar-le-Duc ; H Devais, D r . en 
droit, à la Française ; S . S t e - F r a n ç o i - c , 

à Appeville, près D i e p p e ; J. S a g n i e r , à 
Thérouanne ; Ch. G r a n d , é l è v e d e l ' é c o l e 

module de Dieuleiit ( D r ô m e ) ; Jean F r e m y 

doreur, à Lyon : J . B o n n , à T o u r s : 

M l l e Marie-Louise F . , à Paris ; P a u l 

W i c k , à Annecy ; A . L e g r o s , i n s t i t u t e u r 

à Nesles par L a i g r . e s : R o b e r t W e i l l s , à 

Neuilly ; Mlle Charlotte Adline, à S t -
Mihiel ; G. Perin à St-Mihiel ; Mme de 
Céris, à Par i s ; A . Beleyne-18, rue d'Ai-
gout ; Louvrier 5,r. de la Gare, à Niort; 
G. Guigius, 6^, bout, de Port-Royal ; 
E. Brocklt, commis pr. aux Télégraphes ; 
Poulet, à P a r i s ; D. Carton, à Vieux-
Condé ; Henri D. à Cambray ; Aubé, à 
St-Médard, (Gironde); Nouin, 147, ave
nue de Clichy ; G. Av, à Londres ; Eugène 
Ducoirg, clerc de notaire, à Clisson : 
Henri D. à Cambrai ; Ad. Mineur, ( A t h é 

née Royal de Bruxelles.) 

Nota. — Nous ne donnerons la solu
tion, du problème de M. J . Gros, et la liste 
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des letecurs qui Vauront résolu, que lors
que le délai sera complètement exjoiré. 

A i B l l U N E T . 

C O R R E S P O N D A N C E 

L e m a r c h a n d , à A r r a s . — V o t r e s o -

J u t . o n , a u p o i n t d o v u e l é g a l , e s t 

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

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

d e v u e ( v o i r a u x s o l u t i o n s j u s t e s ) . 

U n l e c t e u r d e S t - Q u e n t i n . — L a 

d e s c r i p t i o n d e l a m a c h i n e d ' À w o o d 

n é c e s s i t a n t u n e g r a v u r e , n o u s n ' a v o n s 

p u d o n n e r c e t a r t i c l e a u j o u r d ' h u i . 

Q u a n t a u x p r o b l è m e s , n o u s p u b l i e r o n s 

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

e s t t r o p c o n n u p o u r i n t é r e s s e r n o s 

l e c t e u r s . 

U a v i e u x l o u p d e m e r . — N o u s r e 

g r e t t o n s i n f i n i m e n t d o n e p o u v o i r p u 

b l i e r c e s s o r t e s d e q u e s t i o n s . ( V o i r 

a u x s o l u t i o n s j u s t e s . ) L e r e n s e i g n e 

m e n t q u e n o u s a v o n s d o n n é à M . P . G . 

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

l e s c a l c u l s : 

1 0 0 R I - M B ) * - 1 ] = 1 0 > o o o 
0 , 0 4 5 

o u 

0 , 0 4 5 

E f f e c t i v e m e n t , i l v i e n t : 

( 1 , 0 4 5 ) * = 5 , 5 

e t e n f i n : 

/ / ; ( o u n o m b r e d e v e r s e m e n t s ) = 

L e c l e r c , à B l é r a n c o u r t . — A d r e s 

s e z - n o u s v o s p r o b l è m e s , e t s ' i l s s o n t 

i n t é r e s s a n t s n o u s l e u r t r o u v e r o n s c e r 

t a i n e m e n t u n e p l a c e . 

J o l y , à R o a n n e . — L e t r o i s i è m e d e 

v o s p r o b l è m e s s e r a p u b l i é p r o c h a i n e -

m e u t q u o i q u e c e t t e q u e s t i o n s o i t d é j à 

t r è s c o n n u e . ( V o i r l e s s o l u t i o n s j u s 

t e s . ) 

L . D e b a u t , a u c o l l è g e d e L e Q j e s -

n o y . — V o y e z l e n u m é r o 1 3 8 d e l a 

Science populaire e t v o u s p o u r r e z 

c o n s t h t e r l a f a u s s e t é d e v o s d e u x p r e 

m i è r e s s o l u t i o n s . 

E. A . P e y c a m , à V a l e n c i e n n e s . — 

V o u s t r o u v e r e z d a n s l e n u m é r o p r o -

i c h a i n l a s o l u t i o n d u p r o b l è m e q u i v o u s 

i n t é r e s s e . 

P i o u i n , 1 - 1 7 , a v e n u e d e C l i c h y . — 

A v e c l a m e i l l e u r e b o n n e v o l o n t é , 

n o u s n e p o u v o n s p u b l i e r l e s s o l u t i o n s 

d e s p r o b l è m e s d e g é o m é t r i e d e M . E s -

c u d i e r , l e s q u e l s n é c e s s i t e n t d e s f i g u r e s 

q u e n o u s a v o n s d û r e n o n c e r à f a i r e 

f a i r e . Q u o i q u ' i l e n s o i t , n o u s t e n o n s 

à v o u 3 a d r e s s e r n o s f é l i c i t a t i o n s l e s 

p l u s s i n c è r e s , c a r l e s s o l u t i o n s q u e 

v o u s n o u s a v e z e n v o y é e s s o n t j u s t e s , 

c l a i r e s e t s u r t o u t f o r t é l é g a n t e s . N o u s 

s o m m e s t o u j o u r s e n t i è r e m e n t à v o t r e 

d i s p o s i t i o n p o u r t o u t c e q u ' i l v o u s 

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

t e n d o n s a u p l u s t ô t v o s n o u v e l l e s f o r 

m u l e s . Q u a n t a u x p r o b l è m e s c o n t e n u s 

d a n s l e d e r n i e r n u m é r o , n o u s n ' a v o n s 

p u e n d o n n e r l e s s o l u t i o n s d é t a i l l é e s 

q u ' a u j o u r d ' h u i . ( V o i r l e s Récréa-
lions.) 

I l é t a i t i m p o s s i b l e , à c a u s o d o l a 

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

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

t e z s u r n o u s p o u r l a s e m a i n e p r o 

c h a i n e . ( N o s c o m p l i m e n t s . ) 

G . P é r i n , à S t - M i h i e l . — N o u s 

a v i o n s , e n e f f e t , f a i t c e p r o j e t , m a i s , 

c e t t e s e m a i n e , n o u s n ' a v o n s p u l e 

m e t t r e à e x é c u t i o n . 

M . V i d d c o q , à P a r i s . — A u r e z l a 

s o l u t i o n p r o c h a i n e m e n t ; — l e s j e u n e s 

f i l l e s s o n t 8 , e t n o n 1 6 , d a n s l a c h a m 

b r e ; — p r o b l è m e d e g é o m é t r i e a n a l y 

t i q u e p u b l i é ; — t i e n d r o n s c o m p t e d e 

v o t r e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e ; — n o u s 

v o u s r e m e r c i o n s b e a u c o u p d e v o s c o m 

p l i m e n t s e t s o m m e s t r è s s e n s i b l e à 

v o s f é l i c i t a t i o n s . 

U n l e c t e u r d e M à c o n . — L e s r e n 

s e i g n e m e n t s s u r l e d i c t i o n n a i r e B o s s u t 

n ' o n t p a s e n c o r e p a r u f a u t e d e p l a c e . 

Q u a n t à l a p u b l i c a t i o n d e v o t r e n o m , 

n o u s r e g r e t t o n s i n f i n i m e n t c e q u i e s t 

a r r i v é e t n o u s v o u s o f f r o n s n o s e x c u 

s e s . — L e p l u s f o r t m a t h é m a t i c i e n ( ? ) 

q u e j o c o n n a i s s e d a n s m a f a m i l l e , n ' a 

j a m a i s d é p a s s é l e pont aux ânes. 

P a u l B r u n n . , à P a r i s . — L ' i r i s e s t 

u n e p l a n t e m o u o c o t y l é d o n e , q u i c r o î t 

n o n l o i n d e F l o r e n c e e t d o n t o n e m 

p l o i e l e r h i z o m e , i m p r o p r e m e n t a p p e l é 

r a c i n e , e n m é d e c i n e e t e n p a r f u m e r i e . 

D r T . , à . P a r i s . — L e d o s a g e p o u r 

l a l i q u e u r F e h l i n g s ' e f f e c t u e c o m m e 

d ' h a b i t u d e , s e u l e m e n t i l f a u t é t e n d r e 

l ' u r i n e d e t e l l e s o r t e q u ' e l l e r e n f e r m e 

1 [ 2 p o u r 1 0 0 d e s u c r e e t a j o u t e r u n e 

p l u s g r a n d e p a r t i e d e p o t a s s e à l a l i 

q u e u r a n i v r i q u e . 

L o u i s M a u r i c e , à L . . . — L e l a c t o s -

c o p e d e D o n n é s e v e n d v i n g t f r a n c s . 

G . R e u r é , r u e C u j a s . — L a f o r m u l e 

q u e v o u s d é s i r e z e s t l a s u i v a n t e : 

l o g . I I — l o g . h 
~ ~ - l o g . ( V -\- v) — l o g . V 

d a n s l a q u e l l e n r e p r é s e n t e l e n o m b r e 

d e c o u p s d e p i s t o n , V = v o l u m e d u 

r é c i p i e n t , v c e l u i d u c o r p s d e p o m p e , 

H l a p r e s s i o n i n i t i a l e , e t e n f i n h l a 

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

d e p i s t o n . 

M . V. B a g u i n , à G e n è v e . — L a m a 

c h i n e à b a l a n c i e r d o n t v o u s n o u s p a r 

l e z a u j o u r d ' h u i n ' e s t a u t r e c h o s e q u e 

l a m a c h i n e d e W a t t q u e l q u e p e u p e r 

f e c t i o n n é e . 

S . R . , à M o n t m a r t r e . — 1 , 0 0 0 p a r 

t i e s d e A z I I 3 , I I O , A z O s d o n n e n t 

e n v i r o n 5 5 0 p a r t i e s d e 2 A z O - j -

4 H O . 

M . L é c u y e r , à P a r i s . — I l f a u t 

v o u s p r o c u r e r o u l a Séomêtrie dans 
l'espace, d ' A m i o t (1 v o l . b r o c h . l i b r a i 

r i e D e l a g r a v e , r u e d e s E c o l e s , p r i x : 

4 f r . ) , o u m i e u x e n c o r e , c e l l e d e R o u -

c h o e t C h . d e C o m b e r o u s s e , c h e z 

G a u t h i e r - V i l l a r s , q u a i d e s G r a n d s -

A u g u s t i n s , 5 5 ( p r i x : 8 f r . ) . 

M . G a s t o n P é r i n , à S t - M i h i e l . — 

J ' a i f a i t r e c h e r c h e r l a l e t t r e e n q u e s 

t i o n , m a i s i l a é t é i m p o s s i b l e d e l a r e 

t r o u v e r ; q u a n t à n o t r e a d r e s s e , c ' e s t 

b i e n 5 5 , r u e M o n t m a r t r e . ( V o i r a u x 

s o l u t i o n s j u s t e s ) . I l n ' y a p a s e u d ' e r 

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

L o u i s V i d a l , é t u d i a n t e n m é d e c i n e . 

— L e p r o b l è m e d e l ' h é r i t a g e e s t f a u x ; 

v o t r e t r a d u c t i o n : c l e f a u x c a f é » s e r a 

i n s é r é e . 

J . B o n n . , à T o u r s . — V o u s p o u v e z 

e n v o y e r u n m a n d a t - p o s t e d e 2 5 f r . 

p l u s 2 f r . p u u r l e s f r a i s , à l ' a d r e s s e 

s u i v a n t e : A . B r u n e t , s e c r é t a i r e d e 

r é f a c t i o n , c h e z M . J e a n m a i r e , p r o 

p r i é t a i r e d e s Journaux Populaires, 
3 2 , r u e d e s B o n s - E n f a n t s , P a i s . — 

V o t r e p r o b l è m e e s t b o n , m a i s l a m é 

t h o d e e m p l o y é e e s t t r o p l o n g u e . 

A . L e y r o s , i n s t i t u t e u r , à N e s l e . — 

V o s p r o b l è m e s s e r o n t i n s é r é s l a s e 

m a i n e p r o c h a i n e . 

M . D u c o i n g , à C l i s s o n . — M ê m e r é 

p o n s e . 

M . A d . M i n e u r , à l ' A t h é n é e d e 

B r u x e l l e s . — M ê m e r é p o n s e . 

E . T o u s s a n t , à C e r n a y . — V o t r e 

p r o b l è m e e s t t r o p p e u d i f f i c u l t u e u x 

p o u r q u e n o u s p u i s s i o n s ? o u s p r o m e t 

t r e d e l e p u b l i e r . 

U n e X I E ! i N E d e S t - M i h i e l . — N o u s 

a t t e n d o n s d e n o u v e a u x p r o b l è m e s d e 

v o u s d a n s l e p l u s b r e f d é l a i . V e u i l l e z 

e n a t t e n d a n t , a g r é e r n o s f é l i c i t a t i o n s 

l e s p l u s s i n c è r e s . 

W i l l i a m , à B e s a n ç o n . — O n v e n i 

d a n s l e s b u r e a u x d e t a b a c e t d a n s 

l e s b a z a r s d e p e t i t e s b o î t e s d ' a l l u 

m e t t e s à d i s q u e s p h o s p h o r e s c e n t s . V o u s 
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r endre acquéreur d'un de ces rétifs 
appareils tel est la rue"Heure opéra
t ion que vous ayez à faire. 

A . B R T J N E T . 

P R I M E à N O S I L E C L C T I R S 

A tous ceux de nos abonnés qui 
nous en ferons la demande, nous en
verrons gratuitement un bon de mar 
chandises en t ran t pour moitié sur les 
prix d'une machine de n'importe quel 
système à prendre dans les magasins 
de la maison A . R i c b O l i r g , 20, 
boulevard Sebaslopo , à lJARTI>, sui
vant ses prix courants . 

Envoyer un t imbre de 15 c. pour la 
réponse . 

Grand Bal de b i en fa i s ance 

au profit des Caisses de secours r'es 
Associations amicales des anciens é lè
ves des écoles supérieures municipales 
Turgot , Colbert, Lavoisier, J . - B . Say, 
le Samedi, 2 décembre 1882, à onze 
heures du soir, eu l 'Hôtel Continental . 

PRIX DU BILLET I IQ FRANCS 

Les souscriptions sont reçues aux 
écoles : 

Turgot, 69, rue de Turbigo ; 
Colbert, 27, rue Chàteau-Landon ; 
Lavoisier, 17, r. Denfer t -Rochereau; 
J . -B. Say, 11 bis, rue d'Auteuil 

et à l'Hôtel Continental. 

L E D O C T E U R C H O Ï T É 
Offre g r a t u i t e m e n t à tous N O S lecteurs la 7M' 
édition de S O N T r a i t é d e M é d e c i n e p r a t i 
q u e , dans lequel il expose sa méthode consa
crée par 1 0 annéei de succès dans L E S hôpitaux 
pour LA guériion du* m a l a d i e s c h r o n i q u e s 
d e t o u s l e s o r g a n e s , et des h e r n i e s , h é -
m o r h o ï d e s , g o u t t e , p h t h i s i e , a s t h m e , c a n 
c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d e v e s s i e ET D E 
m a t r i c e , e tc . Adresser les demandes, quai St 
Michel, 27, Par i s . 

L A P Â T E É P I L A T O I R E X D U S S E R 

rajeunit et embellit en détruisant les 
poils du visage sans aucun Ranger pour 
la peau. — Parfumerie D U S S E R , 1, rue 
Jean-Jacques Rousseau;—10 fr. mandat. 

D É P I L A T O I R E S D U S S E R 

offrent ce grand avantage sur les pro
duits similaires, de pouvoir être em
ployés en toute sécurité. 

P A R F U M E R I E D U S S E R , 1 , rue J . - J . Rous
seau, 10 fr. mandat. 

D I L I V O R E ! Nouvellement décou
verte et propagée par la PARFUME

RIE DUSSER, celte préparation enlève 
tout poil follet sur les bras avec une net
teté surprenante, elle rend la peau velue 
blanche et lisse comme le marbre. 10 fr. 
mandat . (1, rue J.-J. Rousseau). 

M . A . G A 
R A S S U T , 

P R O L E S S E U R , 

D O N T N O U S P U 

B L I O N S L E S 

CONFÉRENCES AS

TRONOMIQUES, 

A I N V E N T É D E S 

a p p a r e i l s 
Q U I M A R C H E N T , 

L E S U N S à l a 
m a i n , L E S A U 
T R E S à m é c a 
n i q u e a u t o 
m a t i q u e , ET 

D E S c a r t e s 
s p é c i a l e s d e 

C O S M O 
G R A P H I E 

Q U I R E N D E N _ 

E X T R Ê M E M E N T T ^ C " " , É - ^ -

S I M P L E ET F A C I L E C E T T E S C I E N C E Q U I E S T S I U T I L E ET S 

I N T É R E S S A N T E . C E S A P P A R E I L S ET C E S C A R T E S Q U I O N T 

FIG-URÉ A V E C L I O N U E U R A L E X P O S I T I O N U N I V E R S E L L E D E 

1 H 7 8 , ONT É T É E N C O U R A G É S ET R É C O M P E N S É S P A R le 

M I N I S T R E D E L ' I N S T R U C T I O N P U 
B L I Q U E . N O U S L E S R E C O M M A N D O N S À T O U S L E S I N S 

T I T U T E U R S E T À T O U S L E S P È R E S D E F A M I L L E . L E S A P P A 

R E I L S , 5 0 fr . ; L E S C A R T E S , 3 fr . , R U E M O N T M A R T R E , 6 2 , 

à P a r i s , ET A U B U R E A U D U J O U R N A L , C H E Z M . J e a n -
m a i r e , L I B R A I R E - C O M M I S S I O N N A I R E , rue D E S B O N S -

E N F A N T S , 32 

INSENSIBILISÂT™ DCCÏÏESXE 

E L T R A C T I O N D E S D E N T * S A N S D O U L E U R , CON

S E R V A T I O N E T G U É N S O N D E » D E N T S P A R L ' A N N -

L I C A T I O N À L O H D Û B A S K C . 

Pose de dents et dentiers S A N S PLAQCBS 

B R E V E T É » ) , L A I S S A N T L E P A L A I S L I B R E , N A . I T É 

R A N T N I L E S E N S D U G O Û T , N I L A P R O N O N C I A T I O N , 

4 5 , R U E D E L A F A Y E T T E . 

RENDRE UNE BOUT. GASTRALGIES. DYSPEPSIES. fiRAVFI.LL 

A AU REPAS OMITR^ — - • — 

P l u s de B i d e s ! 

! P l u s de Taches Rousseur! 

P l u s dejMasque! ( 

| | S U C C È S S A N S P K É C É D E N T 

L E L A I T D« LA R O S É E , PRÉSERVATIF SOUVERAIN CONTRA 
LES RIDES,SANS AUCUN DANGER, DONNE AUX ÉLÉGANTES 

K LA BEAUTÉ DE MARION DELARME ! — CETTE MER
VEILLEUSE COMPOSITION FAIT DISPARAÎTRE 
IEA T A C H E S D E R O U S S E U R 

L E L A I T DE LA R O S E E BA 
RECOMMANDE SPÉCIALEMENT M~- * & % V I L % T L » R -4 
AUX MÈRES DE FAMILLE MP^N. ( \ ^ D \ Y \ J I 

1 DANS L'AFFECTION DU - F \ % V » \ V ^ ^ 1 

M&AQUE. 

EN VENTE 

1 1 2 , RUE CHERCHE-IIDI 

C H E Z M . G U E S Q U I N 

P H A R M A C I I N - C H I M U T I 

L B F L A C O N : V I N G - T F R A N C S 
BXPIDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POITE FTVAO NOTICE. 

DÉTAIL : CHEZ G U Y O N , P A R / U M E N R 

5 , R u e d u Q u a t r e - S e p t e m b r e , P a r i s 

N E V R A L G I E S 
P i l u l e s D U H > r M o u s s e t t e 

L E S P i l u l e s M o u s s e t t e , À L ' A C O N I T I N A E T A U Q U I N I U M , C A L M E N T O U G U É R I S S E N T LA 

Migraine, LA Sciatique ET L E S Névralgies L E S P L U S R E B E L L E S . 

« L ' A C T I O N S É D A T I V E Q U E C E S P I L U L E S E X E R C E N T S U R L ' A P P A R E I L C I R C U L A T O I R E S A N G U I N , P A R 

« l ' I N T E R M É D I A I R E D E S N E R F S V A S O - M O T E U R S , I N D I Q U E L E U R E M P L O I D A N S L E S Névralgies 
« D U trijumeau, L E S Névralgies congestives, L E S affections Rhumatismales doulou-
« reuses E T inflammatoires. » 

ET L ' A C O N I T I N E P R O D U I T D E S E F F E T S M E R V E I L L E U X D A N S L E T R A I T E M E N T D E S Névralgies faciales, 
a LA C O N D I T I O N Q U ' E L L E S N E S O I E N T P A S S Y M P T O M A T I Q U E S D ' U N E T U M E U R I N T R A C R À N I E N N E , A L O R S 

M Ê M E q u ' E L L E S A U R A I E N T R É S I S T É À D ' A U T R E S M É D I C A M E N T S . » (SOCIÉTÉ DR BIOLI.G'E, SÉANCE DU Ï 8 FEUIRR 1 8 8 8 ) . 

D O S E : P R E N D R E D E 3 À 6 P I L U L E S D A N S L E S 2 4 H E U R E S . 

E X I G E R L E S V É R I T A B L E S P I L U L E S M O U S S E T T E DE C H E Z C L I N E T C 1 , P A R I S . . 

S I R O P & P Â T E d e B E R T H É 
Pharmacien, Lauréat des Hôpitaux de Paris. 

« L A Codéine pure D I T ] N P R O F E S S E U R G U B L E R (Commentaires thérapeutiques dl 
« Codex, p. 5 8 7 ) D O I T Ê T R E P R E S C R I T E A U X P E R S O N N E S Q U I S U P P O R T E N T M A L L ' O P I U M , A U X 

O E N F A N T S , A U X F E M M E S , A U X V I E I L L A R D S E T A U X S U J E T S M E N A C E S D E C O N G E S T I O N S C É R É B R A L E S . » 

L E S i r o p E T L A P â t e B e r t h é À LA Codéine pure P O S S È D E N T U N E E F F I C A C I T É I N C O N 

T E S T A B L E D A N S L E S C A S D E R H U M E S , B R O N C H I T E S , C A T A R R H E , A S T H M E , M a u x d e G o r g e , 
I n s o m n i e s , T o u x N E R V E U S E E T F A T I G A N T E D E S M A L A D I E S D E P o i t r i n e E T P O U R C A L M E R l es 
I r r i t a t i o n s D O T O U T E N A T U R E . 

L E S P E R S O N N E S Q U I F O U T U S A G E D E S i r o p O U D E P Â T E B E R T H É O N T U N S O M M E I L C A L M E , 

E T R É P A R A T E U R J A M A I S S U I V I N I D E L O U R D E U R D E T Ê T E , ni D E P E R T E D ' A P P É T I T N I D E C O N S T I P A T I O N . 

P R E S C R I R E E T B I E N S P É C I F I E R S i r o p ou P Â T E B E R T H É et comme garantie E X I G E R la 
S i g n a t u r e B e r t h é ET, L E T i m b r e b l e u D E L ' E T A T f r a n ç a i s . 

P A R I S , CHEZ C L I N & C I E , 1 4 , U U U R A C I N E , P R È S LA F A C U L T É D E M É D E C I N E , P A R I A 

Et par l'entremise des Pharmacies de France et de l'Etranger, 
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F U S I L S AMGZMAW 

K ï t t a i G u u m u i n g i M i t a r « m l i i m A 5 0 * | lima* Mrinum* «t warantitt, tmtun a a u uttmarn p a r t i q m * L o o d n g , 

4 . G U I N A R D $ & 
S , i T H L I M l ' O j r t B j k , t 

( Z m ftux d<¡ fai r w * A s TXchálU) 

SPECTACLES D E LA S E M A I N E 

8 0 { 0 T H É A T - F R A N Ç A I S . — Les Corbeaux. 
8 o l o O D É O N . — Charles VI I . 
7 0]0 PORTE-ST-MARTIN. — Michel Stro-

goff. 

8 1 ) 2 C ii ATE L E T . — Madame Thérèse. 
8 0 [ 0 G A I T É . — La Tour d e Nesle. 
8 1 ( 4 G Y M N A S E . — Héloise Paranquet . 
8 lii PALAIS-ROYAL.— L e t ruc d ' A r t h u r 
8 0[0 AMBI&U. — Cartouche. 
8 3 [ 4 NATIONS. —Vicomtesse Alice. 
8 1)2 RENAISSANCE. — Mme le Diable. 
71[2 FOLIES-DRAMATIQUES. — La Fille 

d e Mme Angot. 
8 0 [ 0 B O U F F E S . — L a M a s c o t t e . 

8 0 [ 0 VARIÉTÉS. — L i l i . 

8 OjO VAUDEVILLE. — Tête d e Linote. 
8 0 x 0 FOLIES BERGÈRE. — T o u s l e s soirs. 
8 l j 4 COMÉDIE-PARISIENNE.— Relâche. 
8 0 | 0 CLDNY. — P r e m i è r e fraickeur. L e s 

Sceptiques. 
M u s é e G R Ê V I N . — De 11 h. 1t2 d u m a t i n 

à l l h . 1 1 2 d u s o i r . L e c a d a v r e d u P e c q . 

8 lj2 CIRQUE D ' É T É . — E x e r c i c e s é q u e s t r e s 

8 lj2 HIPPODROME, — T o u s l e s s o i r s . 

j e u d i s , d i m a n c h e s ; f ê t e s à 3 h. 

B i e n s u p é r i e u r à tous l e s P r o d u i t e s i m i l a i r e s , 

S o a r t r a i n c e n t r e I t s I n d i g e s t i o n s , 

M a u x d ' s s t o m a c , d s c œ u r , d « n e r f s , d s t é t a ; 

E x c a l l s n t a u s s i p s n r U t a i l i t U « t U* A * a U . 

F A • ñ 1 0 U I á L T O H , « ' M a r h M V l M * , • 

D u * h a p r l a o l p a l a a l f « l - w ém 

S E B Ë F I E R K S W I T A U M S 

I I 

H R Ê t î E d , ; P C U P L F S I V A L f l D E S £ T M É N A G E 

8 B t d a i l l e s d ' e r . * g r a n d s D i p l ô m e s d ' H o n n e u r . 

T71"V T /""i T7" T i le fac-similé de 
^ À l ( _ r ± L , l i la signature 

E N B I f C R E BLErHE 

SE TÏSD CBEZ IES ÉP'CIERS E* PBARHACIESS 

**vhDe* P a r f u m e r i e d e l a J e u n e M è r e . l 
6 7 , E U E D E P R O V E N C E , P A R I S . ipprouvée par nos plus célèbres médecins hygiénistes, seule recommandée -par le Dr BROCHARD,^ lauréat de. r Institut. 

' ™ S a v o n d e l ' e n f a n c e , p o u r l e s enfants et l e s p e r s o n n e s d o n t la peau est dé l icate 1 5 0 j 

C r ê r a e a d o u c i s s a n t e , fait disparaître rougeurs et rugos i t é s de la p e a u . . . . 3 f r . l 
P o u d r e a b s o r b a n t e au tannin de l i è g e et m a g n é s i e s u p . à t outes p o u d r e s riz 3 f r . f 

•/G'ZffX?^ Envoi f r a n c o par colis postal à partir de D Í X F r a n C S . j 

i C r j O L T f f i Y i n n i í 

A L C O O L D E M E N T H E E A U D E M É L I S S E 

D E S B É N É D I C T I N S 

D E L 4 B B 1 T Ë d i : l ' Ï O C A l l 1 » 

E l i x i r e x q u i s , d i g e B t i f s o u v e r a i n 

Le mei l l eur des dent i fr ices 

Indispensable pour la to i l e t t e 

PRODUIT SOUVERAIN CONTRE 

Apoplex i e , paralys ie , vapeurs 

Eb lou i s sementa , m i g r a i n e s , mal de mer, e tc . , e tc . 

D i s t i l l e r i e d e l a B é n é d i c t i n e d e l ' A b b a y e d e S ' é c a m p 
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S P E C I A L I T E D E M A C H I N E S A V A P E U R - H F I X E S E T L O C O M O B I L E S 

MACHINE HORIZONTALE 

L o c o m o b i l e o u s u r p a t i n s 
C h a u d i è r e à fiamme d i r e c t e 

d e 8 à 5 0 c h e v a u x 

MACHINE VERTICALE DE I A S O CHEVAUX 

TOUTES 

CES 

MACHINES SONT PRÊTES 

LIVRER 

E N V O I 

FRANCO 

DES 

PROSPECTUS 

DÉTAILLÉ» 

MACHINE HORIZONTALE fc 

LOCOMOBILE o u sur pat ins **3" 
C h a u d i è r e à r e t o u r de flamme, S 

d e 6 à 5 0 c h e v a u x S 

M A I S O N J . H E R M A N N " L A G H A P E L L E 

J B O U L E T e t C , S u c c e s s e u r s , I n g é n i e u r s - M é c a n i c i e n s 

1 4 4 , F A U B O U R G P o l s N o n n i è r e , P A R I S » 

DE 1 À 4 , 0 0 0 Exemplaires , E C R I T U R E , P L A N A , D E S S I N A , M U A L Q U E , RTE. 

TRACÉS SUR PAPIER C O M M E à L'ORDINAIRE.— Prix selon format.—8 GRANDEURS. 
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A V I S 

Nos lecteurs sont priés de déta
cher les quatre pages de l'intérieur 
de la livraison contenant le titre et 
le commencement de la table des 
matières des livraisons 53 à 10â-. 
Dans le prochain numéro, nous en 
donnerons la fin et nos lecteurs 
pourront ainsi faire relier leur 
collection. 

L ' E X P É D I T I O N D E L ' E I R A 

UEira, navire anglais, parti le 14 
juin 1881 pour uns expédition dans 
les régions polaires, ayant pour but 
la recherche de la Jeannette et 
l 'exploration de la terre de Fran
çois-Joseph, fit naufrage le 21 août 
au cap Flora. 

Les explorateurs réussirent à sau
ver des outils, des munitions et des 
vivres. Ils construisirent une habita
tion et firent tous leurs préparatifs 
pour résister de leur mieux aux ter
ribles rigueurs de l'hivernage dans 
les régions arctiques. Entre autres 
ressources, ils profitèrent de la fin 
de l'été polaire pour tuer et conser
ver une grande quantité d'oiseaux 
qui n'avaient pas encore émigré, et 
dont la chair devait offrir u n e pré
cieuse ressource pour l'hiver. 

Les hommes supportèrent ces 
froids terribles dans les meilleures 
conditions. Leur santé ne fui pas 
altérée. Mais le moral s'affectait da
vantage. Néanmoins, on se mit avec 
ardeur à la construction de canots 

qui étaient désormais la seule 
chance de salut des explorateurs. 

Ces travaux fuient rapidement 
poussés, et le ' 1 e r juillet 1882, on 
put briser la g^ace et se mettre en 
route. Les naufragés, au nombre de 
trente-cinq, atteignirent la Nouvelle-
Zemble et trouvèrent là ce que les 
voyageurs des régions polaires ap
pellent un Cairn, c'est-à-dire une 
pyramide en pierre sèche dans la
quelle les navigateurs se laissent 
les uns aux autres des documents 
ou des indications de route. Dans ce 
caim se trouvait une lettre des ca
pitaines de Y Espérance (the H ope) 
et du Wi lem Barrents, lettre desti
nées au capitaine de YEira, et indi
quant la route suivie par ces deux 
navires, envoyés à la recherche des 
naufragés. Le 1 e r août, ceux-ci re
joignaient leurs compatriotes. 

Le capitaine B. Leigh Smith est 
né en 1828 et élève du Jesus-Gol-
lège de Cambridge. Cet homme 
énergique en était à son troisième 
voyage dans les régions polaires. 

(Univers Illustré.) 

CHRONIQUE DES SCIENCES 
SOMMAIRE. — Les ant iqui tés de Sanxay . — 

A l 'Académie des Sc iences . — Les paras i tes 

de la m o u c h e . — N o u v e l l e s de la Comète . 

— Encore la conservat ion dus œuf s . — 

Coups de dents au Nord . 

Les antiquités de Sanxay. — A 
son arrivée de Sanxay, la fameuse 
cité dont nous a entretenu dernière
ment notre collaborateur J. Fourna-
ge, M. Delaunay a présenté à l'aca
démie des inscriptions et belles-
lettres deux croquis à l'huile fort 
bien réussis, représentant des vues 
magnifiques des restes récemment 
découverts à Sanxay .L'une, particu
lièrement, représente unhypocauste 
qui ne le cède en rien aux p.us beaux 
de Pompeï. Figurez-vous un vaste 
four circulaire, dont les épaisses 
voûtes de béton sont soutenues par 
des piles de tuileaux ; au-dessus de 

ces voûtes, on a éteudu une couche 
épaisse de ciment, dans lequel on a 
noyé un (on ne peut dire carrebge) 

certain nombre de pierres de 

Disse ris. Le feu, — quand il avait 
chauffé les parois et la voûte, — 
envoyait ses longues flammes, par 
des ouvertures cintrées, dans un 
couloir circulaire, qui enveloppait le 
massif,de maçonnerie.Mais, arrêtons-
nous là pour aujourd'hui ; nous re
viendrons bientôt sur ce sujet intéres
sant, ne serait-ce que pour parler 
des explications données par M.Ber
trand, le savant directeur du musée 
de St-Germain, sur les antiquités 
découvertes dans cette seconde 
Pompeï, et ponr reproduire le récit 
de l 'excursion archéologique de 
M. Delaunay. 

• • A l'Académie des sciences. — On 
s'occupe tout d'abord de la question 
« réduction des nitrates dans la terre 
arable », ensuite M. Dumas prend la 
parole pour annoncer à la docte 
assemblée l'arrivée à destination de 
la mission française des Antilles, en
voyée pour observer le prochain 
passage de Vénus. — Un rapport 
officiel adressé dernièrement au 
gouvernement américain et dont 
M. Faye présente un exemplaire à 
l'Académie, constate que, depuis 
1794, on a observé, aux Etats-Unis, 
le passage de six cents tornados. — 
Longue lecture, faite par M. Lediea, 
sur la théorie mathématique de l'é
lectricité ; description, par M. Bou-
dreaux, d'un télégraphe imprimant 
les dépfiches en caractères typogra
phiques Analyse ne l'aunité de la 
Colfa, par M. Guyot ; enfin détermi
nation des indices ordinaires et ex
traordinaires du spath d'Islande, pour 
des rayons de diverses longueurs 
d'onde, par M. Varrazin. 

Les parasites de la mouche. — 
Les lecteurs de la Science populaire 
liront sans doute avec le plus grand 
intérêt les lignes suivantes emprun
tées à notre éminent confrère le 
Scientific american : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Une découverte microscopique, 
qui n'est point sans grande impor
tance au point de vue sanitaire, est 
due aux savantes recherches de 
M. le Dr. Th. Taylor, analyste officiel 
du département de l'Agriculture. 
Dans le courant de l 'année dermère, 
en disséquant la trompe d'une mou
che commune d'appai tement, M. Tay
lor avait constaté dans cet organe la 
présence de petits animaux de la 
forme du serpeût se mouvant avec 
une extrême rapidité. Continuant 
avec assiduité ces expériences, il en 
arriva à constater que les mouches 
sont très souvent infestées de ces 
parasites élisant leur domicile le 
plus souvent dans la trompe, quel
quefois dans l 'abdomen : ces para
sites peuvent être, sans aucune espè
ce d'hésitation, considérés de prime 
abord comme des agents actifs de 
transmission de germes contagieux. 
Ces animaux, qui mesurent environ 
l[800a de pouce de longueur sur 
lr2000a de diamètre, plus grands 
par conséquent que la trichine, ont 
été classés par M. Taylor dans la 
famille des Nématoïdes, genre des 
Anguittula.Lz série des expériences 
auxquelles ils ont donné lieu, ont 
permis d'en constater jusqu'à dix 
dans le corps d'une mouche, sept 
dans la trompe et trois dans l 'ab
domen, quelquefois neuf, rarement 
un seul, mais le plus souvent quatre 
ou cinq. Leur présence est générale
ment indiquée par un mouvemen 
de roulis de la portion extrême de 
la trompe. Quand ce mouvement est 
constaté, une goutte d'eau est versée 
devant cette portion antérieure, l'ani
mal l'abandonne rapidement pour se 
réfugier dans l'eau, mais quitte aussi 
promplement cet élément pour ren
trer dans son domaine vivant, la 
mouche, son home naturel. Un mi
croscope de petit diamètre est suffi 
saut pour les observer, mais un ins
trument d'assez grande puissance est 
nécessaire pour examiner leur struc
ture : sous une certaine lumière, ils 
sont facilement perceptibles pour un 
œil exercé. M. le Dr Taylor va se 

livrer à une série d'expériences en 
nourrissant quelques mouches avec 
de la viande trichinée. à l'effet de 
démontrer d'une manière péremp-
toire la possibilité de la transmission 
de la trichine ou d'œufs de trichines 
par les mouches d'appartement. 

Nouvelles de la comète. — La 
comète, s'il faut en croire certains 
journaux anglais, se dirige main
tenant vers la constellation du Navire, 
au-dessous de laquelle elle se trouve 
à l 'heure présente ; les astronomes 
de l'autre hémisphère la verront 
encore pendant un certain temps, 
pendant que, pour nous autres, ha
bitants du monde boréal, elle sera 
bientôt complètement invisible. 

Jusqu'ici, les astronomes anglais 
l'ont désignée soasle nom do comète 
de Finlay, et prétendent qu'aucune 
observation n 'a été faite antérieu
rement à celle qui a été exécutée 
dans la nuit du 8 au 9 octobre, au 
cap de Bonne-Espérance. La comète 
a été observée avec beaucoup de 
soin à Catane, et là, elle a pu être 
suivie duranttoutes les nuits, excepté 
toutefois celle du 27 septembre. 

Ces observations ont permis de 
constater que la courbure de la queue 
de cet astre, qui avait paru tout 
d'abord convexe, est devenu concave, 
puis, redevenue convexe, et que ces 
changements de forme coïncidaient 
avec les changements d'aspect. 

Encore la conservation des œujs. 
- On se rappelle sans doute du pro

cédé dont nous avons parlé, dans 
notre dernier numéro, pour con
server les œufs en employant l'acide 
salicylique.Certes, ce moyen, quoique 
très bon, ce doit pas, à notre avis, 
être mis en usage à cause du danger 
qu'il y a à se servir d'un poison 
aussi violent que l'acide en ques
tion. 

Voici un autre procédé qui nous a 
été communiqué par un de nos 
collègues, et qui, paraît-il, est depuis 
longtemps en usage ; il consiste sim
plement à plonger les œufs dans un 

lait de chaux grasse, et si l'on a eu 
soin d'opérer avec des œufs frais, 
ces derniers peuvent se conserver 
ainsi pendant des mois entiers. 

Coups de dents vu Nord. — L'ex
position de Munich, — laquelle a 
clos ses portes le 16 octobre, avec 
une ponctualité remarquable, — a 
obtenu un succès, qui a, dit-on, excité 
le mécontentementleplus vif à Berlin. 
Les colonnes du journal Y Allemagne 
du Nord, organe particulier du prince 
de Bismarck, ayant été mises à la 
disposition de v f. Siemens, ce der
nier a lancé contre le comité bava
rois une attaque des plus violentes. 
A son tour, le ci mité de .Munich a 
répondu par la publication d'un 
manifeste excessivement mord .nt, 
dans lequel les membres de ce co
mité exp'iquenl la nature de leur 
initiative, et font comprendre qu'ils 
peuvent être considérés comme 
ayant voulu diriger une manifes
tation nationale de l'esprit scienti
fique dans l'Allemagne du midi. 

On conçoit que cette raison seule 
était plus que suffisante pour faire 
naître chez les Allemands du Nord, 
une colère qui actuellement atteint 
son paroxysme. 

A. B R U N E T . 

L ' E A U E T L E F E U 

CHAPITRE V 

LE LABORATOIRE 

Composition chimique de l'eau. —L 'hy 
drogène et l'oxygène. — Analyse de 
l'eau. — Décomposition de l'eau par 
la pile — par le fer. — Synthèse de 
l'eau. — Méthode eLdiomélrique. — 
Méthode des poids. — Méthode de 
MM. Meunier et Lavo i s ie r .—L'eau 
chimiquement pure —.Matièresétran
gères dissoutes dans l ' T A U . — L ' e i U de 
la Loire et de la Garonne. — L ' T A U 

de la Seine. — L E carbonate de chai.x. 
— Le sulfate de chaux, eaux C R U E S , 

les chlorures. — L ' E A U distillée. — 
Les manières organiques. — L'eau 
potable. — Vaporisation de l'eau. — 
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Pouvoir dissolvant. — E m saturée. 
La chaux vive. — Une exception aux 
lois de la nature . — Les eaux miné
rales. — L'eau de mer, sa compo
sition. — Chlorure de sodium ou sel 
mar in . — Propriétés de l'eau de mer. 
— Conclusion. 

(Su iie) 

Nous avons vu le rôle de l'eau 
dans la nature, et ses différents 
modes d'action. Voyons maintenant 
de quoi elle est formée, ce qu'on y 
trouve, ses propriété*, ses usages. 

Lorsqu'on combine ensemble 
deux volumes d'un gaz appelé hydro
gène, avec un volume d'un autre gaz 
appelé oxygène, on obtient del'eait. 
Ce qui fait donc suppser que l'eau 
est form -e de ces deux corps. M oxy
gène et l'hydrogène sont en effet les 
éléments constitutifs du liquide qui 
nous occupe. Les chimistes le prou
vent par deux procédés distincts qui 
ne peuvent laisser aucun doute : 
l'analyse et la Synthèse. 

Le procédé analytique consiste à 

décomposer l'eau en ses éléments 
constitutifs, c'est-à-d re, à isoler cha
cun d'eux, afin d'en reconnaître la 
présence. 

Il y a deux modes d'analyse de 
l'eau : 

La première méthode réalisée 
par Carliste et îsicholson, en 1800, 
consiste à faire passer un courant 
électrique dans un petit vase con
tenant de l'eau légèrement acidulée 
et muni de deux petites éprouvettes, 
Le courant une fois passé, l'eau se 

trouve décomposée: l 'oxygène se 
rend au pôle positif, et l 'hydrogène, 
en volume double, va au pôle néga
tif. Pour le constater, nous n'avons 
qu'à introduire, dans la première 
éprouvette, une allumette présentant 
encore un symptôme d'ignition: elle 
s'y rallumera aus-itôlpropriété carac
téristique du gaz oxygène. Si nous ap
prochons laseconde éprouvette d'une 
bougie, le gaz qu'elle contient s'allu
mera en prodtii-ant uns petite détona
tion, preuve absolue de la présence de 
l 'hydrogène. Cette expérience est 
bien connu ! en chimie élémentaire, 
sous le nom de Voltamètre. 

La seconde méthode est due à 
MM. Lavoisier et Meunier. Ces deux 
savants firent passer de la vapeur 
d'eau dans un tube rempli de fils de 
fer fortement chauffés au-dessus d'un 
bec de gaz. Ils virent bientôt l'eau 
se décomposer au contact du fer 
incandescent : l 'oxygène se fixa à 
l'état d'oxyde de fer, et l 'hydrogène, 
trouvant une issue, ne tarda pas à 
se dégager par un tube abducteur 
placé à cet effet, et aboutissant à une 
éprouvette placée sur une cuve à 
eau. Les calculs exécutés montrè
rent ensuite que l 'hydrogène qui 
s.'était dégagé était en volume double 
de l'oxygène qui s'était fixé. 

Les mêmes résultats sont donnés 
pa r l ep rocédé analytique. Contraire
ment au précédent, celui-ci consiste 
à composer l'eau avec les éléments 
constitutifs obtenus dans l'analyse. 
Les procédés ou méthodes synthé
tiques, sont au nombre de trois. 

1° Méthode eudiomélrique. 
2° Méthode des poids. 
3° Méthode de MM. Meunier el 

Lavoisier. 
La première de ces synthèses fut 

exécutée en 1805 par MM. Gay-Lus-
sac et de Humbold, à l'aide de l'Eu-
dlomèlre. Cet appareil, composé d'un 
gros tube de cristal, est muni, à ses 
deux exlrémiLés, d'un entonnoir 
avec lequel il communique par un 
robinet. L'entonnoir supérieur est 
traversé par une lige de cuivre isolée 
qui touche presque sa paroi interne, 

et l 'entonnoir inférieur sert de pied 
à l 'appareil. Les deux moclures 
métalliques sont réunies par une 
petite plaque divisée, destinée à con
duire le fluide électrique. Un tube 
mesureur, divisé en 200 parties 
égales, peut se visser à l'entonnoir 
supérieur. 

Pour opérer, on plonge l'eudio-
mètre verticalement dans l'eau. A 
l 'aide d'-une ju tge , on introduit deux 

"volumes d'oxygène, el deux volumes 
d'hydrogène. On M l ensuite jaillir 
l'étincelle électrique, aussitôt les 
deux gaz se combinent. Comme dans 
l 'appareil, il ne reste plus qu'un vo
lume d'oxygène, on en conclut que 
l'eau est formée de deux volumes 
d'hydrogène et de un seul d'oxy
gène. 

La seconde synthèse, celle des 
poids, est due à M. Dumas qui l'ap
pliqua en 1845. Il fit passer un cou
rant d'hydrogène sur un poids connu 
d'oxyde de cuivre renfermé dans un 
ballon. L'oxygène de l 'oxyde ne tarda 
pas à s'unir à l 'hydrogène, pour 
faire de l'eau qui se condensa dans 
un autre ballon. Le cuivre, pesé 
après l 'expérience, montra une perte 
d'oxygène égale au poids de l'oxy
gène qui était entrée dans la compo
sition de l 'eau formée. C'est une des 
plus belles expériences de la Chimie 
moderne. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La méthode synthétique de Meu
nier et de Lavoisier, consisle à 
faire arriver, par un tube effilé, u n 
courant d'hydrogène, dans un flacon 
d'oxygène. 

On allume, et autant que dure la 
combustion, l'eau ruisselle sur les 
parois du ballon. 

i^vant la mémorable expérience 
de Meunier et de Lavoisier, c'est-à-

dire avant 1783, on considérait l'eau 
comme un corps simple. Or, loin 
d'être un élément chimique en elle-
même, l'eau est au contraire fosmée 
de deux éléments. 

Tel est le résultat magnifique 
obtenu grâce aux travaux assidus 
d'une légion de savants. Bien avant, 
on cunsidérait l'eau comme un élé
ment indomptable, consacré dans 
toutes les religions et dans toutes 
les cosmogonies : l 'ignorance adore 
toujours ce qu'elle ne comprend pas. 
C'est la science seule qui peut lever 
tous ces vains préjugés populaires 
et religieux, encore trop répandus 
à notre époque. 

L'analyse de l'eau se fait très sou
vent dans la nature, sans que nous 
nous en doutions. Pendant les orages, 
l'électricité décompose l'eau des 
images, en oxygène et en hydro
gène. On explique ainsi la présence 
de l'ammoniaque (substance com
posée d'hydrogène et d'azote), dans 
l'eau de pluie. 

L'homme n'invente rien ; il copie 
en tout la nature. Mais il sait très 
bien l'approprier à tous ses besoins, 
et, par une intuition extraordinaire, 
deviner en petit ce qu'elle est en 
grand. Les socialistes ont bien rai
son de dire qu'il est « le résumé de 
l'univers. » 

L'eau foroiéeexclusivementd'oxy-

gène et d'bydrogène, c'est-à-dire, 
l'eau chimiquement pure , n'existe 
pas dans la na ture : une foule d'autres 
co;ps entrent encore dans sa com
position et viennent la modifier de 
toutes les façons. C'est ainsi que 
l'eau de la Loire et de la Garonne 
contient une quantité notable de 
silice. Sur 10 litres d'eaù de Seine 
pris e à Paris, on trouve près de 5 
grammes de matières minérales, 
parmi lesquels on distingue près de 
3 grammes de carbonate de chaux. 
La présence de celte dernière la 
rend plushygiénique et plus agréable 
.iu goût. L'eau de la Seine contient 
encore du sulfate de chaux, mais 
heureusement en proportions res
treintes. Lorsqu'on effet, il est ré
pandu en abondance dans une eau, 
elle est dite crue; et alors fort mal
saine, impropre à la cuisson des 
légumes secs, et dissout mal le savon. 
Telles sont les eaux de Belleville, qui 
en contiennent près de 12 grammes 
sur lOlitres d'eau. Les eaux courantes 
contiennent encore en dis?olution di

v e r s chlorures.telsque des Chlorures 
de Sodium, de Calcium, de Potas

sium. On y trouve môme encore 
des phosphates, des Azotates, de 
l'acide carbonique et des matières 
organiques. 

F . C A N U E T A L B . L A R B A L É T R I E R . 

(A suivre.) 

Les lecteurs de la SCIENCE POPU

LAIRE dont l'abonnement expire ces 
jours-ci, sont priés dele renouveler 
dans le plus bref délai, s'ils ne veu
lent pas éprouver d'interruption 
dans la réception de leur journal. 

A S T R O N O M I E P O P U L A I R E 
PAR M. AUG. GARASSUT 

P r o f e s s e u r à l ' A s s o c i a t i o n p o l y t e c h n i q u e 

DEUXIÈME CONFÉRENCE 

L'article dans le journal du 5 
octobre 1882, n e 138, devait se ter
miner ainsi: 

ÉCLIPTIQUE CÉLESTE 

Nous avons considéré un éclip-
tique terrestre qui entoure la terre , ' 
et qui en est un grand cercle; nous 
avons considéré un écliptique mi-
terrestre et mi-céleste, entre le soleil 
et la voûte céleste, celui que la terre 
décrit dans le ciel, dans la sphère 
céleste, dans l 'espace, dans son mou
vement de translation autour du so
leil; maintenant, nous sommes obli
gés d'en considérer un troisième, qui 
n'est que le prolongement du pre
mier jusqu'à la voûte céleste, qui est 
un centre régulier, et que par con
séquent, nous appelons Ecliptique 
céleste. 

Le grand axe de I'écliptique mi-
terrestre, mi-céleste, prolongé jus
qu'au ciel, devient le grand axe de 
I'écliptique céleste ; il atteint d'un 
côté, au nord, la constellation du 
Cancer, et de l 'autre côté, au sud, la 
constellation du Capricorne. Ses 
extrémités s'appellent également 
solstices, apsides, tropiques et colu-
res. Solstices et apsides sont des 
points ; tropiques et colures sont les 
cercles qui passent par ces points. 
Tropiques, veut dire qu'à ces points 
le soleil tourne sa marche ; les cer
cles qui passent par ces points sont 
parallèles à l 'Equateur céleste ; 
colures (queue coupée), expression 
bizarre, sont deux grands cercles 
célestes, méridiens célestes, passant 
par les pôles, dits cercles de décli-
nation, perpendiculaires l'un sur 
l 'autre, qui passent, l 'un par les sols
tices, l 'autre, par les équinoxes; de 
sorte qu'ils semblei t se cacher mu
tuellement leur moitié; ils servent à 
marquer dans le ciel les quatre posi-
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lions principales de la terre, par 
rapport au soleil, ou du soleil, par 
rappost à la terre. 

CHAPITRE III 

LA TE LIRE, SON MOUVEMENT D E T R A N S 

LATION E T DE R É V O L U T I O N A N 

N U E L L E . 

(Suite) 

Au Périhélie, l 'hémisphère austral 
a l'été, parce qu'il reçoit plus direc
tement les rayons du soleil. 

A l'Aphélie, l 'hémisphère, le pôle 
boréal a l'été, parce qu'il reçoit plus 
directement les rayons du soleil. 

A l'Aphélie, l 'hémisphère austral 
a l'hiver, parce qu'il reçoit plus indi
rectement les rayons du soleil. 

A chacun de ces quatre points là, 
on ne s'occupe, en astronomie, que 
de la saison de l 'hémisphère boréal, 
qui est la saisonde l'ancien continent. 
C'est encore ce que ne disent pas 
suffisamment les livres d'astronomie. 

Pour aller du Périhélie à Y Aphélie, 
la terre descend dans le sens direct ; 
pour aller de Y Aphélie au Périhélie, 
elle monte, toujours dans le sens di
rect. 

De Y Aphélie au Périhélie, elle 
passe par l 'équinoxe dit à.'automne, 
parce que l 'Hémisphère boréal a 
l 'automne, et l 'hémisphère austral, 
le printemps; du Périhélie à l 'Aphé
lie, elle passe par l 'équinoxe dit du 
printemps, par la raison oppo
sée. 

Ainsi, sur un demi méridien, d'un 
pôle à l 'autre, il est la même heure 
de jour pour ce demi-méridien, et 
de nuit pour le demi-méridien op
posé ; et sur le même parallèle, du 
même côté de l 'Equateur, il est la 
même saison, et il est la saison op
posée sur le parallèle analogue de 
l 'hémisphère opposé. 

(.A suivre). 

Dimanche 29 octobre ascension 
à l'Asile Stu-Anm, par l'Académie 

d'aérosialion, et place Daumesnil, 

par MM. J. Duruof et Marsoulan. 

NOTA. — Les personnes qui 

désireraient faire des ascensions, 

sont priées de vouloir bien s'adres

ser (par lettre) à M. Joseph Jaubert 

au journal LE STAND, 38, rue de 

Malte, à Paris. 

PROMENADES D'UN NATURALISTE 

AU FOND DE LA MER 

CHAPITRE I 

LE F O N D D E LA MER. — SON A S P E C T , 

SES M E R V E I L L E S . — COMMENT Y 

P É N É T R E S . — L E S S C A P H A N D R E S . 

— HISTORIQUE. — L E S A P P A R E I L S 

P E R F E C T I O N N É S . — LES H A B I T A N T S 

D E S P R O F O N D E U R S S O U S - M A R I N E S . 

(Suite) 

Cet instrument, amélioré cl trans
formé depuis, est encore employé 
dans quelques cas particuliers. Voici 
en quoi il consiste : 

Une grande cloche de fonte re
tournée que l'on descend dans l'eau; 
l'air qu'elle renferme diminue de 
volume à mesure qu'elle s'enfonce, 
et se confine dans le haut de l 'appa
reil. Un tuyau fait communiquer le 
fond de la cloche avec une pompe 
foulante, et l'air arrivant chasse 
l'eau. 

Cette machine peut être avanta
geusement employée pour prati
quer des fouilles dans un cercle 
limité. 

C'est grâce à son emploi qu'est 
dû le rapide achèvement du magni
fique pont de Kehl construit sur le 
Rhin, non loin de Strasbourg, et 
dont la longueur dépasse 240 mèlres. 
Les deux travées extérieures de ce 
pont sont mobiles, de sorte que les 
deux nvespeuventê t re interrompues 
à vi don lé. 

Eu 18130 furent inventés les sca
phandres, en France suivant les 
uns, en Angleterre suivant les autreSi 

Le but de cet appareil étant de lais
ser à l 'explorateur sous-marin toute 
la liberté de ses mouvements, et de 
loi fournir une enveloppe protec
trice, il fallait encore procurer au 
plongeur une quantité suffisante 
d'air re.^pirable. 

Deux français, MIL Denayrouze 
et Rou^uayrol, résolurent cette im
portante question en inventant le 
réservoir régulateur, plus commu
nément appelé poumon artificiel. 

Cet appareil est formé d'un réser
voir métallique très résistant, que le 
plongeur porte sur son dos, il est 
surmonté d'une chambre qui rè^le 
l 'enliée de l'air ; de celte, chambre 
part un Liy.iu qui aboutit à la bou
che du plongeur, il est muni d'une 
soupape servant à l 'expulsion de 
l'air, et s'opposant à l 'entrée de 
l'eau dans l 'appareil. 

Une soupape conique s'ouvrant 
de la chambre à air dans le réser
voir, sépare ces deux capacités. L'air 
envoyé du dehors s'emmagasine dans 
le réservoir, et, grâce à cette ingé
nieuse disposition, le plongeur l'en 
lire suivant ses besoins. 

L'air passe d'abord sur deux 
couches d'eau froide, avant d'arriver 
à la bouche du plongeur, c'est là 
une précaution très utile, car il res
pirerait sûrement un air chaud, ou 
tout au moins tiède. 

Grâce à cet ingénieux appareil, 
on peut pénétrer sans crainte dans 
le fond des mers, et y chercher tous 
les trésors qu'il renferme. 

Mais cela ne suffisait pas. Avec 
l'air, il fallait encore la lumière. 

Autrefois, on employait des lam
pes à huile, ou à esprit de vin, un 
tuyau apportait l 'air nécessaire à la 
combustion. Mais ces appareils of
fraient de nombreux inconvénients. 
MM. Rouquayrol et Denayroux ont 
su éviter ces difficultés en appliquant 
la lumière électrique. Le courant est 
produit par 50 éléments de piles 
donnant une éblouissante lumière, 
équivalant à environ 2,000 becs 
Carcel» 

L'admirable appareil Rouquayrol 
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et Denayroux a dé jà r e n d u des s e r 
vices notables. 

•Ainsi, en 1 8 0 1 , le p a q u e b o t Le 
Gtmge, des Messager ies i m p é r i d e s , 
par suite d ' u n a b o r d a g e , a y a n t laissé 
tomber dans l ' a v a n t p o r t d e M a r 
seille une caii-S" r e m p l i e d ' o r , re l e-
ci fut r e t r o u v é e le l e n d e m a i n p a r 
d'habiles p l o n g e u r s i n u n i s d e l ' a p p a 
reil en ques t ion . 

(A suiore) 
A L B E R T L A R B A L É T R I E K . 

L E F A U X C A F É 

Nous devons révéler aux lecteurs 
une récente falsification du café, fal
sification complète, qui fait consom
mer pour café, un liquide qui n'a 
rien de commun avec le produit 
naturel. Cette sophistication a été 
découverte et décrite par le profes
seur Lormann dans le journal d'hy
giène. Le faux café se vend sous le 
nom de café de Malabar et présente 
l'aspect des grains de café ordinaire 
avec lequel les commerçants le mê
lent pour mieux tromper l 'acheteur. 
Un fait qui met aussitôt la fraude en 
évidence, c'est l'ab^cence absolue 
dans la fente centrale du grain, d'un 
résidu de membrane qui est la ca
ractéristique des grains du vrai café; 
au reste les faux grains se prêtent 
fort bien à la torréfaction et à la pul
vérisation. Ces faux grains se recon
naissent parfaitement au microscope 
comme composés de granicules de 
fécule, c'est à dire formés d'une 
pâte de farine de fèves et de glands; 
colorée avec des racines de chicorée 
grillée, avec addition de poudre de 
silice, pour rendre le café plus lourd. 
C'est au moyen d'une petite machine 
que l'on donne à la pâle la forme de 
grains, et, d'après le cas opportun, 
on en varie la coloration d'après la 
provenance hypothétique du café. 
Un procédé assez simple pour recon
naître la sophistication du café con
siste à placer dans l'eau les grains 
de café soupçonnés, en peu d'instants 
les grains falsifiés se désagrègent ; il 

est inuti'e d'ajouter qu'on ne peut 

demander à ce café aucune excitation 

nerveuse. 
Traduit de l'italien par 

J l " L E S V ! D ( L 

K L ! i d i ; i n L e n m é d e c i n e . 

= S K S O C 3 f e = s = — 

A Monsieur le Secrétaire de la 

Rédaction du journal L A S C I E N C E 
P O P U L A I R E . 

L e s G r i l l e s , 1 2 o c t o b r e 1 8 8 2 . 

M O N CHER А Ш 

Une grave, mais courte indispo
sition, et des occupations très sérieu
ses, m'ont jusqu 'à présent empêché, 
malgré tout mon désir, de continuer 
la série des grandes explorations. 
Comme je vous l'exposai, lors de 
notre dernière rencontre, j 'a i l'inten
tion de donner quelques cartes très 
simples, du reste, qui serviront à 
rendre le texte plus clarteux, je 
crois, de plus, qu'une relation de 
voyages sans carte, est nulle. J'en 
appelle à la compétence de mon 
éminent collaborateur, l'excellent 
M. J. Gros. 

Je donnerai, sans doute, quelques 
dessins de types intéressants, et si 
je pouvais avoir dans le journal, la 
série des photographies données par 
M. Solliéni à la Société de Géogra
phie, il y aurait là, je crois, de quoi 
intéresser. 

En tout cas, dès le prochain nu
méro, je vous enverrai de la copie. 

Aujourd'hui, je me contente de 
vous donner quelques notes, qui, 
bien que traitant de vieux sujets, 
seront peut-être intéressantes. 

Vous savez que M. Guierre, un 
ami de l'infortuné J. Crevaux, avec 
lequel il s'est trouvé en 1870 à l'ar
mée de la Loire, organise une expé
dition pour rechercher les restes de 
la mission, et recueillir sur le mas
sacre, le plus de renseigements pos
sible, et même, continuer le voyage, 
au point de vue scientifique. L'en
treprise est haï die et fait honneur 
au coui âge et à l'amitié de M. Guierre. 
On a déjà des renseignements assez 
précis au Ministère de l'Instruction 

publique, sur le douloureux événe
ment, et, il y a huit jours, j 'a i pu 
voir, au bureau des Missions scien
tifiques dont je suis, vous le savez, 
correspondant, un sac de voyage et 
une valise ayant appartenu à l'infor
tuné Crevaux. Les deux objets ont 
été transmis à M. le Ministre des af
faires étrangères par la Direction 
des Messageries Maritimes. 

Je vous avouerai, qu'en considé
rant ces deux objets, j'ai fait des 
réflexions bien lugubres, et j'ai été 
amené, petit à petit, et de déduction 
en déduction, à considérer la mort 
de Crevaux comme la solution d'un 
problème social, solution à laquelle 
on devait s 'attendre, si l 'on avait 
étudié plus à fond le caractère de 
cet héroïque et modeste soldat de la 
science. 

De plus, d'après certaines données, 
Crevaux n'a probablement pas été 
victime des Indiens Tobas. 

Vous savez que les gouvernements 
de Bolivie, d 'Equateur, de la Répu
blique Argentine, chassent les sol
dats indisciplinés, que les déserteurs 
sont excessivement nombreux, et 
que ce ramassis d'insoumis et de 
déserteurs, grossi par les nègres 
marrons, les métis, les indiens et les 
forçats échappés, etc., forme une 
assez belle armée qui parcourt par 
bandes plus ou moins fortes, les 
vastes régions où Crevaux a trouvé 
la mort. Certes, l 'expédition était 
très nombreuse. 

Chique homme était armé de 300 
cartouches, et l'infortuné Crevaux 
lui-même, s'il faut en croire sa cor
respondance et les reporters , était 
animé de sentiments tels, que 10,1)00 
indiens ne lui eussent pas donné la 
moindre émotion. 

Il est donc permis de ^croire, jus
qu'à p r e u v e ^ , contraire, que, comme 
pour le major Lainq, il y^aeujattaque 
par des européens, ou tout au moins 
des» Américains civilisés, des soldats 
réfractaires, des bandits de grand 
chemin. 

Je ne suis pas le seul à penser 
ainsi, et notre excellent confrère, 
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M. Gros, a été l 'un des premiers à 
émettre cet avis. 

Cependant, cette correspondance 
dont je viens de parler, ces senti
ments dont était animé Crevaux, 
qui voulait manger des sauvages 
à tout prix, n 'étaient-ilspas le résul
tat de certains désordres cérébraux 
causés par un grand chagrin, dont 
nous avons tous su ou rappelé les 
causes. N'était-il pas permis de 
croire que Crevaux ne se soit lancé 
tête perdue dans les aventures, et 
n'ait risqué sa vie que pour oublier ? 
Son dépari précipité, son agitation 
extrême, ses propos violents ? 

Il y aurait là matière à excursions 
psychologiques ! Mais je m'arrête sur 
la pente où m'entraînent mes ré
flexions, et fermant les yeux sur le 
côté sentimental et privé de son 
héroïque existence, je rends à cette 
victime de la science française, un 
suprême et dernier hommage. 

Sur sa tombe, « victime du Pro
grès », on aurait pu écrire « Mort 
au feu! » aussi bien que sur celle de 
Froidevaux « victime de son dévoue
ra ent. » 

Je m'aperçois, mais un peu tard, 
comme le corbeau de la fable, que 
je laisse déborder la facondelyrique, 
et que je risque d'inonder le jour
nal, aussi je m'empresse de resser
rer mon cours, afin de prévenir 
tous accidents. 

Je termine donc rapidement, et, 
pour remplir mon programme, je 
passe sur l'ai rivée des Malgaches à 
Paris, car on a eu des détails sur 
eux, sur leurs habits, leurs mains et 
la manière de se moucher, dans 
fous les journaux politiques ou 
autres, depuis huit jours. 

Je ne vous parlerai pas du canal 
de Panama, que pour rafraîchir la 
mémoire, et annoncer que les tra
vaux vont avec une vitesse surpre
nante. Des améliorations sensibles 
ont lieu, et dans l'état sanitaire, et 
dans l 'avancement des travaux. Un 
ingénieur Colombien d'un grand 
talent, M. Pedro Sosa, a levé de 
grandes difficultés, dont les ingé

nieurs européens no pouvaient venir 
à bout! 

Des nouvelles du Sud ame'ricaiu 
annoncent que le Mexique est en 
proie au plus violent brigandage^ 
que la guerre se poursuit avec achar
nement au Pérou ; les Chiliens com
mettent des atrocités, c'est ,du reste 
leur habitude, et les Péruviens sont 
héroïques, et l'on va jusqu'à pré
tendre que la fortune pourrait bien 
sourire aux vaincus d'hier. 

Leçon merveilleuse de patriotisme 
donnée par ce petit élat : le Pérou à 
de puissantes nations. 

Il est vrai qu 'un des liéros de la 
révolution péruvienne avait fait 
inscrire sur un des monuments de 
Lima, ces grands préceptes tirés de 
la Constitution de l'an III, qui disent 
que jamais un peuple ne doit trai
ter tant que l'ennemi souille le sol 
de la Patrie. 

C'est Français cela! et ce n'est 
pas nous qui l'avons mis en prati
que. On a beau jeu de récriminer 
quand les choses sont faites I oui, 
mais qu'elles servent de leçon. 

Je finis : une expédition s'orga
nise en ce moment, à Bordeaux, 
pour aller établir des comptoirs dans 
le haut Sénégal, M. le docteur Bayol 
vient d'êire chargé d'une nouvelle 
mission et 

HnîERTiNE AUCLERT, saluez! 

fait paraître un journal dans 
. . . l 'Amérique du Sud ! 

et ce journal a pour litre : 

El deracho de la mujer 

LES D R O I T S D E LA FEMME ! 

Que d'eau claire ! 
Là-dessus, tirons l'échelle. 

Veuillez agréer et faire agréer, etc. 

C. LAROCHE 

N. B. — Vous m'avez parlé du 
Dictionnaire de Bossu, j ' en ai un 
exemplaire entre les mains, et je 
puis dire que, bien que n'étant pas 
un ouvrage fort compliqué, il peut 
rendre de très grands services, j ' au 
rai du reste, à en reparler, 

Récréations mafhfimatlQnes 

O N A S O U V E N T B E S O I N D ' U N P L U S 

G R A N D Q U E S O I . 

Un grand sergent-major, dans je 
ne sais quel but, prit fantaisie, der
nièrement, de grimper sur une pile 
de bois placée au bord d'une rivière; 
un observateur se promenant sur la 
rive opposée, constata que l'on voyait 
sous un même angle le soldat, et un 
bambin qui, placé à deux pas de ce 
piédestal improvisé, ne se lassait 
d'admirer le beau militaire. 

Sachant que hauteur de la pile de 
bois est n, celle de l'enfant m, et 
connaissant, d'autre part, la taille du 
sergenl-major, en déduire la largeur 
de la rivière à cet endroit. 

U N E C O N S O L A T I O N D A N S L E M A L H E U R . 

Un monsieur ayant brisé un bril
lant d'un grand prix, était absolument 
désolé ; sur ces entrefaites, se pré
sente un ami de l'infortuné, qui exa
mine les deux fragments du diamant 
cassé*" les pèse, el ccnslate finalement 
q u ' i s n'ont pas le même poids. 

Consolez-vous, dit alors l'obser
vateur au malheureux propriétaire 
du bijou: si ces deux fragments 
étaient identiques, l'accident serait 
beaucoup plus grave. 

Cherchez maintenant, lecteurs, si 
celte consolation avait sa raison 
d'être I 

D ' U N L E C T E U R D E S T - Q I I E N T I N 

Quel délai faudrait-il à un mobile 
pour tomber d'une hauteur de trois 
kilomètres, sur la planète de Jupi
te r? 

D E M. DUCOING A CL1SSON. 

Dimanche soir, invité par des 
amis, j ' a i fait trois parties de cartes; 
à la première, j ' a i perdu la moitié 
de ce que j 'avais ; à la deuxième,j'ai 
perdu la moitié de ce qui me restait; 
enfin, à la troisième, j 'a i gagné 4 fois 
ce qui me restait, et je me suis retiré 
avec une perte de 15 francs. 

Combien avais je en me meltant 
au jeu ? 

DE M. A D . MINEUR, A BRUXELLES 

Mener une droite parallèle à la 
base d'un triangle, telle que la 
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sommedesdeuxsegmenisinterceptés , 
entre cette parallèle et la base, aient 
mie longueur donnée, j 

DE M. PLOLIN, Avenue de Clichy 

Trouver les trois nombres : x,y,z, 
dont la somme des carrés est égale 
au cube de l'un deux, xs, autrement, 
trouver les valeurs de x, y, z, dans 
l'équation suivante : 

x- A- y2
 - f - z2 — x3 

Solution des derniers problèmes : 

Une combinaison d'amoureux. — 
Un premier couple passe l 'eau; l'a
mant laisse sa dame à l 'autre bord 
et ramène la nacelle. Alors deux 
dames passent l'eau à leur tour et 
vont rejoindre la première qui ra
mène la barque de nouveau et re
trouve ainsi son mari sur le rivage. 
Ensuite, les deux jeunes gens qui 
n'avaient pas encore mis le pied 
dans la nacelle traversent à leur 
tour et vont rejoindre leurs dames 
à l'autre bord; l'un deux, reprenant 
sa femme traverse l'eau avec elle; 
alors les deux hommes repassent 
l'eau et débarquent à l 'autre bord. 
La dame, dont le mari se trouve de 
l'autre côté, ramène la nacelle; alors 
les deux dames dont les maris ont 
passé la rivière, traversent à leur 
tour; il rencontre sur le rivage le 
troisième jeune homme qui ramène 
la barque, revient au point de dé
liait, embarque sa femme, la ramène 
avec lui, si bien que cette fois ils se 
trouvent tous les six à l 'autre bord. 

Un peu de f r i g o . — Le maxi
mum de sina a sina b dépend de 
Cos (a — b), qui est 1 et qui a lieu 

lorsque a — b ~ o ou a = b. 

Les bœufs dans la prairie. — On 
trouvera, en appelant x, le nombre 
de bœufs demandé : 

a" « a n' t' (t — t") + a' n t (t" — l' » 
7 ~ ' a a' t" (l — t" 

Le tonneau de M. Babylas. — Ce 

tonneau contenait, suivant notre 

lecteur, 456 litres 90 centilitres. 

So lu lia ns justes 

M M . 

Une jeuue Suissesse, à.Auteuil ; A.Bé-
tille, 1 0 1 , rue Montmar t re ; Ch. P . mu
sicien à Genève ; F. Ramel, à N îmes ; 
G Périn, à St-Mihiel ; L. Nicaise, à 
Sézanne ; C. Bernard et E . Xavier, à 
Moulaiuville ; F . M., au collège Sainte-
B a r ' i e ; G. Lacaille et A. CaiLou, à B i - a u -
vais ; Proper, rue T. . . 2 1 , à Marseille ; 
Loiseau, clerc de notaire, à Marseille; 
Eugène Charre, rue de la Charité, 43, à 
Lyon ; Paul Wick, à Annecy ; Marie-
Louise V, à R... ; Henri , à S t - M i h i e l ; 
Alfred Weill, à Lyon ; C. Bayot, cx-
élève de l'école J -B . Say ; Gérard, inst i 
tuteur-adjoint, à St-Pierre-sur-Dives ; 
E. Peycam. stagiaire du Génie, à Valen-
ciennes ; Un élève de Polytechnique; 
René Piel et Emile Bac ; G. Vives, à 
Charleville ; F . Lionnet, à T r o y e s ; Pas
cal Besson, 48, avenue des Gobelins ; 
F . Bonn, à Tours ; Louis G. à Reims ; 
Ch. Pichon, à Saint-Mihiel , A. B. , à 
Bordeaux ; Lecierc, horloger, à Blé-
rancourt ; E . Halle, rue aux Ours, à 
Rouen ; Un élève de math, à l 'institution 
Chevallier ; Un volontaire ; Louis Orbi 
nol, à Conflans; Aug. Louvrier, agent 
des Ch. de fer, à N i o r t ; Joly, élève e n 

ph. à Roanne ; Bruel P . de Vienne 
(Isère) ; Jean-Fremy, doreur, à Lyon ; 
Le vieux loup de mer ; Rouiu, 1 4 7 , ave
nus de Clichy ; Grand homme, aux télé
graphes, n 0 503 ; Un pensionnaire de 
Charenton ; Jéraud, 18, rue Neuve, à 
Gap; Gaëtano, à Montmartre : Adolphe 
B . , à Lille ; L. Mouthiez, 47, passage 
du Bureau, à Paris ; Brocklé, rue Du-
couedic. 

A . B R U N E T 

Adresser toutes les communications 
aux bureaux du Journal, 55, rue Mont
martre. 

CORRESPONDANCE 
M . D u p r a t e , r u e B l a n c h a r d , 6 , à 

A l g e r . — L e n " 1 2 6 a d û v o u s ê t r e 

e n v o y é . — L a t a b l e d e s m a t i è r e s e s t 

s o u s p r e s s e e t p a r a î t r a t r è s p r o c h a i n e 

m e n t . 

M . L e c i e r c , à B t é r a n c o u r t . — N o u s 

a v o n s l e r e g t e t d e v o u s p r é v e n i r q u e 

l e s t r o i s p r o b l è m e s q u e n o u s t r o u v o n s 

d a n s v o t r d l e t t r e d u 1 5 o c t o b r e 

n e p o u r r o n t ê t r e i n s é r é s ; i l s s o n t 

t r o p c o n n u s p o u r i n t é r e s s e r n o s l e c 

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

A u n v i e u x l o u p d e m e r . — N o u s 

v o u s r e m e r c i o n s d e v o s s y m p a t h i q u e s 

c o n s e i l s , m a i s n o u s n e c o n n a i s s o " s 

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

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

p a s l a f e u i l l e e n q u e s t i o n c o m m e u n 

j o u r n a l s c i e n t i f i q u e m a i s c o m m e u n s i m 

p l e p r o s p e c t u s p o r t a n t J e t i t r e d e : La 

réclame pour tous. 
N o u s a t t e n d o n s t o j o u r s l e s s o l u t i o n s 

d e s p r o b l è m e s e n q u e s t i o n . 

M . L é o n L e t e l l i e r , r u e d e l ' E g l i s e . — 

V o t r e p r o b l è m e d e s œ u f s r e s t e i n a 

c h e v é , c e p e n d a n t l a v o i e s u i v i » é t a i t 

b o n n e . L a p r o b l è m e d u b e r g e r e s t 

f a u x . 

M . J . M a i s o n , p h a r m a c i e n , à S e n s . 

— P r e n e z p a t i e n c e , l a t a b l e d e s m a 

t i è r e s e s t s o u s p r e s s e e t v a p a r a î t r e 

p r o c h a i n e m e n t . 

• M . G . V i v e s , à C h a r l e v i l l e , — O n 

a p p e l l e œuf électrique, u n b a l l o n d e 

v e r r e d . i ï \ s l e q u e l o n p e u t f a i r e p a s s e r 

l a d é c h a r g e d ' u n e m a c h i n e é l e c t r i q u e 

o r d i n a i r e o u c e l l e d ' u n e b o b i n e d ' i n 

d u c t i o n , a p r è s y a v o i r f a i t l e v i d e . 

M 1 d e l a R i v e y p l a c e u n c y l i n d r e d e 

f e r d o u x , c o u v e r t d ' u n e c o u c h e d e 

g o m m e - l a q u e q u i l e s é p a r e d ' u n a n n e a u 

d e c u i v r e p l a c é à l a b a s e d u b a L l o n . 

O . i m e t e n s u i t e l ' a n n e a u e t l e s o m m e t 

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

l e s d e u x p ô l e s d ' u n e m a c h i n e d ' i n d u c 

t i o n o u a v e c u n e m a c h i n e é l e c t r i q u e 

e t l e s o l . L a d é c h a r g e f o r m e a l o r s d e s 

g e r b e s l u m i n e u s e s , m a i s , s i l ' u n v i e n t 

à a i m a n t e r l e c y l i n d r e , c e s g e r b e s 

s ' é c a r t e n t , l ' e n v e l o p p e n t e t l a n a p p e 

d e f e u t o u r n e a u t o u r d e l ' a i m a n t . C e l a 

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

j e t s d e l u m i è r e s o n t d e s c o u r a n t s é l e c 

t r i q u e s d e v e n u s v i s i b l e s , e n u n m o t 

c ' e s t u n n o u v e l e x e m p l e d e l à r o t a t i o n 

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

c e p h é n o m è n e q u e M . d e l a R i v e a a s s i 

m i l é à c e l u i d e s a u r o r e s p o l a i r e s . 

I l f a u t , au minimun, q u a t r e é l é 

m e n t s d e B u n s e n p o u r o b t e n i r u n e 

l u m i è r e a y a n t à p e i n e , l ' i n t e n s i t é d ' u n e 

b o u g i e o r d i n a i r e . A v e c 2 5 é l é m e n t s 

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

a p p e l e r u n e b e l l e e t é c l a t a n t e l u m i è r e 

é l e c t r i q u e . 

A . B . à B o r d e a u x . — F a i t e s b o u i l l i r 

1 < s u l f a t e d e c u i v r e s u s p e c t é a v e c d e 

l ' e a u a c i d u l é e p a r l ' a c i d e a z o t i q u e p u i s 

a j o u t e z u n e x c è s d ' a m m o n i a q u e d e 

f a ç o n à r e d i s s o u d r e J e p r é c i p i t é d e s u l 

f a t e d e c u i v r e ; s i l e s e l c o n t i e n t r é e l 

l e m e n t d u f e r . u n e p o u d r e r o u g e à t r e 

r e s t e r a i n d i s s o u t e . — L a t a b l e d o s 

m a t i è r e s q u e v o u s n o u s r é c l a m e z v a 

p a r a î t r e p r o c h a i n e m e n t . 

M . H e n r i V . , à C l e r m o n t . — D i s s o l 

v e z d e u x g r a m m e s d e s a v o n d a n s l a 

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

a j o j t e z u n p o i d s c o n n u d e s a b l e f i n e t 

b i e n s e c . d e f a ç o n à a b > o . b e r t o u t l e 

l i q u i d e ; c h a u f f e z l e t o u t d a n s u n e é t . u v e 

à 1 1 0 — 1 2 ( P j u s i u ' à c e q u e c e s a v o n 

n e p e r d e p l u s d e p o i d s i - t p e s e z . 

M C h . P . , m u s i c i e n , à G e n è v e . — 

V o i r e p r o b l è m e d e g é o m é t r i e s e r a 

p u b l i é l a s e m a i n e p r o c h a i n e . 

A . B R U N E T . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I * R L M C À NOS» I ^ E C I E U R S 

A TOUS CEUX DE NOS ABONNÉS QUI 

NOUS EN FERONS LA DEMANDE, NOUS EN

VERRONS gratuitement UN BON DE MAR

CHANDISE^ ENTRANT POUR MOITIÉ SUR LES 

PIIX D'UNE MACHINE DE N'IMPORTE QUEL 

SYSTÈME À PRENDRE DANS LES MAGASINS 

DE LA MAISON A . B I C B O U R G , 20, 

boulevard Sfbastopoi, à Pans, SUI
VANT SES PRIX COURANTS. 

ENVOYER UÛ TIMBRE DE 1 5 C. POUR LA 

RÉPONSE. 

GRAND BAL DE BIENFAISANCE 

AN PROFIT DES CAISSES DE SECOU'S R'ES 

A^S )CIANONS AMICALES DES ANCIENS ÉLÈ

VES DES ÉCOLES SUIÉRIEURES MUNICIPALES 

TU GOT, COLB^RT, LAVOISIER, J B. SAY, 

le Samedi, 2 decentare 1882, À ONZE 
HEURES DU SOIR, EN L'HÔTEL CONTINENTAL. 

PR'X DU BILLET I 10 FRANCS 

LES SOUSCRIPTIONS SONT REÇUES AUX 

ÉCOLES : 

TURGOT, 6 9 , RUE DE TURBIGO ; 

COLBERT, 2 7 , RUE CHÂTEAU LANDON-, 

LAVOISIER, 17 , R. DEN FERT-ROCHER EAU; 

J . - B . SAY, 11 BIS, RUE D'AUTAUIL 

et à l 'Hôtel CONTINENTAL. 

L E D O C T E U R C H O Ï T É 

Offre g r a t u i t e m e n t * tou« noi lecteur» la 7 m * 
édition de «on T r a i t é d e M é d e c i n e p r a t i 
q u e , dans lequel il expose sa méthode consa
crée par 10 années de succès dans les hopitaur 
pour la guérison des m a l a d i e s c h r o n i q u e s 
d e t o u s l e s o r g a n e s , et des h e r n i e s , h é -
m o r h o ï d e s , g o u t t e , p h t h i s i e , a s t h m e . c a n 
c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d e v e s s i e et de 
m a t r i c e , e tc . Adreiser l e i demandes, quai St 
Michel, 27, Paris . 

D É P I L A T O I R E S D U S S E R 

offrent ce grand avantage sur les pro
duits similaires, de pouvoir être em
ployés en toute sécurité. 
P A R F U M E R I E D U S S E R , 1, rue J . -J . Rous

seau, 10 fr. mandat. 

D I L I V O R E ! N o u v e l l e m e n t d é c o u 

v e r t e e t p r o p a g i e p a r la P A R F U M E 

R I E D U S S E R , c e t t e p r é p a r a t i o n e n l è v e 

t o u t po i l f o l l e t s u r l e s b r a s a v e c u u e n e t 

t e t é s u r p r e n a n t e , e l l e r e n d l a p e a u v e l u e 

b l a n c h e e t l i s s e c o m m e l e m a r b r e . 1 0 fr . 

mandat . ( 1 , r u e J.-J. R o u s s e a u ) . 

LIQUEUR NOR-USLE CONCENTRÉE DE GOUDRON DE NORWEGE 
POUR PRÉPARER INSTANTANEMBI T EAU, VINS, BÏERE & TISANES DE GCUDROI 

Un Flacon suffit ocur se CDnvair.rra :ip. SA son^^toritè contre : 

AFFECTIONS CH ONIQUES DA LA POITRINE, DES BT.OKCHES ET DE LA VESSIE 
ÊC0DLEM1.NTS REIELLES. ÏALADIES ÉPLBÉHL(|L)TS. 

2 FR.—PABIS, RUE DE RENNES, -1 0 5 , ET LES PHARMACIES. 

M. A. G A -
R A S S U T , 

PROFESSEUR, 
DONT NOUS PU

BLIONS LES 
CONFÉRENCES AS-

THONOMIQUÏ S, 
A INVENTÉ RIES 
APPAREILS 
QUI MARCHEUR, 
LES UTRS À LA 
MAIN, LES AU
TRES À MÉCA
NIQUE AUTO-
MATIQUE, ET 

DES CARTES 
SPÉCIALES DE 

C O S M O 
G R A P H I E 

QUI RENDE N 
EXTI ÉMEMENT 

SIMPLE ET FACILE CETTE SCIENCE q u i EST. SI UIILE ET S 
INTÉRESSANTE. CES APPAREILS ET CES CARTES qui o n t 
figuré AVEC HONNEUR à L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 
1878 Ont ÉTÉ ENCOURAGÉS ET RÉCOMPENSÉS PAR LE 
M I N I S T R E D E L ' I N S T R U C T I O N P U 
B L I Q U E . NOUS LES RECOMMANDONS à t o u s 1NS INS
TITUTEURS ET À TOUS LES PÈRES DE FAMILLE. LES APPA
REILS, 5 0 fr . ; LES CARTES, 3 fr-, RUE MONTMARTRE, 62, 
a P a r i s , ET au BUREAU d u JOURNAL, CHEZ M J e a n -
m a i r e , LIBRAIRE-COMMISSIONNAIRE, rue d e s BONS-
ENFANTS, 38 

PRÉGLEÏÎ* POUR LES M4ADES ET MÉNAGE 

S ITDAILLES D'ER & GRANDE DIPLÔMES À'EONAEAR 

~P-I Y (jj-JJ^ J-^ ^E ^ A C ~ S V M ^ E ̂ ' 
la signature 

КЯ RMCRE BLEUS. 
SE YESD CHEZ LES ÉPICIERS ï » Р Н А Ш П Ш 

Plus de Rides! 
) Plus de Taches Rousseur! 

Plus dejflasquel 
S U C C È S S A N S J P R É C É D E N T 
LE LATTDELA ROSÉE, PRÉSERVATIF SOUVERAIN CONTRA 

LES RIDES,SANS AUCUN DANGER, DONNE AUX ÉLEVANTES —^^^ J 
, LA BEAUTÉ DE M 
\ VEILLEUSE COMPOAITI' 

E ! — CETTE 
FAIT DISP, 

TEL TACHES DE ROU9SEU 
LA LAIT DE LA ROSEE SE 

RECOMMANDE SPÉCIALEMENT 
AUX MÈRES D« FAMILLE 
DANS L'AFFECTION DU 
MASQUE 

• CETTE MER-

EN VENTE 

112, BNI CHERCHE-MIDI 
CHEZ M. GUESQUIN 

F* H Л H M A С IIN'CHIMIITI 
LB FLACON : VINGT FRANCS 

BXPIDITLOD franco CONTRE MANDAT-POTU «ТЕЛ HOUO*. 
Déta.il : СЬаж Q U Y O N , РАГ/ПДНИГ 

5 , R u e d u Q u a t r e - S e p t e m b r e , Par ia 

N E V R A L G I E S 
P I L U L E S D U D R M O U S S E T T E 

LES P i l u l e s M o u s s e t t e , À L'ACONITINE ET au QUINIUM, CALMENT OU GUÉRISSENT la 
Migraine, LA Sciatiqve ET LES Névralgies LES PLUS REBELLES 

O L'ACTION SÉDATIVE QUE CES PILULES EXERCENT SUR L'APPAREIL CIRCULATOIRE SANGUIN, PAR 
O L'INTERMÉDIAIRE DES NERFS VASO-MOTEURS, INDIQUE LEUR EMPLOI DANS LES Névralgies 
K du trijumeau, LES Névralgies congestives, LES affections Rhumatismales doulou-
« reuses ET inflammatoires. » 

O L'ACONITINE PRODUIT DES EFFETS MERVEILLEUX DANS LE TRAITEMENT DES Névralgies faciales, 
À LA CONDITION QU'ELLES NE SOIENT PAS SYMPTOMATIQUES D'UNE TUMEUR INTRACRÀNIENNE, ALORS 
MÊME QU'ELLES AURAIENT RÉSISTÉ À D'AUTRES MÉDICAMENTS. » (SUCIÉIF DE B.OLNGIE, SÉANCE DU !8 FÉTRIRR ISGO;. 

DOSE : PRENDRE DE 3 À 6 PILULES DANS LES 24 HEURES. 
EXIGER LES VÉRITABLES PILULES MOUSSETTE RTE CHEZ CLIN ET C , PARIS. 

UROP & P Â T E D E В E R T H E 
Pharmacien, Lauréat des Hôpitaux de Paris. 

« LA Codéine pure DIT LE PROFESSEUR GABIER Commentaires thérapeutiques dt 
« Codex, p . 587) DOIT ÊTRE PRESCRITE AUX PERSONNES RNII SUPPORTENT MAL L'OPIUM, aux 
« ENFANTS, AUX FEMMES, AUX VIEILLARDS ET НИХ MIJEK M̂ IWCCS RIE С JN̂ ESTIOUS CÉRÉBRALES. » 

LE SIROP ET LA PÂTE BERTHÉ À LI Со ténu' nu ri' P IS>ELENI UNE EFFICACITÉ INCON
TESTABLE DANS LES RAS DE RUUMES. BRONCHI ES. CATARRHE, .̂SR.HINE. MAUX DE G-ORGE, 
INSOMNIES, TOUX NERVEUSE ET ÙILIIR.IULU DES MALADIES DE POICRINE ET POUR CALMER LES 
IRRITATIONS DE TOUTE UALURE. 

LES PERSONNES QUI FOUT USAGE DE SIROP OU DE PÂTE BERTHÉ ONT UN SOINMEIL CALMA, 
ET RÉPARATEUR JAMAIS SUIVI NI ÎLE LOURDEUR DE TÉIP, NI DE P -ri • D'.IPUEM NI DE CONATIPALION. 

PRESCRIRE ET BIEN SPÉCIFIER SIROP OU PÂTE BERTHÉ а comme garantie EXIGER LA 
SIGNATURE BERTHÉ ET LE TIMBRE BLEU DE L'ETAT FRANÇAIS. 

PARIS, CHEZ C L I N & C I C , 1 4 , R U K R A C I N E , P R È S L A F A C U L T K НЕ MÉDECINE,PARIA 
Et par l'entremise des Pharmacies de France et de l'Etranger» 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FUSILS ANGLAIS 

¿1 
?2 

ÏIÎ 
t i l i i l Q w a i n o u * a * - i a u n r » U4M i 5 0 " 

m u t j u a - t m M « M « m u t u i , 

M s u f w w « u c m*wm p r i x a a * a L o a d m , 

A. GUINARD # E 
IL, kTKrum m L'ank&t, t 

(.g* fm» à* la nm de FMeteOt) 

SPECTACLES D E U S E M A I N E 

8 0[0 THËAT-FRANÇAIS.— Les Corbe-uix. 
8 RJLFL ODÉOW. — Charles VI I . 
7 0[0 PORTE-ST-MARTIN. — Michel Stro-

goff. 
8 CHATELET. — Madame Thérèse. 
8 0(0 GAITÉ. — La Tour de Ncsle. 
8 1[4 GYMNASE. — Roman Parisien. 
8 l [ i PALAIS-ROYAL. — Le truc d'Arthur 
8 0)0 AMBIGU. — Cartouche. 
8 0[0 VAUDEVILLE. — Tê tede Linote. 
8 3|4 NATIONS. — Vicomtesse Alice. 
8 1[2 RENAISSANCE. — Mme le Diable. 
7 l\2 FOLIES-DRAMATIQUES. — Fanfan la 

Tulipe. 
8 O[0 BOUFFES. — La Mascotte. 
5 0(0 NOUVEAUTÉS. — Le Cœur et la 

Main. 
8 0(0 VARIÉTÉS. — Lili. 
8 0(0 ATHÉNÉE. — La Balle Polonaise. 
8 0(0 MENUS-PLAISIRS. — Rue Bouleau. 
S 0(0 FOLIES BERBÈRE . — Tous les soirs. 
81(4 COMÉDIE-PARISIKNNB.— Relâche. 
8 0|0 CLUNY. — Première fraicheur. Les 

Sceptiques. 
MUSKB GRÊVIN. — De 11 h. 1(2 du matin 

àl l h. 1(2 du soir. Le cadavre du Pecq. 
8 1(2 CIRQUE D'ÉTÉ.— Exercices équestres 
81[2 HIPPODROME, — Tous les soirs . 

jeudis, dimanches ; fêtes à 3 h. 

LA PÂTE ÉPILATCIRE DUSSER 
rajeunit et embellit en détruisant les 
poils du visage sans aucun danger pour 
la peau. — Parfumerie D U S S E R , 1, rue 
Jean-Jacques Rousseau;—10 fr. mandat . 

DEPIE.ATOSE3E 
POUR DÉTRUIRE LES POILS, DUVETS 
s u r l e v i s a g e , s u r l e s b r a s e t s u r l e s j a m b e s . 

L , e seul qui soit inofîeasif. S é c u r i t é a b s o l u e 

e t D'tio e m p l o i f a c i l e . F l a c o n , 1 3 f r . e t G f r . 

G U E S Q U I N , P h a r m a c i e n - C h i m i s t e 
112, Rue du Cherche-Midi, PARIS 

O N E X P É D I E C O J J T R B ^ M A N D A T - P O S T E 

Détail : C h e z 6UYON, P a r f u m e u r 

5 , R u e d u Q u a t r e - S e p t e m b r e . P a r i s 

BIEN SUPÉRIEUR À TOUS LES PRODUITS SIMILAIRE*. 
S o a T a r a i n M o t r * LAI I n d i g e s t i o n s , 

HAU i w t t m i t , à» c o u r , d a s a r U , d a t a t « ; 

E x c a l l a n t a u s a i a a u r l a l o u a i t * a t W i a i a a U . 

F A • * I « U • a L Y • N , a a a r a « > M w W a « I M a . • 

K A i a a M à » J k J U S , rmrn I M * « , *X. 
m B r l a n i p a U a a M a l u m * • M a r m a t a , 
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Nos lecteurs sont priés de défi
cher les quatre pages de l'intérieur 
de la livraison contenant la fin de 
la table des matières des livraisons 
53 à 104. 

U N E E X C U R S I O N 

DANS 

LA VALLÉE D'ENTRE M T (ISÈRE) 

LES CASCADES, LES GROTTES 
ET LES SOURCES DU GUIERS-VIF 

Les voyageurs qui vont, au péril 
de leur vie, explorer les pays in
connus et agrandir le cercle des con
naissances géographiques, ont un 
mérite que , moins qu 'un autre, je 
sais disposé à diminuer, mais aujour
d'hui, ce n'est point d'exploration 
lointaine que j 'a i à par le r ; c'est 
d 'une simple excursion de touriste 
en France, dans un pays trop peu 
fréquenté par les amateurs de sites 
pittoresques, et qui, par la beauté 
de ses paysages, mériterait d'attirer 
l'attention de tous ceux qui pro
fessent quelque admiration pour les 
splendeurs de la nature. Je veux 
parler du massif de la Chartreuse, 
et, en particulier, d'un des coins les 
moins connus de ce massif, la vallée 
d'Entremont, les sources, les cas
cades et les grottes da Guiers-
Vif. 

Tout LE monde, ou presque tout 

le monde,a visité et connaît la Grande-
Chartreuse; tout le monde ou pres
que tout le monde a franchi les 
pentes rapides qui conduisent au 
Désert par le Sappey et qui redes
cendent à Voiron ensuivant le cours 
du Guiers-Mort au milieu de g i rges 

! admirables et en passant par St-Lau-
: rent-du-Pont. Je ne parlerai donc 

ni du Monastère, ni du désort dans 
lequel il s'élève, ni môme de cette 
haute montagnj du Grand-Soin que 
les plus hardis des visiteurs de la 
Chartreuse ont seuls escaladé. 

La roule qui mène de Lyon à SL-
Pierre d'Entremont, est pleine de 
perspectives variées. Le chemin de 

| fer vous transporte en quelques heu-

( res de Lyon à Voiron, petite ville 
charmante située au pied des mon
tagnes élevées, et qui s'est fait sur 
toutes les tables aristocratiques une 
réputation méritée par ses liqueurs 
délicieuses, le China-China,\e Génépi 
des Alpes et le Ritafia. Un service 
de voitures vous transporte à travers 

I des gorg-js agrestes et sauvages jus-
' qu'à St-Laurent du Pont et même 

jusqu'au village des Echelles où Ton 
traverse le Guiers-Vif, C'est un peu 
en aval des Echelles, que le Guiers-
Vif et le Guiers-Mort se rencontrent 
et vont ensemble se jeter dans le 

| Rhône à St-Genix, au sud de Belley, 
après avoir traversé Pont de Beau-
voisin, et parcouru 50 kilomètres. 

En arrivant aux Echelles, on ren
contre tout à coup une population 
toute différente de celles qu'on avait 

I rencontré jusque-là, soit à Voiron, 
soit à St-Laurent du Pont. 

Et, en effet,on se trouve en contact 
avec l 'ancienne population savoi-
sienne. Un pont jeté sur le Guiers-
Vif sépare le village en deux ; du 
côté de France il prend le nom 
d 'Entre-deux-Guiers , et s 'appelle 
les Echelles du côté de Savoie. Ce 
sont encore, malgré l 'annexion, deux 
villages distincts ayant chacun leur 
maire et leur conseil municipal, et 
appartenant l 'un, au département de 
la Savoie, l 'autre, au déparlement de 
l'Isère. 

Depuis sa source jusqu'à son 
embouchure, le Guiers-Vif servait 
autrefois de frontière entre la France 
et la Savoie, el tous les villag-s que 
traverse cette rivière étaient etsonten-
core divisés en deux villages séparés 
par le Guiers. 

La route qui conJui ldes Echelles 
à St-Pierre d'Entremont est une des 
plus admirablement pittoresques 
qu'on puisse rencontrer dans les 
régions montagneuses. On la nomme 
la route du Frou, et le mot Frou 
vient du mot affreux, bien-justifié 
par les horreurs sauvages qu on y 
rencontre à chaque pas. Cette route 
est aujourd'hui carrossable et elle 
suit à pic et à une hauteur vertigi
neuse la rive gauche du Guiers-Vif 
qui se précipite à d'immenses pro
fondeurs au-dessous des pieds des 
voyageurs, el bjuil lonne sur son 
lit de roches, que blanchit son 
écume. Un tunnel percé dans le 
roc, et qui n'a pas moins de 75 mè
tres de longueur, domine de 150 
mètres le cours impétueux de la 
rivière. 

JULES GROS 
{A tuiore.) 

CHRONIQUE DES SCIENCES 
S O M M A I R E : Le passage, do V é n u s . — Lu

mière solaire rcmp'aeée par la b o u g i e . — 
Les P h o q u o s à ore i l l es . — Vital i té latente 
des s e m e n c e s . — E x p o s i t i o n internationale 
d ' A m s t e r d a m . 

Le passage de Vénus. — L'Aca
démie des Sciences vient de rece
voir des nouvelles de plusieurs des 
missions qui ont été envoyées par 
elle pour observer le prochain pas
sage de Vénus. Toutes sont arrivées 
à destination, après un bon voyage, 
el actuellement elles s'occupent de 
leur install ition. Cependant, M. H.itt, 
le chef de la mission actuellement à 
Chubut, a éprouvé d'innombrables 
diificultés pour se rendre en ce der 
nier endroit. On ne put mettre à sa 
disposition, lors du débarquement; 
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que deux légères voitures qui, d'ail
leurs, ne pouvaient être utiles à 
cause du mauvais état des chemins 
et de l'énorme matériel qu'il falait 
transporter. M. Hait, suivant les con
seils du capitaine du port de Chu-
but, fit alors remonter la rivière à 
un cutter d'un très' faible tirant 
d'eau qui profita d 'une barre favo
rable. Inutile d'ajouter que l'opéra
tion fut longue et fort laborieuse, 
mais a parfaitement réussi. Aujour
d'hui, la mission argentine travaille 
à son installation et fonctionnera 
aussi régulièrement que les autres. 

La lumière solaire remplacée par 
la bougie. — un a exécuté récem
ment certaines expériences et me
suré avec une assez grande exacti
tude, la quantité totale de lumière 
émise par le soleil. D'après les cal
culs qui ont été effectués, le nombre 
qui représente la quantité de bou
gies équivalent à la lumière solaire 
est celui-ci : 

1.575.000.000.000.000.000.000.000.000 

Ce nombre est tellement grand 
qu'il ne peut donner à l'esprit r idée 
de la quantité énorme qu'il repré
sente. 

I La lampe Cárcel équivalent exac
tement à 10 bougies, il s'ensuit que 
si nous divisons par 10 le nombro 
ci-dessus nous obtiendrons la quan
tité de lampes à l'huile nécessaire 
pour remplacer la lumière totale du 
soleil. 

Les Otaries ou Phoques à oreilles. 
— M. A. Milne Edwards ne doit 
certes pas regretter d'avoir vu ad
joindre aux astronomes partis en 
missions, plusieurs de nos natura
listes. Il est déjà arrivé, paraît-il, au 
Muséum d'histoire naturelle trois 
caisses énormes venant de Monte
video et renfermant... des phoques 
à oreilles (otaries) et des dauphins. 
Ces premiers fruits nous donnent 
une idée des nombreux résultats 
que nous sommes, dès maintenant, 
on droit d'attendre des missions 
scientifiques. 

Vitalité latente des semences. — 
Nous empruntons à la Revue scien
tifique les lignes qui suivent : 

« MM. Van ï ieghem et G. Bon-
nier ont fait quelques expériences 
préliminaires pour constater les 
effets de différentes conditions de la 
vitalité des semences. Plusieurs pa
quets de semences, fournis par Vil
morin, en janvier 1880, ont été 
partagés en trois parts : la première, 
exposée à l'air libre, mais à l'abri 
de l 'humidité; la seconde, dans un 
tube rempli d'air, mais hermétique
ment fermé; la troisième, enfin, dans 
de l'acide carbonique pur. Au bout 
de deux ans, les semences ont été 
pesées et plantées. Toutes les gra nés 
exposées à l'air libre avaient aug
menté de poids; par exemple, les 
haricots pesaient 1 1 5 0 et les pois 
1 [72 de plus. Les graines placées 
dans l'air confiné avaient gagné 
beaucoup moins (les pois 1[790, les 
haricots 1 [1190 de leur poids pri
mitif). 

» Les graines, dans l'acide carbo
nique confiné, n'avaient pas varié. 
Quant à la végétation comparative : 

» Sur les pois placés à l'air libre, 
90 0[0 ont germé. 

» Sur les pois placés dans l'air 
confiné, 45 0[0 ont germé. 

» Sur les pois placés dans l'acide 
carbonique, 0 0[0 ont germé. 

» Sur les haricots placés à l'air 
libre, 98 0|0 ont germé. 

» Sur les haricots placés dans l'air 
confiné, 2 0[0 ont germé. 

» Sur les haricots placés dans l'a
cide carbonique, O 0[0 ont germé. 

» Si ces résultats sont confirmés, 
il sera prouvé : l - que l'embryon 
végéta) de la semence n'a pas une 
existence latente à proprement par
ler, puisqu'il exécute un certain 
travail et a besoin de respirer ; 
2' que la vie des semenses ne peut 
être prolongée indéfiniment, puis
qu'elles meurent par épuisement 
dans l'air et par suffocation dans 
l'eau. •» 

Exposition internationale d'Ams
terdam. — Le correspondant de la 
Science populaire à Amsterdam, 
nous envoie, de cette ville, de nom
breux et intéressants détails sur 
l'exposition internationale qui va 
ouvrir prochainement ses por les . 
Le caractère de celte exposition 
sera, avant tout, d'être colonial. 
D'après notre correspondant, toutes 
les possessions britanniques s'y sont 
fait déjà représenter, mais on ne 
sait encore si la métropole y figu
rera officiellement. 

Parmi les innovations scientifi
ques, nous citerons le chemin de fer 
électrique destiné à faire le tour des 
jardins et dont le développement 
sera d'environ 1,800 mètres. Nous 
souhaitons à ce chemin de fer plus 
de succès qu'au tramway électrique 
d j M. Siemens, qui figura à l 'expo
sition d'électricité de Paris, car ce 
dernier fonctionnait si irrégulière
ment, que l'on était obligé d'avoir 
toujours deux chevaux en réserve 
pour remplacer l'électricité quand 
il plaisait à celle-ci de laisser ses 
voyageurs en route. Nous nous som
mes souvent demandé depuis, à qui, 
le jour de la distribution des récom
penses, la médaille avait été décer
née. Est-ce à l 'inventeur du tram
way immobile? Est-ce aux vi
goureux quadrupèies chargés de le 
traîner??? Vous le savez, lecteurs, 
en ce monde il arrive souvent que : 
Ce ne sont point du tout ceux qui 
ont gagné l'avoine qui la mangent. 

A. B R U N E T . 

LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 

FABRICATION DE LA BIÈRE 

{Suite) 

La cuisson étant terminée, il faut 
refroidir le plus rapidement pos^i-
sible. Pour cela on peut faire arriv r 
le liquide dans un bac contenant des 
godets remplis de glace ; aujour-
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d'hui on le fait passer dans l'appa
reil Baudelot formé de tubes rem
plis d'eau glacés entre lesquels passe 
la bière sur les dents qui augmen
tent la surface refrigérente. La bière 

arrive en a et sort refroidie en s 

(%• 1). 

Le liquide étant refroidi à 15°. on 
procede à lafcrmenlation qui a pour 
but de transformer le sucre en al

cool sous l'influence d'organismes 
appelés ferments (1) 

La fermentation de la bière est 
provoquée à l'aide d'une levure qu'on 
ajoute au moult refroidi. 

S. frics(or lochici 

F¿¡. *• 

Deux modes de fermentation sont 
employés pour la bière : 

I o La fermentation haute, dans 

fl) On distingue Iesfermentations.pro-
voquées et les fermentations spontanées, 

Elles sont produites par des ferments 
appelés saccharonyces. 

Il y en a trois suivant M, Pas teur : 
I e Dans la levure ordinaire du vin le 

S. eltipsoïdeus (fig.2). 
2 e le s . apiculatus. qui est d'une ex

t ra aie petitesse 5 ) . 
3 a le s. Pastorianus, qui est une grosse 

levure, (fig. 4). 

laquelle le ferment monte à / a sur
face du liquide. Elle se fait à 18 ou 
20. On ajoute au liquide environ 
2 0[00 de levure ; bientôt la fermen
tation tumultueuse se déclare, Les 
fats sont placés deux par deux et 
légèrement inclinés. 

A Lyon on fait celte fermentation 
dans de grandes cuves rectangulai
res de 12 à 15 hectolilres. 

Ce; bières de fermentation haut s 
sont très estimées, riches en alcool, 
mais ne se conservent pas. 

2° La fermentation basse, pra ' i-
quée eu Bavière en Alsace, etc., se 

4 
0& lCnc.li* 

Fig. f 

fait à 6°. Ayant refroidi au Baudelot 
à 15° on fait arriver l ab iè redans dt s 
serpentins placés dans des bacs rem
plis d'eau glacée (flg. 8). Ainsi refroi

di, le liquide est mis dans des ton
neaux; on ajoute 1 0|00 de levure et 
les forment tombent en bas. Ceci 
dure huit jours. Ensuite on procède 
à la deuxième fermentation qui se 
fait lentement dans des caves voûtées 
à glacières à une température de 4°. 

Arrivée chez le consommateur la 
bière eslcollée, c'est-à-dire débarras
sée des matières en suspres-ion 
qu'elle contient. 

Elle est mise dans les quarts et 
laissée au frais dans les caves. 

A L I . ! . L . . . 

B I B L I O G R A P H I E 

Les lecteurs de la SCIENCE POPU
LAIRE dont l'abonnement expire ces 
jours-ci, sont priés de le renouveler 
dans le plus bref délai, s'ils ne veu
lent pas éprouver d'interruption 
dans la réception de leur journal. 

Les Secrets de la mer, tel est 
le titre d'un nouvel ouvrage, que no
ire iufaligable collanorateur, M. Jules 
Gros, vient de faire paraître chez 
R.mff, é iilcur, 14,Gloî re St-Honoré. 
Ce volume que nous venons de lire 
d'une sjule haleine, est selon nous, 
le chef-d'œuvre de l 'auteur, et n'au
ra, pas moins de succès que les 
romans de même nature qui l'ont 
précédé, les Volcans dans les glaces 
eL les 773 millions de Jean-Fran
çois Jollivet. 

L 'auteur s'est créé un genre à lui, 
en apportant dans de vérilables des
criptions scientifiques tout l'attrait 
des romans qui émeuvent le public. 
Coatrairemenlàcequefait M.J.Verne 
M. Jules Gros ne laisse passer dans 
ses livres aucun paradoxe scienti
fique ; il c r a n t que ses lecteurs, 
grands et petits enfants, ne prennent 
à la lettre les fictions capables de 
leur donner des idées fausses. Quand 
ils n'auraiant que ce titre seulement, 
les livres de M. Gros mériteraient 
d'occuper une place d'honneur dans 
toutes les bibliothèques d'instruc
tion. 

Les Secrets de la mer rentrent si 
exactement dans le cadre de notre 
journal, que nous aurions voulu les 
y faire paraître en entier ; nous 
nous contenterons d'ouvrir le livre 
nouveau, et pour donner à nos lec
teurs le désir de connaître l'œuvre 
complète, d'en citer un seul pas
sage. 

Nos lecteurs pourront voir le mé
rite de l'invention ingénieuse, de 
l'attrait d 'un récit plein de péri
péties intéressantes, que M. Jules 
Gros a su joindre aux charmes d'un 
style clair et correct. 

Les deux hommes descendirent 
dans la baie, d'où l.i mer s'était 
retirée. 

Jérôme, qui marchait le premier, 
s'engagea le long de la côte, dans 
un dédale de rochers séparés entre 
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eux par des flaques d'eau plus ou 
moins larges, et plus ou moins pro
fondes, dans lesquelles il fallait s'en
gager sans hésiter, rt qu'il devenait 
parfois nécessaire de traverser à la 
nage. 

Jean-Pierre, comme son compa
gnon de route, n'avait pour vêtement 
qu'un pantalon 
de grosse étoffe 
bourrue, une 
chemise de lai-
ne,unevareuse 
de tricot; sur 
la tête, il por
tait un de ces 
gros bonnets 
de laine rouge 
que, dans la 
manne, on ap
pelle encore 
des galérien-
ces. 

Rien de tout 
cela n'était de 
nature à em-
pêcherlesdeux 
hommes de se 
meltre à l'eau. 
Les gros sou
liers cloutés 
qu'ils avaient 
aux pieds leur 
permettait de 
trotter allègre
ment sur les 
roches coupan-
les et de mar
cher, sans trop 
glisser, sur les 
couches vis

queuses de 
goëmons et de 
plantes mari
nes. 

Ils arrivèrent 
ainsi dans un 
dédale de ro
ches hautes et 
pointues, entre 
lesquelles ils 
ne pouvaient se 
glisser qu'en 
présentant leur corps de côté, et 
ce ne fut qu'après plusieurs mi
nutes de cette marche difficile, qu'ils 
atteignirent une partie creuse for
mant, entre les amoncellements gra
nitiques, un bassin profond et par
faitement étanche, dont l'eau de mer 
ne s'échappait pas, même au moment 
du jusant. 

La partie des rochers à pic, qui 

s'étendait le long de la côte, s'ouvrait 
en un point et formait comme la 
bouche d'un four, dans laquelle 
l'eau du bassin s'engouffrait et dis
paraissait dans l 'ombre. Celle sorte 
de souterrain, s'enfonçant dans les 
flancs de la falaise, était élevée de 
deux mètres environ au-dessus du 

M. JULES G R O i 

niveau de l'eau restée prisonnière 
dans le bassin. 

Le père Jérôme se jeta sans hésiter 
dans le lac en miniature Jean-Pierre 
le suivit ; ils avaient de l'eau jusqu'au 
cou. 

Tous deux se mirent à nager, et, 
le jeune homme suivant son com
pagnon de route, ils ne tardèrent 
pas à s'enfoncer toujours en avant, 

dans le souterrain, qu'ils parcou
rurent dans le sens de sa longueur, 
malgré l'obscurité de caverne qui 
vint presque aussitôt les envelopper. 

Ils n 'entendaient que le clapo
tement de l'eau déplacée par leur» 
mouvements, et frappant contre les 
parois abruptes du couloir. 

Ils atteignis 
rent ainsi u n 
point où u n e 
lueur é t rang* 
commença à 
apparaître. 

Cette lueur, 
faible d 'abord 

comme ces 
phosphores

cences noclur» 
nés que pro
duisent parfois 
les flots de la 
mer, alla bien
tôt en croissant 
et finit par de
venir le grand 
jour. 

Les côtes ro
cheuses sont 
fréquemment 

percées de ces 
fissures tor

tueuses, corri
dors des abî
mes inconnus, 

qui mènent 
^ souvent dans 

ses grottes 
|£ sournoises, où 

il n'est pas 
toujours pru
dent de s'aven
turer. 

Les deux na
geurs arrivè
rent dans une 
sorte de crypt» 
circulaire cou
ronnée par u n e 
voûte hémis^ 

phériquo ou,, 
plutôt, par u n e 
section d'hémi* 

sphère, dont le sommet ouvert don
nait passage à la lumière exté
rieure. 

Jean-Pierre, suivant l 'exemple de 
son guide, se redressa et prit pied ; 
l'eau dans cet endroit ne dépassait 
pas les hanches des deux compa
gnons. Le fond de cette grotte était 
formé de roches pointues, de formes 
diverses, dont quelques-unes émc*>. 
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geaient au-dessus de la surface de 
l'eau. 

Toutes ces pierres, dans la par
tie que le flot recouvrait, étaient 
enveloppées par une épaisse cheve
lure de varechs, tandis que la partie 
supérieure de la voûte, trop élevée 
pour que l'eau la baignât même 
pendant la marée haute, avait ces 
teintes tantôt argentées, tantôt dorées 
que produisent les lichens. Dans 
certains points, ces surfaces pre
naient la couleur d'ocre rouge, que 
produiraient des taches de sang coa
gulé ; ailleurs, de grandes surfaces 
avaient des teintes verdâtres pro
duites par des moisissures sus
pectes. 

Toute la partie de la grotte, fort 
spacieuse d'ailleurs, soumise aux 
fluctuations de la marée, était cou
verte d'une véritable lèpre de patelles 
et d'huîtres aux coquilles tourmen
tées ; dans de certains points, pen
daient de longues grappes de moules 
attachées les unes aux autres. 

— Voilà mon réservoir dont seuls 
nous connaissons le secret, dit le 
père Jérôme. Tu vois qu'il y a là de 
quoi satisfaire l'appétit de gens plus 
exigeants que nous. 

Jean Pierre jetait autour de lui 
des yeux émerveillés. 

— Qui donc a pu vous indiquer 
ce véritable magasin de vivres? d ë j 

m?nda le jeune homme. 
Le père Jérôme, soit qu'il trouvât 

la question indiscrète, êoit qu'il eût 
été repris par son amour de mutisme, 
ne répondit pas, 

Il se baissa, et plongeant Son 
bras dans une espèce de trou creusé 
dans la roche, il en rapporta une 
supeibe langouste qu'il tendit sans 
rien dire à son compagnon. 

Jean-Pierre saisit cette nouvelle 
proie, mais il s'aperçut qu'il avait 
négligé d'apporter avec lui un sac 
ou un panier, pour y renfermer les 
résultats de cette pêche inatten
due. 

Il se disposait à retirer sa chemise 
pour en faire un récipient en en 
nouant les manches et le col, quand 
le père Jérôme, quisansdoute devina 
sa pensée, lui tendit son panier qu'il 
avait apporté, suspendu à son cou 
par la courroie qui lui servait de 
support. 

— Tiens I dit-il. 
Jean-Pierre ne se fltpas prier, mit 

la langouste dans le panier et com
mença à cueillir des huîtres, jusqu'à 

ce que le récipient fût rempli jus
qu'aux bords. 

Alors, il remplit de moules les 
poches profondes de son pan
talon. 

Le père Jérôme le regardait faire 
en souriant d'un air paterne. 

Quand il vit que le jeune homme 
avait sa récolte complète: 

— Te voilà chargé. Mangeons 
maintenant, dit-il. 

Alors, il montra à Jean-Pierre le 
long des roches qui formaient les 
paroisde lagi 'otte,uuesériedepeti tes 
niches forées dans la pierre. 

Il glissa ses doigts dans une de ces 
tannières et en retira un oursin. 
Pais il prit son couteau, coupa le 
coquillage en quatre et, partageant 
aved ?on compagnon, tous deux se 
mirent â croquer crû ce mollusque 
hérisson. 

Jean-Pierre savait apprécier la 
délicatesse de cette nouvelle proie; 
il ge mit en quête à son tour, et 
bientôt une dizaine d'oursins furent 
dévorées par les deux sybarites. 

Tous les gens qui ont fréquenté 
les côtes de la Manche, connaissent 
Cet admirable coquillage couvert de 
piques vivantes, dont les pointes lui 
servent de pattes, et qui roule sur 
ces piquants comme les autres ani
maux marchent. 

filen de plus! Curieux â observer 
uê la cuirasse finement ciselée 
e cette singulière coquille. Elle est 

deforme arrondie, aplatieen-dessûus; 
lâ,Couvre circulairementune ouver
ture qui est la bouche, et à laquelle 
On adonné , nousne savons pourquoi, 
le nom singulier de lanterne d'Aris
lote. Des bords de celte bouche 
ronde s'étendent dans le sens ver
tical, jusqu'au sommet de la coquille, 
où elles se réunissent, des rangées 
de petits mamelons. Entre ces ran
gées, se trouve une véritable den
telle formée de petits trous, à travers 
lesquels l'animal darde ses tenta
cules ambulatoires. Cette cuirasse, 
débarrassée de ces pointes, donne 
l'idée d'un véritable chef-d'œuvre 
d'orfèvrerie et de ciselure, et se 
compose de plus de dix mille pièces 
ai tintement ajustées et soudées entre 
elles. 

Cinq dents, sortant de la bouche 
ronde de l'animal, mordent la pierre 
la plus dure , et creusent un trou où 
l'oursin va se loger, et où vont le 
dénicher les chercheurs de fruits de 
mer. 

Jean-Pierre, qui professait pour 
les oursins un goût particulier, 
témoigna son regret de n'avoir plus 
de place pour en emporter. 

Le père Jérôme, jugeant sans 
doute cette observation raisonnable, 
lira de sa poche un grand mouchoir 
à carreaux, et après y avoir placé 
une douzaine de ces échinodermes, 
ainsi que les nommait sou savant 
compagnon, le noua des quatre 
bouts, et, toujourssilencieux, il donna 
le signal de la retraite. 

— Je reviendrai plus d'une fois, 
dit Jean-Pierre, qui malgré sa con
naissance de la baie, n'avait jamais 
soupçonné l'existence de ces réser
voirs souterrains. 

Jérôme le Guyon et Jean-Pierre, 
après être sortis du labyrinthe de 
rochers à travers lesquels ils avaient 
dû passer pour atteindre la grotte 
mystérieuse, prirent ensemble la 
route de Kérédol. 

Quand ils arrivèrent à la porte de 
la maisonnette de la famille le Gall, 
ils n'avaient pas échangé une seule 
parole. 

Quelqu'un attendait Jean-Pierre 
sur le seuil de sa maison. 

C'était une grande et belle fille 
d'une quinzaine d'années, qui tenait 
une lettre à la main. 

— Bonjour, monsieur Jean-Pierre, 
dit-elle. 

— Bonjour, Jeanne-Yvonne. 
La jeune fille devint rouge comme 

une cerise. 

Nous ne pousserons pas plus loin 
cette citation, persuadé qu'elle 
sufûra amplement à édifier les lec
teurs sur l'intérêt que présente le 
nouveau livre de notre collabo
rateur. 

A. BRUNET. 

A PROPOS DES FOUILLES DE SANXAY 

MONSIEUR LE RÉDACTKUH 

Depuis quelques jours, beaucoup 
de journaux annoncent que le R. P. 
de la Croix vient de découvrir à 
Sanxay (Vienne) toule une ville 
Gallo-Romainei 

Toutefois, il ne faudrait pas croire 
que cette découverte date d'hier. II 
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y a en effet juste un an que, voya
geant dans celte contrée, j 'a i eu le 
plaisir de visiter cette ancienne ville 
de nos ancêtres. Il est vrai qu'elle 
ce faisait que commencer à paraître 
à la lumière ; mais déjà même, il 
était facile de se rendre compte de 
l'importance de ces découvertes. 

Ayant pour cicérone une per
sonne du pays, je partis de la petite 
ville de St-Maixent, qui n'est séparée 
de Sanxay que par la courte distance 
de quatre lieues environ. 

Pendant la route, je demandais à 
mon guide, qui était fort au courant 
des faits, comment on avait pu soup
çonner l'existence de ces restes 
Gallo-Romains. La chose est assez 
simple, me répondit-il. Souvent, le 
laboureur en remuant le sol avec sa 
charrue, soulevait un fragment de 
pierre sculptée: la terre recelait 
donc quelque curiosité. 

Toutefois, pendant longtemps, l'on 
ne s'enpréoccupapoint, et peut-être, 
ne s'en fût-on jamais préoccupé, si 
un archéologue illustre, le R. P. de 
la Croix, n'eût entrepris, avec ses 
seules ressources, la tâche difficile 
que vous connaissez. 

Ce savant jésuite se douta de ce 
qui pouvait être caché sous terre ; 
aussi étudia-t-il en conséquence. 

Il commença par mettre à jour 
un temple : il comprit dès lors, que 
devant lui gisait une ancienne ville 
Gallo-Romaine. Sachant parfaitement 
que toutes ces villes étaient hâties 
de la même façon, il traça lui-même 
et d'avance, le plan qu'il soup
çonnait être celui de la ville enfouie, 
et il chercha... Ses prévisions ne 
l'ont pas trompé ; aussi, peut-on dire 
qu'avant d'avoir mis la ville à décou
vert, il l'avait devinée. 

Et c'est ainsi "que pendant plus 
d'un an, avec l'aide du département 
qui loi fournissait une indemnité, il 
employa une quinzaine d'ouvriers 
qui sans cesse travaillaient à creu
ser. Ajoutez que le P. de la Croix 
eut à payer le propriétaire du ter
rain, qui dès lors était sacrifié, et 
voua comprendres combien facile

ment, ses immenses revenus s'en
gloutissent dans cette entreprise. 

Mais les efforls du P. de la Croix 
ont été couronnés de succès, et bien
tôt le moment viendra où le gouver
nement, reconnaissant, aidera lui-
même ce courageux chercheur. 

Or, c'est en nous entretenant sur 
ce sujet, qu'au bout de deux, heures , 
nous arrivâmes à un petit bourg, 
dont j 'a i oublié le nom, mais dont je 
me rappelle fort bien l 'antique 
église qui est une curiosité archéo
logique d'architecture gothique. De 
là aux fouilles, le chemin est court : 
aussi, laissant là nos chevaux, nous 
gagnons à pied la ville Gallo-Ho-
maine. 

A peine avons-nous escaladé une 
jolie colline au bas de laquelle ser
pente une délicieuse rivière que nous 
allons tout à l 'heure retrouver, cou
rant à travers les fouilles, que nous 
nous trouvons en face d'une grande 
allée de 114 mètres de long: c'est 
l'allée principale du temple, Elle est 
jonchée de morceaux de colonnes 
admirablement sculptées ; mais on 
ne peut empêcher un sentiment de 
tristesse en les voyant brisées ; on 
devine que c'est l 'homme, ou si 
vous préférez, la guerre, qui les a 
renversées, mais, que ce n'est point 
le temps. 

A droite,à gauche,sont encore de
bout les bases qui supportaient ces 
colonnes : elles mesurent 80 à 90 

centimètres de diamètre. Cette colon
nade devait être bien belle ! 

Nous la suivons dans toute sa 
longueur, et bientôt nous arrivons 
à un rond point : c'est le centre du 
temple. 

Si alors on se retourne, de façon à 
avoir devant soi l'allée principale, 
on a à sa droite et à sa gauche, deux 
autres allées, c'est à dire que, de ce 
point central, on voit parfaitement 
que les allées du temple formaient 
la croix grecque. 

A ce ror.d point, nous remarquons 
d'énormes pierres, longues de 2 à 
3 mètres, semblables à celles dont 
se servaient les Druides pour immo

ler les victimes ; c'est là en effet que 
se faisaient les sacrifices: c'était là 
l'autel. 

Je leconsidérai?, quand mon guide 
me fît remarquer immédiatement 
au-desfous, un conduit ténébreux ; 
j 'y descends; et, quoique je ne 
sache pas trop où diriger mes pas, 
je le parcours dans toute sa longueur. 
Au reste, il est encore solide ce con
duit souterrain : les pierres qui le 
constituent sont fort dures ; un ci
ment sur lequel le temps n'a pas eu 
de prise, les unit entre elles. Ajoutez 
que ce souterrain qui est large et 
peut avoir deux mètres de haut, 
traverse le temple : mais bientôt il 
est obstrué : je suis obligé de m'ar-
rêter, ne pouvant satisfaire davan
tage ma curiosité. 

Il est certain, qu'étant donnée sa 
direction, il devait amener sous 
l'sutel l'eau de Ja petite rivière dont 
je vous parlais. Son rôle était, à 
n'en pas douter, d'entraîner le sang 
des victimes, qui s'écoulait de l'au
tel. 

En sortant du temple que nous 
laissons par une allée latérale, nous 
franchissons deux marches, artis-
tement sculptées ; mais elles sont 
rongées de vétusté 1 Je veux toucher 
une sculpture qui apparaît encore 
sur l'une d'elles, elle me vient en 
poussière dans la main. 

L U C I E N H A M 

[A suivre). 

CHRONIQUE AÉROSTATIQUE 

ACADÉMIE D'AÉRBSTATION MÉTÉOROLOGIQUE 

Séance du H octobre 1882 
Ouverte à 10 heurrs 

Prés idence de M. Wilfrid de F o r m e l l e 

Vice Prés ident 

Correspondance : Une lettre de 
M. Lefèvre, président de la Société 
des ballons de Londres demandant 
la date du banquet à l'occasion du 
centenaire de r icaugurat ion desbal« 
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Ions, pour qu'il en soit fait un le 
même jour à Londres. 

L'assemblée décide par vote : 
1° La date du samedi 18 novem

bre pour le banquet du centenaire 
de l ' inauguration des ballons. 

2° La réunion à ce banquet de 
l 'assemblée générale annuelle de 
l 'Académie. 

3° La date du 15 novembre pour 
l'assemblée générale annuelle. 

Le prix du banquet est fixé à la 
somme de 6 francs, pour réunir le 
plus d'adhésions possible. 

Sont nommés commissaires du 
banquet : 

MM. Leroyer, Conteleau, Surcouf 
et Meunier. 

M. Triboulet rend compte des 
résultats obtenus par son procédé 
de photographie panoramique à la 
place St-Jacques. Deux épreuves ont 
parfaitement réussi. 

MM. Triboulet et Legay, électri
ciens, sont chaudement félicités. 

La Société des fôtês de Grenelle a 
demandé le prix d'une ascension 
dans les mêmes conditions que celles 
de la place St-Jacques. 

M. Triboulet fait savoir à l 'assem
blée que le prix accordé à la place 
St-Jacques ne suffit pas avec les 
frais qui nous incombent dans ce 
genre d'ascensions. L'assemblée dé
cide, sur la proposition de M. Perron, 
de revenir aux anciennes conditions, 
c'est-à-dire de, ne s'occuper ni dugaz, 
ni de la prise. En conséquence il 
sera demandé à la Société des fêtes 
de Grenelle la somme de 300 francs 
non compris le gaz et la prise. 

Sur la demande de M. Lantin, 
directeur de l'Asile Ste-Anne, l'Aca
démie fera une ascension privée 
dans l'Asile même, La veille de l'as
cension il sera fait, par M. W. de 
Fonvielle, une conférence avec la 
lumière oxydrique. En cas de beau 
temps, M. Leguay fera, gratuitement, 
des expériences de photographie. 

Compte rendu de l'ascension exé
cutée le 8 octobre à la place St-Jac
ques, par MM. Jaubert et Bloch : 
départ à 4 h. 45 — Altitude maxima 

1400 m. Descente à 6 h. 10' entre 
Goussainville et le Thillay à 22 kil. 
de Paris. 

M. Couteleau,ayant suivi le ballon 
en voilure, est arrivé sur le terrain 
de la descente quelques instants 
après l'atterrissage. 

Admissions : 
M. "**, 62, rue du Cardinal-

Lemoine, comme membre titulaire, 
présenté par MM. Couteleau et Jau
bert. 

M. Aspe, 4, rue Cherubini, comme 
membre part-cipant, présenté par 
MM. Gillon frères. 

M. Ernest Legay, électricien, com
me membre titulaire, présenté par 
MM. Triboulet et W. de Fonvielle. 

Dans une lettre adressée à M. Tri
boulet, M. de Bouteiller, se trouvant à 
Arcachon, s'excuse et regrette de 
n'avoir pu assister à la première 
expérience de photographie aérienne 
qui a eu lieu le dimanche 8 octobre. 

M. Triboulet rappelle que c'est 
grâce à M. de Bouteiller que l'Aca
démie a obtenu une subvention, 
aussi la lecture de cette lettre est-elle 
accueillie par des applaudissements-

Prochainement l'Académie d'aé-
rostation exécutera sa première 
ascension nocturne, cette ascension 
sera précédée des mêmes expérien
ces qui ont eu lieu à Montrouge. 

J O S E P H J A U B E R T . 

R E C E T T E S U T I L E S 

NOTA. — Les personnes qui 
désireraient faire des ascensions, 
sont priées de vouloir bien s'adres
ser (par lettre) à M. Joseph Jaubert 
au journal L E S T A N D , 38, rue de 
Malte, à Paris. 

ECUME D E MER ARTIFICIELLE 

Prenez : 

Magnésie calcinée G parties 
Blanc de zinc 1 partie 

Ou fait un mélange intime avec 
une quantité suffisante de caséine 
ammoniacale (fromage) et l'on fait 
sécher celte pâte. (Nous explique
rons bientôt comment se prépare 
l'écume de mer viennoise.) 

LIQUEUR POUR L ARGENTERIE 

Crème de tarlre. . . / , 
c , de chacun 
Sel marin „^ 
A k m 3 0 g r a m m e s 
Eau 1,500 grammes 

L'argenterie que l'on fait bouillir 
dans cette liqueur devient extrême
ment brillante. 

A . B 

Récréations шйешаЩш 

L E S I N F I D É L I T É S D E J E A N - B A P T I S T E 

Jean-Baptiste n'est aulre chose 
que le domestique d'un aveugle, 
lequel possède un cellier composé 
de 9 caveaux disposés en carré ; il 
est entendu que celui du milieu ne 
doit servir que pour les liqueurs, et 
l'aveugle défiant en garde toujours 
la clef sur lui. Bref, il arriva qu'un 
jour le patron de Bapt :ste reçut 52 
pièces de vin, ( t ordonna à son do
mestique de les ranger dans les huit 

| caveaux qui étaient vides, de façon 
qu'il y ait le même nombre de bar
riques dans les quatre caveaux des 
angles, et que les quatre caveaux 
intermédiaires contiennent aussi un 
même nombre de barils. 

Jean-Baptiste, exécutant à la lettre 
les ordres donnés, place 3 barils 
dans les caveaux de chaque angle, 
et 10 dans ceux du milieu. 

Le patron qui, même devant son 
vin rouge n'y voit que du bleu, 
compte en tâtonnant ses barriques, 
et en trouve 16 dans chacun des 
rangs des trois caveaux. 

Cela fait, le domestique enlève 
quatre barriques du cellier; mais le 
maître instruit de cela par un voisiu 
va compter ses pièces et en trouve 
toujours 16 dans chaque rang et 
passe outre. Le lendemain, Baptiste 
enlève de nouveau quatre pièces de 
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via; son maître est de nouveau 
averti et constate que son cellier 
contient bien encore 1 6 pièces par 
ran?. Mais le domestique qui fait 
sauter les barils comme une cuisi
nière fait danser l'anse, recommence 
sou opération de la veille et enlève 
ENCORE quatre pièces de A I N . Tous 
LES voisins de l'aveugle vont prévenir 
LE volé qui constate une fois de plus 
que dans chaque rang IL existe tou
jours 1 6 pièces de vin. Jean-Baptiste, 
enhardi alors par ces succès, vole 
ENCORE quatre pièces de vin. 

C'EST alors que les voisins l 'arrêtent 
et conduisent le coupable devant son 
maître; mais celui-ci, outré de l 'ac
cusation, fait chasser ces impor-
tuns,et leur défend l 'entrée de sa 
maison. 

E a réalité, le domestique avait 
bien volé 16 pièces de vin, comment 
se fait-il donc alors que le brave 
homme en trouvait toujours 16 dans 
chaque raug? 

D'UN P R O F E S S E U R 

DU COLLÈGE D E T U L L E 

On a un nombre premier p ; trou
ver un nombre tel que p + a? — a? 
(a étant un nombre entier). 

DE M. L E G R O S , I N S T I T U T E U R A N E S L E 

Par un point donné D, tracer une 
droite comprise entre les côtés d 'un 
angle, et qui soit égale à une ligne 
donnée. 

Solutions justes 

MM. 

Camille Bayot, à Paris ; Anonyme, 
¡1 Angers ; Charlotte Ad!ine, à St-Mihiel; 
II. éiève da f. Astier, à St-Mihiei ; Un 
professeur du collège de Tu l l e ; Henri 
Guignes, 06, bout, du Port-Royal ; Pros-
per, 21, rue Th., à Marseille ; Léopold 
Deguilhien, à Pa r i s ; MlleVictorine S.., 
à Lyon ; MarieR., À Valenciennes ; J ules 
R., au lycée Henri IV : M. Labat, à 
Lyon ; Mlle Isabelle L., 353, à Par is ; 
Un monsieur qui ne signe pas ; Georges 
Reuné, rue Cujas, 21 ; A. Denis, rue 
Sltj-Valerie, à Limoges ; Moulinez, 47, 
passagedu Bureau, à P a n s ; A. Peycam, 
à Valenciennes ; Mlle Louise Carlier, À 
Marseille ; G. Fèria , à St-Mihiel ; Plouin, 
14?, avenue de Clichy ; Un candidat au 
Bac, à Paris ; C . M à Tours ; (t. Lucas, 
à Reims j E. Longuet, insti tuteur, à 
Bouce (Orne) ; Jean Tacir, rue Si-Geor-
ges, 122; J . 13. à Tu l l e ; Jean P'rérny, 
doreur, à Lyon ; Un élève de math. , à 
l'institution Chevallier ; Henri Honnorat 

à Ste-Colombe ; Cimar, à L y o n ; Paul 
Vidal, à X. ; Un étudiant en módecine, 
rue Champollion ; Emile V. , employé 
de l ' Industrie ; G-eorges • Duchàtre , 
48, rue M. , à Par is ; Marie- Louise de 
X.. . y . 

A . B K U N E T . 

C O R R E S P O N D A N C E 

M . C A M I L L E B . , À P A R I S . — L E S 

V O Y A G E S E T H N O G R A P H I Q U E S A U T O U R D U 

M , I N D E É T A N T R E S T É S I N A C H E V É S N ' O N T 

P A S P A R U E N L I B R A I R I E . 

M . M . , À M Â C O N . — P O U R C E Q U I EST 

D U D O M A I N E D E S S C I E N C E S N A T U R E L L E S - , 

A T T E N D E Z - V O U S À U N E R É P O N S E P R O C H A I N E . 

Q U A N T à C E Q U I R E G A R D E M. P L O U I N , IL 

F A U T V O U S A D R E S S E R D I R E C T E M E N T À L U I . 

I L N O U S E S T M A T É R I E L L E M E N T I M P O S S I B L E , 

( A V E C LA M E I L L E U R E V O L O N T É D U M O N D E ) 

D ' E N T R E R D A N S C E S D I S C U S I O N S , _ E I A N I 

D O N N É LE D É V E L O P P E M E N T Q U E P R E N D 

C H A Q U E J O U R N O T R E C O R R E S P O N D A N C E . — 

S I S I M P L E S Q U E P A R A I S S E N T À V O T R E A M I . 

C E R T A I N E » Q U E S T I O N S Q U I N O U S S O N T A D R E S 

S É E S P A R P L U S I E U R S D E N O S A B O N N É S , IL 

E S T D E N O T R E D E V O I R D E las I N S É R E R Q U A N D 

M Ê M E , C A R N O U S N ' A V O N S Q U ' U N B U T . 

C E L U I D A S A T I S F A I R E N O S N O M B R E U X , 

L E C T E U R S . 

G. D E L U C , 5 4 , R U E L A M A R T I N E . — L E 

S I È G E S O C I A L D E L ' A S S O C I A T I O N P H I L O T E C H -

N I Q U O SA T R O U V E R U E S E R P E N T E , 2 4 . L E 

P R É S I D E N T E S T M. L O I S E A U , C O N S E I L L E R 

M U N I C I P A L , LE S E C R É T A I R E G É N É R A L E S T 

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

N O U S V O U S E N G A G E O N S À V O U S A D R E S S E R 

D I R E C T E M E N T A U S E C R É T A I R E G É N É R A L . 

M . P R O S P E R , R U E T H . , 2 1 , À M A R S E I L L E . 

— N O U S V O U S R E M E R C I O N S S I N C È R E M E N T 

P O U R L E S C O M P L I M E N T S Q U E V O U S A V E Z 

B I E N V O U L U N O U S A D R E S S E R . S O Y E Z A S S U R É 

Q U E N O U S F O R O N S T O U J O U R S C E Q U I D É P E N 

D R A D E N O U S P O U R L E S M É R I T O R . 

E . R O C H , À X . . . — Vin depepsine : 
P R E . . E Z 1 0 G R A M M E S D E P E P S I N E O F F I C I N A L E 

E T F A I T E S M A C É R E R P E N D A N T 1 5 J O U R S D A N S 

9 9 0 G R A M M E S D E V I N D E F R O N T I G N A N O U 

D E M U S C A T , P U I S FILTREZ. N O U S S A V O N S 

Q U ' I L SÌ V E N D U N P R É T E N D U V I N D E C O C A 

D U P É R O U M A I S N O U S N ' E N C O N N A I S S O N S 

P A S E X A C T E M E N T L E S D O S E S . S I C E L A P E U T 

V O U S Ê T R E A G R É A B L E , N O U S V O U S D O N N 3 -

R O N S D A N S N O T R E P R O C H A I N N U M É R O LA 

R E C E T T E D ' U N V I N FORTIFIANT Q U I R É J S S I T 

G É N É R A L E M E N T FORT B I E N ET E S T T R È S E M 

P L O Y A A C T U E L L E M E N T . 

M . L A B A T , À A R R A S . — L E P R O B L È M E 

Q U O V O U S N O U S P R O P O S E Z E S T T R O P S I M P L E 

E T T R O P C O N N U P O U R Q U ' I L N O U S S O I T P O S 

S I B L E D E LE P U B L I E R , — ( V O I R A U X S O L U 

T I O N S J U S T E S ) . 

M L L E C H A R L O T T E A D L I O E , À S T - M I H I E L . 

— V O S C O M P L I M E N T S S O N T A B S O L U M E N T 

S I N C È R E S , ET N E S O N T P O I N T D E S F L A T T E R I E S . 

— N O U S A T T E N D O N S T O U J O U R S L E S É N O N 

C É S E N Q U E S T I O N . 

J E A N T A C I R , à L Y O N . — M Ô M E R É P O N 

S E Q U ' à M . L A B A T À À R R A S . 

G - . P É R I N , À S T - M I H I E L . — N O U S C O N 

N A I S S O N S LA P R O B L È M O Q U E V O U S N O U S 

A D R E S S E Z ; M A I S C O M M E IL E S T FORT I N T É 

R E S S A N T , N O U S L ' I N S É R E R O N S D I S Q U E 

N O U S A U R O N S E N T R E L E S M A I N S LA F I G U R E 

Q U ' I L N É C E S S I T E . 

M . S . , À M O N T P E L L I E R . — N O U S N E 

S A V O N S C E Q U E S O N T D E V E N U S L E S Aven
turiers et Pirates Q U ' O F F R A I T L ' A N C I E N N E 

S C I E N C E P O P U L A I R E ; A D R E S S E Z - V O U S P O U R 

C E R E N S E I G N E M E N T D I R E C T E M E N T À L ' A D 

M I N I S T R A T I O N . 

M . S C H E F F E R , À C A E N . — N O U S N E 

P E N S O N S P A S Q U ' I L E X I S T E U N O U V R A G E 

spécial D O N N A N T LA C O N S T R U C T I O N D E S 

B O B I N E S D E R U H M K O R F F ; D ' A I L L E U R S , IL 

SUFIÎT P O U R I S O L E R L E S FILS C O N D U C T E U R S 

D E LES E N T O U R E R D ' U N E E N V E L O P P A D Û 

C O T O N Q U E L ' O N I M P R È G N E D E G O M M E -

L A Q U E . O N P E U T E F F E C T U E R C E T T E O P É R A T I O N 

E N T R E M P A N T LE C O T O N D A N S LA G O M M E -

L A Q U E D I S S O U T E P A I L ' A L C O O L E T L A I S S E R 

S É C H E R À L ' A I R . Q U A N T À L ' É P A I S S E U R D E 

LA C O U C H E I S O L A N T E , N O U S N E P O U V O N S 

V O U S L A D O N N E R A U J O U R L ' H U I R I G O U R O U S Q -

M E N T . 

M . A L B E R T A U L Y C É E S T - L O U I S . — 

N O U S V O U S E N V E R R O N S P A R L A P O S T E , LA 

S O L U T I O N D U P R O B L È M E Q U I V O U S T O U R 

M E N T E T A N T . 

G . M . À X . , . — L E P R I X P A Y É P A R 

V O U S P O U R C E T T E O P É R A T I O N E S T T O U T à 

FAIT E X A G É R É , N O U S V O U S E N G A G E O N S P O U R 

L ' A V E N I R À A V O I R R E C O U R S À N O S C O N S E I L S . 

M L L E I S A B E L L E L . , 3 5 3 , À P A R I S . — 

N O U S S O M M E S A B S O L U M E N T D E V O T R E 

A V I S S U R C E P O I N T . N O U S A V O N S P U B L I É 

cis Récréations mathématiques P O U R 

D I S T R A I R E ET E X E R C E R N O S L E C T E U R S E T 

N O N P O U R Q U ' I L S perdent leur temps À 

R E C H E R C H E R D A N S Q U E L O U V R A G E O N P O U R 

R A I T R E T R O U V E R D E S P R O B L È M E S I D E N T I 

Q U E S . 

A . B R U N E T 

L ' I - I M E À . U N S I ^ C C T E U R S 

A T O U S C E U X D E N O S A B O N N É S Q U I 

N O U S E N F E R O N S LA D E M A N D E , N O U S E N 

V E R R O N S gratuitement U N B O N D E M A R 

C H A N D I S E S E N T R A N T P O U R M O I T I É S U R L E S 

P R I X D ' U N E M A C H I N E D E N ' I M P O R T E Q U E L 

S Y S T È M E À P R E N D R E D A N S L E S M A G A S I N S 

D E LA M A I S O N A . R I C B O L I R G , 2 0 , 

boulevard Sebastopol, à Paris, S U I 

V A N T S E S P R I X C O U R A N T S . 

E N V O Y E R U N T I M B R E D E 1 5 C . P O U R LA 

R É P O N S E . 
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Grand Bal de bienfaisance 
au profit des Caisses de secours r'es Associations amicales des anciens élèves des écoles supérieures municipales Turgot, Colbart, Lavoisior, J.-B. Say, le Samedi, S décembre 1882, à onze heures du soir, en l'Hôtel Continental. PRJX du billet io francs Les souscriptions sont reçues aux écoles : Turgot, 69, rue deTurbigo; Colbart, ¡¿7, rue Châte.au-Landon ; Lavoisier, 17, r. Deufert-Rochereau; J.-B. Say, 11 bis, rue d'Auteuil et à l'Hôtel Continental. 
IiXS DOCTEUR CH~£TÏ3 Offre g r a t u i t e m e n t ^ tous nos lecteur* la édition de sou T r a i t é d e M é d e c i n e p r a t i que, dans lequel il expose sa méthode consacrée par 10 années de succès dans les hôpitaux pour la guérison des m a l a d i e s c h r o n i q u e s 

d e t o u s l e s o r g a n e s , et des h e r n i e s , h ë -
m o r h o ï d e s , g o u t t e . p h t h i s i e , a s t h m e , c a n 
c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d e v e s s i e et de 
m a t r i c e , etc. Adresser les demandes, quai St Michel, 27, Paris . 

LE BAROMÈTRE A P P L I Q U É A r L A 

PRÉVISION DU TEMPS 
DANS LA FRANCE CENTRALE 

par 

J . - R . PLUMA.N'DON 

Météorologiste à l'observatoire du Puy-de-Dôme 
Cet ouvrage, qui apprend à prévoir 

le temps d'une manière suffisamment 
certaine par la seule ot^ervation du 
Baromèlre et des Nuages, a été ho
noré , par le Conseil Général du Puy-
de-Dôme, d'une souscriptionpourles 
Bibliothèques scolaires. 

Jolie brochure in-18, avec seize 
planches hors texte, en vente chez 
l 'auteur à Clermont-Ferrand.— Envoi 
franco, contre un mandat-poste de 
1 fr. 05. 

DÉPILATOIRES DUSSER Pour le visage et pour le corps. Plus de cinquante ans d'un succès universel sont la garantie de leur efricacité et de leur parfaite innocuité. — Mandat 10 fr., l,rue J.-J. Rousseau. -AgiZsÉ 

Liqueur nomale concentrée de Goudron da Nûrwege 
Pour préparer instantanément EAU, VINS, BIERES, TISANES de Goudroi 

Un Flacon suffit FJOJR se convaincra &e sa suoèrioritê centre: Affections chioniqiies da la POITRINE, des BRONCHES et de la VESSIE ÉCOULEMENTS rebelles, Kaladies EFfDÉKlyOhS. 
2 £r.—PARIS, rue de Rennes, 105, et les Pharmacies. 

M. A. G A 
R A S S U T professeur, dont nous publions les 
CONFÉRENCES AS-TRONOMiqutS, a inventé des 
a p p a r e i l s 
qui m a r c h e n t , les uns à l a 
m a i n , l e s au
t re* à m é c a 
n i q u e a u t o 
m a t i q u e , et 
d̂s c a r t e s 

s p é c i a l e s d e 
C O S M O 

G R A P H I E qui renden _ exti émement fc*^sa*™""""r~ Z L simple et facile cette science qui est si mile et. s intéressante. Ces appareils et ces cartes qui ont figuré avec honneur à l'Exposition Universelle de 1878. ont été encourae-és et récompensés par le 
M I N I S T R E D E L ' I N S T R U C T I O N P U 
B L I Q U E . Nous les recommandons à tous les Instituteurs et à tous les Pères de famille. Les appareils, 50 fr. ; Ibb cartes, 3 fr-, rue Montmartre, 62, 
à P a r i s , et au bureau du journal, chez M. J e a n -
m a i r e , libraire-commissionnaire, rue des Bons-
Enfants, 82 

PRiUlJ. PGUP LES IVfltADES ET MÉNAGE S ïidai'Ie& d'rr * grands Diplômes d'Honneur. 
171 -\r T r t-> Ir. facsimile de /7 * ¿ 
IL2^1 lJ_LVl i la slanature ¥^U^Î te fao-simi 

la signature 

E« EHCKÍ. BLBL4 
5E \ENI> CüEZ LES ÉPICIERS L ' PBlRmciEHS i Plus de Rides! 

Plus de Taches ,BRousseur!^ 
Plus d^MasQue! 

SUCCÈS S ANSJPRÉ CÈDENT Le LÀ. VT de là ROSÉE, préservatif 6ouv«rain contre 
l e i rides,sans auoun danger, donne aux ôlégantei 
1* beauté de Marion Delcrme I — C e t t e mer-veilleukB composit ion fait disparaître YJL Ifil TACHES D E ROUSSEL! H 'F Le LAIT de la. ROSEE •« recommande «pédalement 
aux Merei de fanalli 
dan» l'affection du lauque 

^ - EN V E N T S 

112. fine Chercba-Iidi 
Chez M. GUESQUIN Pharmaciin-Chimiiti 1*1 FLACON : V I N G T FRANCS 

BxpMitlw frmneo contre mandat-poit* «vie Netloe. 
D É T A I L : Chm* QUYON, P a r / u n i * o r 

6, R u e d u Q a a t r s - S e p t e m b r a , Par la 

V R A L G I E 

P i l u l e s du _ D r M o u s s e t t e Les P i l u l e s M o u s s e t t e , à l'aconitine et au quinium, calment ou guérissent la 
Migraine, la Sciatique et les Névralgies les plus rebelles, « L'action sédative que ces Pilules exercent sur l'appareil circulatoire sanguin, par 
« l'intermédiaire des nerfs vaso-moteurs, indique leur emploi dans les Névralgies 
« du trijumeau, les Névralgies conyestives, les affeclloiis Rhumatismales doulou-
« reuses et inflammatoires. » « L'aconitine produit des effets merveilleux dans le traitement des Névralgies faciales, à la condition qu'elles ne soient pas symptomatiques dune tumeur intracrânienne, alors même qu'elles auraient résisté à d'autres médicaments. » (Société du Biolog e, stince du 28 Ltritr 4880). Dose : Prendre do 3 à 6 pilules dans les 2 4 heures. Exiger les V é r i t a b l e s P i l u l e s M o u s s e t t e de chez CLIN e t G", P a r i s . 

U R O P & P À T E d e E R T H E 

Pharmacien, Lauréat des Hôpitaux de Paris. t La Codéine pure dit le professeur Gubler Commentaires thérapeutiques di 
t Codex, p. 587) doit être prescrite aux persmucs q a supportent mal l'opium, aux « enfants, aux femmes, aux vieillards et aux sujets meniez do c,injections cérébrales. • Le Sirop et la Pâte Berthé à li Co léine pure p isaétout une efficacité incontestable dans les cas de Rhumes, Bronchi -es, Catarrhe, Asthme, Mans de Gorge, Insomnies, Toux nerveuse et fatigante des Maladies de Poitrine et pour calmer les Irritations de toute nature. Les personnes qui font usâre de Sirop ou de Pâte Berthè ont un sommeil calme, et réparateur jamais suivi ni de lourdeur de tète, ni de perla d'appétit ni de constipation. Prescrire et bien spécifier Sirop ou Pâte Berthé et comme garantie exiger la Signature Berthé et le Timbre bleu de l'Etat français. Paris, CHEZ CLIN & Cie, 1 4 . R U E R A C I N E , P R È S LA F A C U L T É DI; M É D E C I N E , Paris Et par l'entremise des Pharmacies de France et de l'Etranger. 
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F U S I L S AMaisAIB 
• » a i P 

( A i l i & t a ^ i t m m a » l i*TT* a 5 C * 

i m d w « H a w f o & M p r a « s i U n 4 r * s . 

4 . GUINARD # C * 
( X n f f c a a - & s l a n u de CXcfuUU) 

SPECTACLES D E L I S E M A I N E 

8 OjO T H É A T - F R U S Ç A I S . — Les Rantze.u' . 
8 rjlrj O D E O N . — Maîtresse légitime. 
T0[Û P O R T E - S T - M A R T I N . — Michel Stro-

goff. 
8 l\Z C H A T B L E T . — Madame Thérèse. 
8 0[0 G A I T È . — La Tour de Nesle. 
8 1 [ 4 G Y M N A S E . — Roman Parisien. 
8 \\i P A L A I S - R O Y A L . — Le truc d'Arthur 
80[û A M B I & D . — Cartouche. 
8 û]0 V A U D E V I L L E . — Tête de Linote. 
8 3 [ 4 N A T I O N S . — Vicomtesse Alice. 
8 1 [ 2 R E N A I S S A N C E . — Mme le Diable. 
7 1 $ F O L I E S - D R A M A T I Q U E S . — Fanfaa la 

Tulipe. 
8 0[0 B O U F F E S . — La Mascotte. 
8 0[0 N O U V E A U T É S . — Le Cœur et la 

Main. 
8 0 [ 0 V A R I É T É S . — Lili. 
8 0 [ 0 A T H É N É E . — La Belle Polonaise. 
8 0[0 M E N U S - P L A I S I R S . — Rue Bouleau. 
8 0 ] 0 F O L I E S B E R G È R E . — Tous les soirs. 
8 0 [ 0 C L U N Y . — Noce de Mlle Loriquet. 

Sceptiques. 
MCSÏE G R B V I N . — De 11 h . 1 ¡2 du matin 

àll b.l[2 du soir. Le cadavre duPecq. 
8 1 [ 2 C I R Q U E D ' É T É . — Exercices équestres 
8 1 [ 2 H I P P O D R O M E , — Tous les soirs. 

jeudis, diniauch.es ; fêtes à 3 h. 

E S S E N C E d e S A L S F P A R E I I L E F O U R Q U E T 

^V&*6&À&L§.&:à E t s a n s M e r c u r e d u | 
. 1 

^ i i r - i ' j u . ^ . J a t t i c 5 , i i o u t o û s , E x é m a s , V i r u s . O l e . 

» r r le F l . u : . , 1 5 i ' r . l e s o F l a u . P h a r m a c i e F O L ' R O D L T , 

S 9 , r u e rffi.s L o n u a r t i s , A L.V B A M l t : D ' O R . EXNIDIA 

S M S L Z S S C S I O & 2 I 3 L 2 E , 3 fr . 5 0 l e n . i c , 1 8 l r . l e s & l>làC-

D E P I L A T O I R E 

Pour d é t r u i r e les Poils, Duvets 
f / sur le visage, sur les bras et sur les jambes. Le seul qui soit inoftensif. Sécurité absolue j 

\ et d'un emploi fac;ile. Flamn, 1 3 fr. et 6 fr. ^ 

G U E S Q U I N , P h a r m a c i e n - C h i m i s t e 112, Rue du Cherche-Midi, PARIS I 
ON EXPÉDIE CONTKK MANDAT - POSTE \ 

Détail : Chez G U Y O N , P a r f u m e u r / 

5 , B u e d u Q u a t r e - S e p t e m b r e . P a r i a 

B i e n s u p é r i e u r à t o u s l e s P r o d u i t e ù u l a i r a , 

S o u r i r a i s , o a n t r a l u I a d i g t i t i o u , 

H a u d ' M t e m a e , d a c a u r , d * m « r l i , < • U U ; 

I x M l U n t a u a m i p * & r U U ü a U a « t étmts. 
F A I R i • U • * L T • « , m»ur% t ^ i a r l m i r H U . • 

p r i s â t a * ü « a t f a t i a a i a ém 

r t e , f a r t a a m l a • > C s a a a i 

P h o s p h a t e 
Recommandé aux Femmes enceintes et aux Nour

rices, dont il soutient les forces ; facilite le Sevrage, 
l a 'Dentition et le 'Développement des Enfants. 

P A R I S , 2 2 & 1 9 , r u e D r o u o t , a t l a a P h ' " i 

Parfumerie de la Jeune Mère. 
f| 6 7 , R U E D E P R O V E N C E , P A R I S . 

Approuvée par nos plus célèbres médecins hygiénistes, seule recommandée 
par le Dr BROCHAJID,^ lauréat de VInstitut. 

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

C r è m e a d o u c i s s a n t e , f a i t d i s p a r a î t r e r o u g e u r s e t r u g o s i t é s d e l a p e a u . . . . 

P o u d r e a b s o r b a n t e a u t a n n i n d e l i è g e e t m a g n é s i e s u p . à t o u t e s p o u d r e s r i z 

Envoi f r a n c o par œ/is postal à partir de Dix F r a i l C s J 

1 5 0 
3 f r . 

3 f r . 

A L C O O L D E M E N T H E E A U D E M É L I S S E 

D E S B É N É D I C T I N S 

I l J E S / \ I H I A V I ; D E F É C A 1 1 I » 

E l i x i r e x q u i s , d i g e s t i f s o u v e r a i n 

L e m e i l l e u r d e s d e n t i f r i c e s 

I n d i s p e n s a b l e p o u r l a t o i l e t t e 

PRODUIT SOUVERAIN CONTRE 

Apoplex ie , paralys ie , vapeurs 

Eblou i s sementg , migra ines , mal d e mer , etc . , e tc . 

D i s t i l l e r i e d e l a I l é s M é i i i e t î i B e d e l ' . % l * l » a j e d e F é c a i n p 

Œ H 1 U 
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SPÉCIALITÉ DE MACHINES A VAPEUR -b FIXES ET LOCOMOBILES 
!$ MACHINE HORIZONTALE MACHINE VERTICALE DE I A 20 CHEVAUX MACHINE HORIZONTALE fc 

3 M A , S O . J . H E R M A N К - L A C H A P E L L E *| 

!| J. BOULET et- Cie, Successeurs, Ingénieurs-Mécaniciens § 
^ • S 1. faubourg Poissonnière, PAВЖS Fin» taiivimr ni-mimc, HM araett» «]>|wmtina|f, de 1 *•! ,000Exemplaires, Eoritnra, Plana, Dessina, Musique, ak. tracés but papier comme à l'ordinaire.—Pni selon lormit.—8 grandeur*. IMPRIMERIE à CARACTERES r . Contasdans une jolie boite à casses.—680 lettres, chiffres; accessoires et instruction Vm Expériences) publique* chei le seul Inventeur uu 

PAUL ABAT, 126. RUE D'ABQUKIB (Parti M) PARIS 
Smtens i*t P R T T P 4 T T % * tt Spicmtiu eontn i<e, pour L ' * F R M M T K I T S M * n t . •x#«4i41a«« «enti* »•»»><»»»»•»»«»% •* mmicdut-yast» falat s> 1« 4«a*a»4a. 

INSENSIBILISATEUR DUCHI SSE E x t r a c t i o n des dent» t a n t douleur , con
s e r v a t i o n et g u é r i s o n de» dent i par l 'aun-
fleation à L O H D O H A S K G . 

Pose de dents et dentiers sans plaqtjbs 
b r e v e l ê s ) , l a i n a n t 1« pala is , l ibre, n'alté
rant ni le s e n s du goût , ni la prononciat ion , 
45, rue de L a f a y e t t e . 

AU COMPTANT 
BOURNE DU 3 1 OCTOBRE 

FONDS PUBLICS 
0[0 

3 0[0 amort i ssable . , . . 4 0[0 4 1;S 0[0.. 

SO[0 
Banque de France 

— de Paris Comptoir d'Escompte 
Crédit Foncier 

Lyonnais 
— Mobilier 

Crédit industr. et commerc 
Cie Algérienne 
crédit Algérien 
Crédit de Krancc 
Crédit de Paris 
Ole franco-algérienne 
Dépots et compl. courants. . , 
Société Générale 
Banque d'Kscompte 
Banque Franco Egypticuue., Banque nationale 
Banque Parisienne Banque maritime 
Ksi algérien Ksi Lvon Midi 
ISnrd Orléans • 
Ouest 
Omnibus 
Caz (Cie Parisienne) ' Trans llanlique #. [ M"S5atîeries Maritimes 
Voitures à Paris panama 
Sueï (actions) [ 

— DOlépalious 
— Socielé civile ] 1 чЧецгэрЬе ' 

406 autrichien _ _ 
К ц м ) 1 е unibé uaiicn s ÛIU Hongrois " Turc = 0t0 ' 
Banque ottomane ' 

ВО 

80 65 

110 3u 

115 90 

5tfi0 
i l 30 

75 
lHOä 50 
l3ti« 

fi 10 

475 
730 
552 
¿63 
200 
340 50 
350 
711 ?5 
605 
587 50 
615 
375 

5OO 
495 
57r, 

1700 

1b S3 

1 175 
1MÎ0 
l ' i o 

;ii 
50 

l.'iDO 
1J40 

il'.O 733 75 70Q 585 
50 

5510 
1-70 
2099 

8 15 
83 

311 
8S 

55 
73 50 

.12 n 
5 76 

Lombards 
Banque 1.В..Г. Pavs-Autrich. 
Mubilier es agnol Jouissance. 
Chemins autric . iens 
Saragosse 
Nord d'Espagne 
Andalous 
Foncier autrichien 

SEINE ET VILLE 
П Е Г - А Н Т Е М Е Н Т D E Ы S E I N E 

1855 60 
IÏ5 

73 
76 

0(0.. 
0|0.. 0[0. 
0 1 0 . 

Bons de liquidation. Ville de Marseille. 0|0 
OiO 

YM.UIBS FRANÇAISES 
OBI-ÏCATIOISS 

Foncières 500 4 0[O 

_ 1 0 0 4 0j0 
_ 500 3 0|0 79 3 0]0 350 p 

79 3 Ol0 t p 
Communales 500 4 0[0. _ 79 3 0|0 350 p. _ 79 3 0|0 t. p . . . , 
Alais au Hhône 
Bènc-Oueibna 
Kst algérien 
Ksi 3 iqo 
Lyon fusion 3 0|0 

— 116 3 0 [ 0 . . . 
Vicier Emmanuel 
Midi 3 0|0 
Nord 3 0|0 
Orléans 3 0|0 
Ouest 3 0|0 
Tramways Nord 

Sud 
Omnibus 5 0|0 
Voilures 5 0|0 

Cie Tran;; tbnliquo . Lits Militaires- , 
Voilures 5 0|0 
Messageries , . . . . 
Omnibus 
l'i VES Lille , . . , . 
Librairie CaLholiquc. 

290 . . 
547 50 
412 . . 
725 . . 
300 7E 
365 . . 
600 . . 
790 -• 

500 . . 
515 . . 
397 . . 
3K8 75 
.75 . . 
Зле . . 
596 . . 
529 
363 30 

50 

7S ;5 

512 
110 
145 
439 
442 
507 
436 
445 

313 . 
S1 S . 
360 , 
m* . 309 1 
3S6 . 
3(18 . 
370 ! 3G3 
371 . 
150 ! 

sis 
515 . 

576. 
315. 
5 - 5 . 
535. 
580. 

Hnile VWB 
siili автяитцп Bmatéa Itr INHIUN nnlt 

il II ltli 1111 

Pour MBODpUr Uailar tt régénère U chevelura, • saftet« Is ulti et u MtolorMioa. 
• • U L ntraT: 
iTmidsl'Ofitl,« 
MÊME Mi/ioa CÉlÈbre Ponflri ШШ 1ШЕ1 

MALADIES des ENFANTS S I R O P , 
• E R A I F O R T IODE„ 

T)E CHIMAUI.T et Çle, phdrmae.. plus actif que le sirop antiscor-bulique, excite l ' a p p é t i t , f a i t 
f o n d r e l e s g l a n d e s , c o m b a t 
p â l e u r e t m o l l e s s e d e s 
c h a i r s , g u é r i t l e s g o u r m e s , 
c r o û t e s d e l a i t , é r u p t i o n s 
d e l a p e a u . Dépuratif par excellence. Daris, pharmacie, 9, rue VU vu ne et tous le.s pharmaciens. A LAV AL, Pharmacies Chouaii-meie Gaiereaus. 
Parifc. Imprimerle LAB.üUibli-' 

11, rue du D e l t a . 

COMPAGNIE DU 

CHEMIN DE FER D'ORLÉANS 
A V I S 

Pour la livraison à domicile dans Paris 
de ces titres et papiers-valeurs, le prix de 
factage est rédui t uniformément à 0 fr. 50 
par expédition, quelle que soit la valeur 
déclarée. 

D'après les dispositions du tarif spécial 
D . n a 6, dont il s'agit, les ti tres et papiers-
valeurs (actions, obligations, titres derente, 
etc.) sont soumis pour leur transport par 
le chemin de fer a une double perception, 
savoir : 

La Compagnie d'Orléans vi^nt de mettre 
en application, depuis le 1 e r octobre, une 
disposition nouvelle d'après laquelle les 
Titres et Papiers-Valeurs taxés aux condi
tions de son tarif spécial réduit B. n° 6 sont 
acceptés dans tous les bureaux de ville de 
la Compagnie à Par is , au même prix qu'à 
la gare . 

l u A la taxe des articles de messagerie 
calculée sur un poids égal à 15 ibis le poids 
réel des colis, et au minimum à 10 kilo
grammes. 

2° A une taxe de 0 fr. 10 par 1,000 frjncs 
ou fraction de 1,000 fr., calculée sur la va
leur réelle des titres. 

La Compagnie conserve, conformément 
aux principes du droit commun, l'entière 
responsabilité des valeurs qui lui sont con
fiées. 

La Garant : B O U D A R D . 
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LES G R O T T E S DE ROCHËFORT, E N BELGIQUE dess in de M. L. d'E. l iot . 
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L e № 1 5 c e n t . — 1 A n , 1 0 f r . 

B U R E A U X : 5 5 , Rue Montmartre 

S O M M A I R E • 
U n e excurs ion dans lu va l l ée 

d 'Entremont . . . • Jules Gros . 
Les grot tes de Rocnofort . . . .). Fournago . 
Les êtres d isparus L a r b a l é t n e r . 
Le professeur Bazin . . . . . L . G 
La Semaine scionti f ique . . . 
E x c u r s i o n à Compiéjina . . . Larbalétr icr . 
V o y a g e au pays des R é m o i s . F Csmu. 
Les m o u t o n s en Austral ie , , J. t ournage . 
Chronique a é r o s t a t i q u e . . . J. J a u u u r t . 
L'atmosphéro log ie de Baron. F . Cauu. 
A propos des fouil les do Sauxay Lucien Ham. 
L'Eau et le F e u Canu et Larb. 
Chronique scienti f ique . . . . 
Récréat ions m a t h é m a t i q u e s . A . B r u n e t . 
A n n o n c e s 

UNE EXCURSION 
SANS 

LA VALLÉE l'ENTREïONI (Isère) 
L E S C A S C A D E S , L E S GROTTES 

E T L E S SOURCES D U G U I E R S - V I F 

(Suite) 
Autrefois, le chemin pour aller 

des Echelles àSt-Pierre d'Entremont 
et qu'on appelait le Grand-Frou, 
était encore bien plus sauvage et 
côtoyait la montagne à 2 ou 300 
mètres plus haut encore. Ce chemin 
est aujourd'hui abandonné et impra
ticable ; des accidents nombreux, un 
jeune homme du village de la Ru-
chère, préc'pité par un faux pas dans 
l'abîme, ont amené l'administration 
aboucher complètement cette route 
que j'ai eu le chagrin de ne pouvoir 
parcourir. La route du Petit-Frou 
que je suivais en compagnie d'un 
parent et ami, nous dédommageait 
amplement du dépit que nous éprou
vions de ne pouvoir parcourir le 
Grand-Frou. Nous cheminions au 
milieu d'immenses forêts de sapins 
qui s'étageaient au-dessus de nos 
têtes jusqu'au sommet de la mon-
agne et qui descendaient parfois 
sous nos pieds par des pentes 
abruptes jusqu'aux rives du Guiers-
Vif. 

Nous ' arrivâmes ainsi à deux 
ponts de bois pittoresques jetés à 
quelques mètres de distance l'un de 
l'autre sur la rivière, et qui nous 
orcèrent ainsi de faire quelque pas 
ur le territoire de la Savoie. Un che

min creusé dans le flanc du rocher 
qui borde le Guiers-Vif sur sa rive 
gauche permettait, il y a peu de 
temps encore, d'aller à St-Pierre 
d'Entremont sans quitterlarive fran
çaise. Une crue d'eau a enlevé cette 
ancienne route que remplacent pro
visoirement les deux ponts de 
bois. 

Séduit par l'aspect admirable de 
ce site sauvage, je m'étais assis sur 
une roche, et j'avais commencé à 
faire le croquis du premier des deux 
ponts, quand tout à coup, au détour 
de la route, nous vîmes accourir à 
nous des personnes qui venaient 
nous souhaiter la bienvenue. C'était 
M. Paquet, le maire de St-Pierre d'En
tremont qui venait à notre rencontre, 
accompagné de plusieurs membres 
de sa famille. Parmi ceux-là, et par 
un hasard inespéré, M. Claudius 
Champion de Lyon, était une vieille 
connaissance. Qui eût jamais pensé 
que nous allions nous trouver en pays 
d'amis dans ces lieux si peu connus, 
si sauvages, et que ne visitent pres
que jamais les touristes, amis des 
beaux sites. 

Notre arrivée à St-Pierre d'En
tremont fot une véritable fête. On 
nous y reçut, non-seulement comme 
des visiteurs curieux d'explorer les 
beautés de l'admirable vallée d'En
tremont, mais encore comme des 
membres de la Société de Géographie 
Commerciale, qui contribueraient 
peut-être à faire connaître et à 
mettre en lumière ces pays si injus
tement délaissés. La visite d'un pré
fet à St-Pierre d'Entremont n'eût 
pasproduituneémotionplus grande. 
Dès le soir même, une expédition 
était organisée pour aller visiter à la 
première heure du lendemain, les 
chûtes et les sources du Guiers-Vif, 
ainsi que les immenses grottes, d'où 
ce cours d'eau s'écoule. 

St-Pierre d'Eatremont est un 
charmant village, ou plutôt, comme 
les Echelles, forme un double village ; 
village de l'Isère, village de la Savoie ; 
deux maires, deux conseils muni
cipaux ; un simple pont de bois relie 

ces deux populations qui apparte
naient, avant Г annexion de la Savoie, 
l'une à la France, l'autre au roi de 
Piémont. 

Dès mon arrivée, je pus constater 
un fait très curieux. La réunion de 
la Savoie à la France» loin d'ap
porter de nouveaux liens d'amitié 
entre ces deux populations, a fait 
naître cnelles de graves Compétitions ; 
chaque village veut avoir la prépon
dérance, et; un procès a été pendant 
longtemps entre eux. pour savoir à 
qui reviendrait la possession exclu
sive des Grottes, d'où s'échappe le 
Guiers-Vif. St-Pierre d'Entremont 
(France) est sorti vainqueur de cette 
lutte. Avant l'annexion, les besoins 
de la contrebande, presque impos
sible à empêcher entre ces deux 
pays, que sépare une rivière étroite, 
souvent presque à sec, unissaient 
ces villages que la jalousie désunit 
aujourd'hui. 

Si je ne craignais de traiter certains 
détails vulgaires, quelle peinture ne 
ferais-je pas de ces petites truites 
saumonnées, si abondantes dans les 
eaux limpides et vertes de la rivière, 
et qui font, dans ce pays, la base de 
tous les repas. Chose extraordinaire, 
dans une Дез contrées les plus gi
boyeuses de France, où les lièvres 
sont en abondance, où l'on trouve 
la gelinotte, le coq de brnyère, la 
perdrix et ce délicieux petit oiseau 
qu'on ne rencontre que là, et qui 
ne figure que sur les tables des mil
lionnaires, l'alpin, il n'y a pas un 
seul chasseur. Pas plus à St-Pierre 
d'Entremont d'Isère, qu'à St-Pierre 
d'Entremont de Savoie, il n'y a eu, 
depuis plusieurs années, un seul per
mis de chasse de pris, et il en est de 
même pour St-Mesme en bas et St-
Mesme en haut, dont je parlerai 
tout à l'heure. Cela ne nous a pas 
empêché de faire chez l'unique au
bergiste , Mollard, un excellent 
repas. 

Le lendemain de notre arrivée, 
dès l'aube, le très obligeant M. Pa
quet avait organisé toute une cara
vane, des guides étant partis en avant, 
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portantsur leurs épaules des échelles, 
des caisses et des malles, dont la 
destination nous était encore com
plètement inconnue. 

La route que nous suivions pour 
aller de St-Pierre d Entremont aux 
sources du Guiers-Vjf, but de notre 
excursion, suivait la rive droite et 
se trouvait par conséquent dans le 
département de la Savoie. Tout le 
long du torrent, nous rencontrions 
de charmants barrages formant cas-
cadettes et établis là pour des pri
ses d'eau qui mettaient en mouve
ment de pittoresques moulins. Nous 
traversâmes deux villages, St Mesme 
en bas et St-Mesme en haut, où, à 
chaque pas, des sources d'eau trans
parente et froide comme la glace, 
coulaient abondamment et remplis
saient des bassins creusés dans un 
seultronc d'arbre. Partout une mer
veilleuse culture; à notre gauche, 
la tête d'une haute montagne toute 
cultivée, se perdait dans les nuages, 
à droite, le haut du Seuil, montagne 
abrupte et boisée, semblait s ' éever 
jusqu'au ciel et déployait les richesses 
de ses forêts de sapins; nous arri
vâmes ainsi tout à coup devant une 
troisième montagne , l'Anse du 
Guiers, où nous attendait le plus 
merveilleux des spectacles. Qu'on 
se figure une sorte d 'amphithéâtre à 
pic, formant un demi-cercle, et au 
fond duquel apparaissent, blanchis
santes d'écume, quatre cascades 
superposées se précipitant perpen
diculairement d'une hauteur de plus 
de 300 mètres : c'est le Guiers qui 
sort de ses cavernes profondes. 

De petits sentiers rapides, mon
tant en lacets le long des pentes 
abruptes et boisées de la montagne, 
nous amenèrent successivement au 
pied et à la cime de chacune de ces 
cascades; nos guides, malgré les diffi
cultés de la route et bien que char, 
gés de lourds fardeaux, trottaient en 
avant de nous avec l'agilité de cha
mois. Nos compagnons de route, 
M. Paquet el ses hôtes, nous encou
rageaient dans notre ascension e 
nous arrivâmes enfin sur une sorte 

d'étroite terrasse, au ha s de laquelle 
s'étageaient les cascades et d'où 
nous voyions, au loin dans la vallée, 
le Guiers-Vif s'étaler comme un long 
serpent aux écailles d'argent. Der
rière nous une roche à pic où les 
quelques rares visiteurs ont soin 
d'écrire leur nom et la date de leur 
excursion. Un feu vif fut allumé au 
bas de cette infranchissable barrière 
et chacun put à cette flamme bien
faisante sécher ses vêtements que la 
sueur causée par un8 pénible ascen
sion avait mouillés. 

On tînt conseil : fallait-il aller 
directement visiter les grottes pro
fondes d'où le Guiers s'élance? ne 
valait-il pas mieux commencer par 
se restaurer en mangeant un mor
ceau en plein air 1 Ce dernier avis 
l 'emporta. C'est alors que nous com
mençâmes à comprendre l'utilité des 
lourdes malles que nos guides 
avaient apportées. Notre aimable 
hôte, M. Paquet, nous offrit alors à 
1150 mètres au-dessus du niveau de 
la mer un repas excellent que le 
grand air et la fatigue de la route 
rendaient encore plus savoureux; 
des vins généreux complétaient cette 
agape qui certainement ne sera 
point renouvelée de sitôt en un lieu 
semblable. 

Quand nous fûmes convenable
ment lestés nous fîmes quelques pas 
encore le long de la hante corniche 
et nous aperçûmes l 'entrée des 
grottes. Qu'on se figure un énorme 
rocher de 2 ou 300 mètres de hau
teur qu'une secousse volcanique 
aurait fendu en deux et le long des 
parois d'une de ces deux murailles 
un trou béant, c'est l 'entrée de la 
caverne. 

JULES GROS 
(A suivre) 

Les Grottes ûeJMelort, Belgique 

Nous présentons à nos lecteurs un 
dessin de M. L. d'Eliot fait d'après 
nature des grottes de Rochefort, 
Belgique. 

La petite ville de Rochefort est 

située à environ 45 kilomètres de Na-
mur ellesgrottes quipor tenlsonnom 
sont fort rapprochées d'elle. 

Eu visitant ces souterrains im
menses, on est véritablement em
poigné par le majestueux qu'ils 
vous offrent c'est pour répondre à 
cette pensée que la première grotte 
dans laquelle on pénètre par l'entrée 
dite « du Jardin » a été appelée la 
« Vallée d'Enfer » cette grotte a 25 
mètres de haut sur 60 mètres de 
long. Aux parois de ces rochers, 
se trouve appuyé un entasse
ment de pierres, haut d'environ 20 
mètres, on lui a donné le nom 
de « Cascade » à cause de sa res
semblance frappante avec une chute 
d'eau. Une autre agglomération est 
suspendue sur un abîme d'une pro
fondeur inconnue. 

Un long couloir (30 mètres envi
ron), fort étroit, taillé dans le roc, 
donne accès à un escalier naturel qui 
vous conduit aux galeries des « Ar
cades ». Ces galeries sont suppor
tées par des colonnes de diverses for
mes et de grandeurs inégales, tantôt 
massives, tantôt percées à jour; cette 
colonnade à environ cent-vingt mè
tres de longueur sur vingt mètres 
de haut. Plus bas que les arcades, à 
deux cent-vingt mètres au-dessous 
du sol, coule une rivière que le so
leil n 'a jamais éclairée d'un seul de 
ses rayons. Après avoir abouti a u n e 
espèce de lac elle se précipite dans 
l'abîme. 

Nos lecteurs savent déjà que cette 
fameuse rivière possède un grand 
nombre d'habitants; on y trouve en
tre autres des truites qui perdent la 
vue si on les expose à la lumière. 

La salle du Sabbat, dont le dévelop
pement est remarquable (350 sur 
100), contient des stalactites splen-
dides descendant de la voûte et 
renvoyant par leurs millions de facet
tes la lumière des torches. Des cris
tallisations se mêlent le long des 
parois et s'ajoutent au merveilleux 
spectacle que l'on a devant soi. 

En un mot, tout est réuni dans 
ces grottes pour étonner les humains 
qui y pénètrent, on y constate même 
des dépôts d'ossements gigantesques 
afin de faire de ce lieu un rappro
chement curieux entre les races 
antédiluviennes et celles de nos 
jours. 

J E A N F O T J R N A G K . 
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PALÉONTOLOGIE 

LES ÊTRES DISPARUS 

La paléontologie moderne.— Les fossiles. 
— Définitions. — Les actions lentes 
et les actions brusques. — Dispari 
tion et transformation des êtres orga
nisés.— Paléopliytologie.— Paléozoo
logie. — Fossiles divers. — 1- Fossiles 
proprement dits. — 2 - Pétrifications. 
— 3 - Empreintes. — 4 1 Moules. — 
5 - Coprolithes.— Fossiles identiques 
— Fossiles analogues.— Fossiles per-, 
dus. — Les espèces et les genres. — 
Conclusion. 

Autrefois confondue avec la zoo
logie, la science des fossiles a été 
longtemps du domaine de la géolo
gie ; aujourd'hui elle constitue la 
paléontologie. 

Cette science a été envisagée à 
bien des points de vue par les divers 
auteurs qui s'en sont occupé. 

Entendons-nous d'abord sur la 
définition même des fossiles. 

M. Alcide d'Arbigny donne le nom 
de fossile à tout corps ou vestige de 
corps organisé, enfoui naturellement 
dans les couches terrestres et se 
trouvant aujourd'hui en dehors des 
conditions normales et actuelles 
d'existence. 

M. Lambert appelle fossile, tout 
corps organisé qui a été enfoui dans 
la terre à une époque indéterminée 
mais antérieure à l'époque actuelle, 
qui y a été conservé et qui y a laissé 
des traces non équivoques de leur 
existence. 

M. Deshayes dit que ce sont les 
corps qui ont été enfouis dans les 
terres à une époque indéterminée, 
qui s'y sont conservés ou qui ont 
laissé des traces non équivoques de 
leur existence. 

Croyant toujours faire mieux que 
ceux qui nous ont précédé, j'ai aussi 
donné une définition. 

Pour moi, les fossiles sont des res
tes ou des traces d'êtres organisés, 
aujourd'hui disparus, ayant vécus 
autrefois à la surface du globe. 

Ce mot autrefois pourrait laisser 

un doute à l'esprit, aussi quelques 
explications ne seront pas super
flues. 

Aujourd'hui, le castor devient de 
jour en jour plus rare, bientôt il va 
disparaître. Or, si après sa disparition 
on retrouve des ossements de ces 
rongeurs, devra-1-on leur donner le 
nom de fossiles ? 

Oui, pour moi du moins, car il ne 
faudrait pas croire que les époques 
géologiques soient passées, et que 
nous vivions aujourd'hui dans une 
période de calme et de repos. Non, 
les mêmes phénomènes qui se sont 
produits autrefois, se manifestent de 
nos jours. Ce sont des phénomènes 
lents, qui passent inaperçus mais 
qui n'en existent pas moins. 

Ainsi, prenons un exemple, sup
posons qu'il tombe toute les heures 
un grain de sable du Mont-Blanc, 
nous pouvons dire que chaque heure 
la masse du Mont-Blanc se trouve 
diminuée d'un grain de sable, mais 
quest-ce qu'un grain de sable pour 
cette énorme masse ? Rien, j'en 
conviens, mais un grain par heure, 
n'est rien encore. Au bout d'une 
année, nous avons six cent "vingt 
grains. Au bout d'un siècle la mon
tagne se trouve diminuée de 620.000 
parcelles de roche. Les siècles se 
succédant la masse diminue de jour 
en jour ; un jour viendra ou forcé
ment le Mont-Blanc aura disparu et 
cependant aucun soulèvement, aucun 
affaissement, aucune révolution, 
aucun bouleversement n'aura été j 
observé. — C'est un phénomène ! 
lent, mais qui, malgré sa lenteur, I 
n'en a pas moins des effets manifes-
tes. j 

Or, ces phénomènes se produi- j 
sent journellement. Un grain de sable 
se détache d'un rocher, va grossir la 
berge d'un fleuve. Ce fait, multiplié 
par un facteur dont nous pouvons 
toujours disposer, le temps, produira 
des changements dans notre planète. 

Ainsi au IV0 siècle, Arles était à 
vingt-six kilomètres de la mer, au
jourd'hui cette même ville en est à 
quarante-huit kilomètres. 

Le continent augmente, mais len
tement, d'une façon presque imper
ceptible. 

De n os j oui s, la Scandinavie s'élève, 
d'une façon lente et continue, d'en
viron î mètre 60 centimètres au nord 
et s'abaisse de 1 mètre 50 au sud 
tous les siècles. 

Ces contrées se transformant 
lentement, les êtres qui lespeupleût, 
en changeant de milieu se transfor
ment eux-mêmes lentement, d'autres 
soumis à des influences spéciales 
disparaissent, pourchassés par l'hom
me ou par d'autres animaux auxquels 
ils servent de nourriture. 

En résumé tout se transforme et 
tout se change sous nos yeux et nous 
n'en voyons rien. 

Aussi, à quoi bon faire intervenir 
ces brusques révolutions du globe, 
quand tout peut s'expliquer par les 
phénomènes lents. En disant tout, 
je vais peut-être un peu loin, car 
on ne peut nier l'action des éruptions 
volcaniques, des tremblements de 
terre, etc., dont l'action il est vrai 
est toute locale. 

Ces phénomènes brusques sont 
d'ailleurs fort rares, comparative
ment aux phénomènes lents qui ne 
cessent de se manifester. Les sauts 
brusques n'existent pas dans la 
nature. Tout se fait lentement, mais 
sûrement. 

En résumé, et pour conclure, nous 
entendons par fossiles dans les des
criptions qui vont suivre, non seule-
mentun être ayant vécu aux époques 
géologiques, mais plus généralement 
un être aujourd'hui disparu de la 
surface du globe. 

A. LARBALÉTRIER. 

Les lecteurs de la SCIENCE POPU

LAIRE dont l'abonnement expire ces 

jours-ci, sont priés de le renouveler 

dans le plus bref délai, s'ils ne veu

lent pas éprouver d'interruption 

dans la réception de leur journal. 
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LE P R O F E S S E U R B A Z I N 

Nous donnons aujourd'hui, à l'oc
casion des fêtes de Châteaudun, qui 
viennent de se célébrer, le portrait 
de M. François Bazin dont la biogra
phie a récemment paru dans ce 

de Châteaudun contre une armée 
prussienne plus nombreuse et mieux 
armée. La médaille militaire fat sa 
récompense. 

Cet hommage que nous rendons 
au vieux professeur est bien mérité, 
quand on pense aux services nom
breux, mais pacifiques cette fois, 
qu'il a encore rendus. Ses oeuvres 

LA SEMAINE SCIENTIFIQUE 

Encore des Microbes. — La 
science des Microbes fait des pro
grès de plus en plus considérables 
et s'ils continuent longtemps, le siè
cle prochain sera appelé : l'ère des 
Microbes. 

LE PROFESSEUR BAZIN 

journal. Nous ne pouvons encore 
une fois énumérer tous les services 
rendus à l'enseignement et à la 
France par cet éminent patriote. 
Rappelons cependant que, non con
tent d'instruire la jeunesse, tâche 
qu'il prend vraiment à cœur, il s'était 
engagé comme franc-tireur dans la 
malheureuse guerre de 1870-1871. 
Il prit une part active à la défense 

géographiques sont classiques an 
même titre que celles des Cortam-
bert et des Reclus ; et ses titres 
nombreux viennent justifier de son 
rôle important et de la place élevée 
qu'il tient dans le monde savant. 

L. c. 

MM. Gayon et Dupetit viennent de 
I démontrer que si la nitrification 
I dans le sol et dans les liquides or-
' ganiques est due à des microbes 

aérobies, la décomposition des ni
trates est due à la même influence. 
Ce qu'il y a de plus curieux, c'est 
que les acides phénique et salycili-
que, qui sont des antiseptiques 
réputés, n'ont pas empêché la dé-
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composition mais encore ont disparu 
eux-mêmes. Placés dans de bonnes 
conditions thermiques, ces petits 
êtres peuvent réduire 1 gr. de nitrate 
par litre et par jour. 

| L'arrosage des plantes en pots. 
— Pour savoir si une plante en pot 
a besoin d'eau, il suffit de frapper 
du doigt sur la partie latérale de ce 
pot. Si le son est clair il faut mettre 
de l'eau ; s'il est au contraire sourd, 
il faut s'abstenir. 11 ne faut jamais se 
servir d'eau de puits pour arroser, 
mais d'eau de pluie ou d'eau cou
rante. 

Curieux effet du tabac. — Le doc
teur Troitisky a fait plus de 600 
observations sur 25 fumeurs. Il en 
est résulté que le jour où ces per
sonnes fumaient, la température 
moyenne, s'élevait chez elles dans 
le rapport de 1008 à 1000 et la fré
quence du poul croissait dans le 
rapport de 1180 à 1000. 

Falsification du vinaigre. — Une 
des falsifications du vinaigre consiste 
à y ajouter dp, l 'eau et à en dissimu
ler la présence à l 'aide de caramel 
et de substances acres. Ce moyen 
est extrêmement nuisible à la santé 
des consommateurs. La loi est trop 
douce pour ces sortes de vols. 

Bizarre découverte. — Voici du 
nouveau pour les entomologistes. On 
vient de découvrir une momie de 
guêpe remontant à 3.500 ans. Elle a 
été découverte par M. Maspero, dans 
un tombeau à Beïr-el-Bahari. Selon 
l'usage antique la momie qu'on y a 
renfermée était entourée de guirlan
des et de fleurs. La guêpe, attirée 
par les fleurs, entra dans le cercueil 
et s'y est conservée intacte. 

Une inauguration américaine. — 
Les progrès accomplis par les che
mins de fer sont gigantesques en 
Amérique. Après nous avoir donné 
le spectacle des wagons-lits et des 
wagons-buffets, ils nous donnent 
celui des wagous-bals. Danser le rac-
quet dans u n train qui fait ses qua

rante milles a l'heurejest actuellement 
un sport à la mode. 

Une nouvelle théorie de l'électri
cité. — M. A. Ledieuvient dedonner 
une nouvelle théorie de l'électricité. 
Selon lui, les phénomènes électri
ques sont dus aux vibrations de l'é-
ther et dans un mémoire qu'il a 
adressé à l'Académie des sciences il 
en explique un bon nombre : ce tra
vail est le plus complet de tous ceux 
qui ont déjà vu le jour dans le but 
d'arriver au même résultat. 

Les constructions du ver de terre. 
— On sait que depuis les travaux 
de Pasteur et de Darwin sur les vers 
de terre, l'attention des savants a 
été dirigée sur ses animaux. M. le 
D r Trouessart vient de donner la 
monographie du Lombric agricole 
des environs d'Angers. Il résulte
rait de ces recherches que l'animal 
élève des constructions turriformes 
autour des orifices de ses souter
rains. C'est surtout lorsque la sur
face du sol est inclinée de manière à 
faciliter l'introduction de l 'eau dans 
sa demeure que le Lombric se livre 
à ces sortes de constructions. 

Nouvelle substance explosive. — 
En temps de dynamite, nos lec

teurs nous sauront peut-être gré de 
leur indiquer une nouvelle substance 
explosive; elle a nom le dynamogène. 
Elle ne contient aucun principe 
toxique, l'usage et la fabrication 
n 'en sont pas dangereux, n'est pas 
sensible aux variations thermiques 

et coûte 40 pour 100 moins cher 

que la poudre à canon. 

L'Angine des porcs. — Pendant 
l 'automne les porcs sontsujetsà des 
maladies de gorges, à des angines. 
On peut guérir cette affection en les 
mettant dans des lieux chauds et 
en leur faisant prendre des bois
sons chaudes adoucissantes. Quand 
les animaux sont doux et traitables 
on leur administre un composé de 
miel, de graisse et de farine de gui
mauve. 

Vitalité des semences. — MM. 
Van Treghem et G. Bonnier vien
nent de faire des expériences sur la 
vitalité des semences. Ils avaient mis 
des graines libres,dans l'air confiné, 
et dans l'acide carbonique. De ce 
travail il est résulté : 

1° que l 'embryon végétal de la 
semence n'a pas une existence la
tente puisqu'il a besoin de respirer 
et qu'il exécute un certain travail. 

2° que la vie dessemences ne peut 
être prolongée indéfiniment puis 
qu'elles meurent par épuisement 
dans l'air et par suffocation hors de 
l'air. 

Excursion scienfilip à Compièpe 
E T A U X E N V I R O N S 

A G R I C U L T U R E — SYLVICULTURE — 

I N D U S T R I E S , etc. 

(Suite) 

L'agriculture des environs de 

L'Orvet. — Tout le monde con
naît l'Orvet fragile, ce curieux ani
mal qui se rompt au moindre choc. 
M. Frédéricqpri t un de ces animaux 
morts depuis 24 heures et le sus
pendit au plateau d'une balance. 
Sa queue ne se brisa que sous un 
poids de 490 grammes. Or l'Orvet 
est certainement hors d'état d'exé
cuter un pareil effort et s'il perd sa 
queue avec une extrême facilité c'est 
qu'il peut la détacher par des mou
vements latéraux sous l'influence 
d'une irritation nerveuse. 

Expériences électriques sur un 
pendu. — Les docteurs américains 
Maun et Bluthardt viennent d'opé
rer des expériences électriques sur 
un pendu de Chicago. Selon eux, 
quand l'opération n'a ni déchiré le 
cou, ni brisé la corde spinale, on peut 
rappeler le pendu à la vie à l'aide 
d'excitations électriques et d'énergi
ques frictions. 

Décidément la pendaison ne vaut 
pas la guillotine! A quels travaux 
élevés se livrent les américainst... 
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Compiègne e s t assez curieuse à étu
dier. 

Le climat e s t assez favorable, et 
les variations du thermomètre dé
passent rarement — 8 et + 26. La 
neige est assez passagère, mais les 
gelées tardives, qui se continuent 
parfois jusqu'en juin, sont désas
treuses pour les cultures délicates. 

Les vents en hiver soufflent du 
nord et de l ' e s t ; au printemps, de 
l'est; e n été, du sud ou du nord. 

La nature du sol est sablonneuse, 
calcaire et argileuse seulement à 
quelques endroits. 

Le sol appartient à trois terrains, 
crétacé, tertiaire et diluvien. 

Cette nature siliceuse des environs 
de Compiègne convient surtout à la 
culture de la pomme de terre, c'est 
laproduction dominante delà région, 
d'autant plus qu'un grand nombre 
de féculeries se sont établies dans 
les environs. 

Les céréales sont peu cultivées dans 
le pays, cependant l'avoine y donne 
d'assez beaux rendements. 

Les prairies naturelles et artifi
cielles sont assez bien exploitées; 
quant à la vigne, son étendue dimi
nue de jour en jour dans le pays. 

Le chanvre occupe une place im
portante, c'était même, paraît-il, la 
culture dominante il y a une trentaine 
d'années. 

La betterave est surtout cultivée 
pour le bétail.ies sucreries étant peu 
abondantes. 

Là encore, le territoire est très 
morcelé, ce qui entrave beaucoup 
les progrès de. la culture. 

Cependant les fermes sont belles 
en général. L'élevage y occupe une 
large place, c'est ainsi que M. Fa-
vresse, à la ferme de la Croisette (fiO 
hectares) se livre surtout à l'élevage 
de» gorets, il a trouvé là, une source 
de nombreux bénéfices. 

Les instruments aratoires sont 
assez perfectionnés. C'est ainsi que 
la charrue Brabant-double, a pres
que partout remplacé l'ancienne 
Dombasle. 

Les scarificateurs, extirpateurs, 

rouleaux blombeurs et brise-mottes, 
sont d'un emploi assez général, 
même dans la petite culture. 

Cependant les herses sont bien en 
retard, ce sont d'énormes battes tri
angulaires, enbois, qui ne permettent 
pas d'aller en décrochant, ce qui 
est fort incommode 

Pendant mon séjour à Compiègne/! 
j'ai eu l'occasion de visiter le haras 
de cette ville qui renferme une cen
taine de chevaux, nourris pendant 
leur séjour au haras, presque exclu
sivement de paille, foin et avoine 
mêlés. 

Le prix de la saillie, vaut de 8 à 
15 fr. suivant les étalons. 

Etabli, comme prssque tous ses 
congénères français, en vue de pro
pager la fameuse race anglaise des 
pur-sang (i) le haras de Compiègne 
ne contient guère que des chevaux 
anglais...! 

Le même jour, j'ai eu l'occasion 
de visiter à St-Boilay,près de Com
piègne, un charmant petit musée 
scolaire établi dans l'école même, par 
M. Crcté, instituteur. 

On ne saurait trop encourager 
ces sortes de créations dans nos 
écoles primaires. 

(A suivre) 
ALBERT LARBALÉTRIER. 

nhi • — • - i 

Voyage au pays des Rémois 
(Suite) 

F R O M E L E N N E S 

Du bourg d'Harguier à la com
mune de FromeJennes il y a deux 
bonnes heures de marche. Mais le 
voyage est si agréable, les sîtes si 
pittoresques que la route se fait 
sans qu'on y pense. Le village que 
nous allons visiter est situé sur le 
chemin de grande communication 
qui mène à Givet; mais mon guide 
m'assure qu'il connaît un chemin 

(1) Qui à vrai dira n'est pas une race, 
m a i s biea une variété de la race dolicho
céphale, JSqvts cabaline asiaiioua, A. L. 

plus court et plus gai pour les pié- ' 
tons. 

On s'engage d'abord dans le Bois 
du lloi. On appelle ainsi les forêts 
qui appartiennent à l'Etat. Elles 
sont bien plus pittoresques que les 
forêts communales qui sont coupées 
tous les vingt ans. Nous marchons 
au milieu d'une allée bordée de chê
nes, de bouleaux, etc. Nous foulons 
donc le sol de cette antique forêt des 
Ardennes de légendaire mémoire. 
Ah ! comme les temps sont changés! 
Au Moyen-Age, on dépeignait encore 
ces contrées comme demi-sauvages, 
éloignées de toute civilisation, per
dues dans les montagnes. 

Pendant près d'une heure on est 
enfoncé sous les arbres et il est im
possible de jouir du paysage. Mais 
en revanche on peut étudier le sol 
et les plantes. Nous sommes dans le 
Silurien: ce ne sont que schistes (mi
caschistes, talcshistes, schistes ar-
doisiers, etc.) alternant avec des 
bancs de grès plus ou moins com
pacts. Les variétés de roches sont si 
nombreuses, si diverses que l'œil le 
plus exercé est perdu complète
ment s'il n'a pas avec lui des réac
tifs chimiques. Il y a une grande 
analogie entre ce terrain et celui 
de la Haute-Bretagne ; mais ce der
nier paraît cependant contenir moins 
de variétés, avoir été moins tour
menté par les phénomènes géolo
giques. 

Aux confins du territoire d'Har* 
gnies, on sort du Bois du roi. L'on 
pénètre alors dans des prés arro
sés par la Houille. On appelle cet 
endroit lea Vannays. Le paysage est 
charmant: une énorme montagne 
se dresse presque à pic devant nous. 
La route devient de moins en moins 
monotone: on voit des prés, la fo
rêt, la rivière qui serpente dans le 
fond de la vallée. 

Enfin l'on arrive à Landrichamp, 
déjà couvert de boue tant le susdit 
sentier est propre. Ce village a 150 
à 200 habitants, et possède une 
église, une mairie et une charmante 
maison d'école, Entre lui et les Van-
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nays nous avions rencontré la Bat
terie de Landrichamp, usine aban
donnée. 

La route est plus belle et, ce qui 
est plus agréable encore, elle est plus 
propre. Elle mène directement à 
Givet et passe par les usines de 
Flohimont, petit bourg situé non 
loin de là. Ce dernier est assez élé
gant et de construction récente. 

la montagne à dix minutes de Fro-
melennes. Les habitants du village 
racontent une légende suivant la
quelle, aune époque reculée, le trou 
était habité par de petits nains qui 
travaillaient le fer et auxquels on 
allait porter sa batterie de cuisine à 
raccommoder.Nous ignorons ce quia 
pu donner lieu à cette légende car, 
si on examioe l'histoire, on trouve 

Bref, nous voici dans le trou. Nous 
commençons une descente pénible; 
il faut escalader les rochers, franchir 
les précipices, se baisser sous les 
quartiers de rocs, souvent marcher à 
plat ventre ; en résumé il faut faire 
une promenade très périlleuse. Quel
quefois, on est dans une espèce de 
chambre à laquelle on ne voit point 
d'issue apparente et il faut chercher 

Enfin nous voici à Fromelennes. 
Ce village contient 7 à 800 habi
tants, ce qui lui donne une certaine 
importance. Nous allons dîner chez 
un brave ouvrier ardennais qui nous 
accueille avec grande bienveillance. 

Ce qu'il y a d'intéressant à Fro
melennes c'est une grande carrièrb 
de marbre dont l'exploitation est 
maintenant terminée, et le fameux 
Trou de Mchet. 

L E TROU D E N l C H E T 

Le trou dont il est question ici 
est l'entrée d'une caverne située sur 

seulement que du temps de Louis 
XIV un seigneur du pays, poursui
vis par les armées royales, se réfu
gia à l'entrée du trou où son frère 
lui apportait sa nourriture. Crai
gnant cependant que celui-ci ne le 
trahît, il l'assassinat dans la ca
verne. 

La grotte n'est explorée que de
puis une trentaine d'années; et les 
paysans racontent même qu'un 
homme y étant entré une fois n'en 
est jamais ressorti, ce que nous re
fusons de croire pour bien des 
causes. 

dans tous les coins un trou où le 
corps puisse se glisser. 

Après bien des détours, marchant 
au hasard, nous arrivons à la grande 
caverne. C'est un spectacle impo
sant que de voir dans les entrailles 
du sol une telle caverne dont les 
murs à pic ont bien 15 mètres et plus 
de hauteur. Le plafond est orné de 
stalactites à formes bizarres et le bas 
est accidenté de concrétions cal
caires, de stalagmites plus origina
les encore. 

Mais ce qui fait un « drôle d'ef
fet > et donne de l'émotion c'est 
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que tout au haut de cette immense 
caverne on aperçoit le jour par un 
petit trou. Or, pour des gens qui 
n'ont pas vu le soleil depuis tantôt 
trois heures et qui ignorent même le 
chemin qu'ils ont pris pour venir à 
ce trou, ce jour est un signe de sa
lut. C'est donc par là que nous al
lons sortir. La paroi est àpicet i l faut 
profiter des moindres aspérités pour 
se soutenir dans cette ascension pé
rilleuse : lê ; moindre faux-pas, le 

m o i n d r e mnnvement gêné, le moin-

de la population. Nous pouvions es
pérer être de retour à Hargnies sans 
aucun encombre; mais l'orage nous 
surprend dans le Bois du roi c'était 
le comble : les routes ou plutôt les 
chemins sont devenus torrents, on 
ne marche pas, on patauge dans une 
eau boueuse; les vêtements sont dé
trempés par la pluie, les bottes sont 
pleines d'eau. Quel charme!... pour 
les amateurs d'émotion. Pour moi 
j'eusse préféré un meilleur temps. 

A. C A N U . 

M. Rochefort, lequel a pour titre: de 
Nouméa en Europe. (Jeanmaire édi
teur). 

CHRONIQUE AÉROSTATIQUE 

COXGIS (Seine-et-Marne). — Le 
ballon VAugustine, monté par MM. 
Brunet, Symon et Laville, et parti de 
l'usine à gaz de la Villette le 22 oc
tobre à 3 heures 36, est atterri à 

LA TONTE DES MOUTONS (AUSTRALIE) 

dre heurt suffit pour faire [perdre 
l'équilibre ; c'est la mort certaine. 

Enfin nous sortons de la grotte, 
mais dans quel état ! Nos mains, no
tre figure, nos cheveux, nos vêle
ments, nos souliers sont remp li 
d'une boue blanche qu'on a peine à 
faire partir. Il nous faut traverser le 
village dans cet état pitoyable; les 
braves ardennais nous prennent 
pour sorciers ayant eu l'audace de 
pénétrer dans cette caverne. 

Nous nous arrangeons donc de 
notre mieux, nous brossant selon la 
mesure du possible et nous quittons 
Fromelennes au grand ébahissement 

E X P L O I T A T I O N S A G R I C O L E S 
EN AUSTRALIE 

Les^australiens ontjfait de la traite 
du mouton une industrie considéra
ble; des parcs immenses, des usines 
importantes élèvent le mouton et 
traitent sa laine dans des conditions 
extraordinaires de bon marché. 
Notre collaborateur, M. Gros donnera, 
dans notre prochain numéro, un 
article fort intéressant sur cette ex
ploitation ovine.— Les gravures que 
nous offrons à nos lecteurs sont tirées 
de l'ouvrage fort remarquable de 

4 h. 15 à Congis, près Meaux, après 
un assez long traînage qui a un peu 
endommagé le ballon. La distance 
parcourue a été de 62 kilomètres, 
l'altitude maximum 1,900 mètres. 

NANGIS (Seine-et-Marne). — Le 
ballon El Treviso, monté par MM. 
Lachambre et Faluba et parti de 
Paris le 15 octobre à 5 h. est atterri 
à 6 heures lj2 à Nangis, près Meaux, 
après un parcours de 48 kilomètres ; 
l'altitude maximum a été de 2,400 
mètres. A l'altitude de 1800 mètres s 

les aéronautes ont vu la température 
s'abaisser à 3 degrés au-dessous de 
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zéro, pour ensuite remonter à 1° au 
dessus de zéro, à 2 , 4 0 0 mètres. 

VILLERS-COTTE RETS (Aisne).— Le 

ballon Le 3Jariette-Pacha, monté 
par MM. Malet et Stièvenard, parti 
de Paris (Asile Ste-Anne) Je 1er 
novembre à 4 heures 3 0 , est atterri 
à Villers-Cotlerets à 4 h. 5 5 après 
avoir parcouru en 2 5 minutes près 
de 78 kilomètres. A l'atterrissement 
eut lieu un traînage épouvantable 
qui dura pendant plus de 2 kilo
mètres, le ballon renversant tout sur 
son passage cassa plusieurs arbres, 
un garde-champêtre voulant aider 
aux aéronautes a eu son fusil brisé, 
Enfin, M. Mallet n 'eut aucun mal, 
mais,moinsheureux que lui, M. stiè
venard a eu quelques contusions 
sans gravité. 

Dans notre prochain numéro 
nous parlerons plus longuement 
de la Photographie en ballon, cet 
article sera accompagné de plusieurs 
magnifiques dessins représentant 
2 vues photographiques prises en 
ballon. 

JOSEPH JATJBERT 

Prochainement aura lieu à Paris 
à l'occasion du Centenaire de l'inven
tion des aérostats, une double ascen
sion ; les personnes qui désireraient 
y prendre part sont priées de vou
loir bien faire parvenir au plus tôt 
leur adhésion à M. Jaubert, 4, rue 
de Lanneau, à Paris. 

MÉTÉOROLOGIE 

Le Système û'atmospliérologle 

DE P . BERON 

Les hypothèses, les théories ont 
toujours été très nombreuses en Mé
téorologie ; jamais plus de systèmes 

.n'ont été échafaudés qoe dans cette 
science qui a toujours tant promis 
et réalisé si peu. 

Au nombre de ces systèmes, un 
des plus remarquables est celui dè 
P. Béron (1). 

Selon cet auteur, la cause du peu 
de progrès accompli par la science 
atmosphérique est que l'on n 'a ja
mais, essayé de (abuser sur un seul 
principe, comme l'Astronomie, l'Op
tique, etc. Les premières pages de 
son livre sont donc destinées à la 
recherche de ce principe que l'on 
peut énoncer ainsi: 

«. LJ'air peut se transformer en 
vapeur d'eau, et réciproquement, la 
vapeur d'eau peut se transformer 
en air sous l'influence de l'élec
tricité. » 

Voyons un peu comment P. Béron 
parvient à mettre en évidence ce 
paradoxe d'un nouveau genre. 

Berzelius a, on le sait, admis pour 
l'azote un radical hypothétique et la 
formule qu'il donne est : 

A z = H 2 O 3 ' 2 

de sorte que l'Azote sera composé 
de un atome et demi d'oxygène et 
de deux atomes d'hydrogène. 

Les propriétés d'un tel composé 
ne diffèrent point des propriétés de 
l'azote. 

I 8 Le poids atomique de l'azote 
est égal à la somme des poids ato
miques de deux atomes d'bydrogène 
et d'un atome et demi d'oxygène, 
puisque le poids atomique de l'azote 
est 14, celui de l 'hydrogène, et celui 
de l'oxygène 8. 

On a pour les deux atomes d'hy
drogène 2, et pour l'atome et demi 
d'oxygène 12, cequ idonneb ienpour 
somme 14. 

2 B La densité de l'azote se déduit 
également des densités de l'oxygène 
et de l 'hydrogène. 

Densité de l 'hydrogène . 0.0693 
— de l'oxygène . . . 1.056 

Pour former l'azote il faut deux 
atomes d'hydrogène en quatre vo-

(1) P . Beron. — Système d'atmospîiê-
rologie. Paris, ln 8- 1840. 

lûmes et un volume et demi d'oxy

gène. 

4 volumes d 'hvdrogène. 0 . 2 7 7 2 

1 volume 1 [2 d'oxygène. 1 .584 

2 volumes d'azote 1.8612 

Ce qui donne pour . la densité de 
l'Azote 0 , 9 3 qui est très peu éloigné 
de l'exacte vérité. 

3 ° On peut aller plus loin: ainsi, 
on sait que le radical est combiné 
chimiquement avec l 'oxygène, par 
suite le pouvoir réfringent de ce 
composé ne doit pas être égal à celui 
que donnerait le mélange de ces 
deux éléments. Le pouvoir réfringent 
de l 'oxygène est 0,924, celui de 
l 'hydrogène 0,470. Le pouvoir ré
fringent de notre composé-donné 
par le calcul, serait 0,884, qui dif
fère du pouvoir réfringent de l'azote 
donné par l 'observation (1,020) de 
0 ,136. En comparant les pouvoirs 
réfringents observés avec les pou
voirs calculés, on voit que les com
posés alcalins ou neutres possèdent 
un pouvoir réfringent observé supé
rieur au pouvoir calculé, tandis que 
les composés acides possèdent au 
contraire un pouvoir réfringent ob
servé inférieur au pouvoir calculé. 
Notre composé possédant les qualités 
des substances de la première classe, 
doit avoir u n pouvoir réfringent 
observé, supérieur au pouvoir cal
culé, et c'est ce qui a lieu. 

4" On peut expliquer la présence 
de l'azote dans les plantes par la 

.décomposition de l 'eau. 
5- Quand l 'azote est regardé 

comme un composé de 2 H + 1 Ipl 
0 , deux atomes d'azote plus un 
atome d'oxygène donnent les élé
ments de l'air, comme ceux de l'eau. 
En effet, deux atomes d'oxygène 
pèsent 28 et un d'oxygène 8, et le 
rapport d-̂  28 à 8 est le même que 
celui de 77,7 à 22,2, que nous avons 
trouvé pour l 'air. 

De même deux atomes d'azotes 
ou 4 4 + 3 0 avec un atome d'oxygèno 
donnent 44-HO ou quatre atomes 
d'eau. 
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Ainsi, quand l'eau et l'air sont 
formés des mêmes éléments, il peut 
arriver souvent que l'air prenne la 
forme de l eau, et d'autrefois que 
l'eau prenne la forme de l'air sans 
qu'il arrive aucun changement essen
tiel dans les proportions d'oxygène 
et d'azote. 

La cause de ces transformations 
réside dans l'électricité répandue 
dans le sol et l 'atmosphère. Ainsi 
par exemple une recomposition de 
fluide neutre s'opérant dans l'air 
amène nne formation de vapeur, de 
nuage et, par conséquent, une baisse 
barométrique relative. 

Sans aller plus loin, voici un fait 
qui semblerait donner raison à priori 
à la théorie de Béron. L'on sait qu'il 
pleut d'avantage dans les montagnes 
que dans les plaines, ce qui est na
turellement dû. à une plus grande 
abondance de nuées. Mais pourquoi 
ces nuées sont-elles pins abondantes; 
voilà ce que nul n 'a jamais expliqué 
hormis Béron. Les montagnes pré
sentent un grand nombre de pointes 
d'où l'électricité négative du sol 
peuts'échapper et neutraliser l'élec
tricité positive de l'air. S'il y a re
composition de fluide neutre dans 
l'atmosphère, il y a production de 
vapeur et de nuages et, par consé
quent, production de pluies abon
dantes, dans les plaines au contraire 
peu de pointes, rare recomposition 
riefluide neutre et pluies moins abon
dantes et même inconnues comme 
dans les grandes plaines sahariennes 
ou mongoliques. 

(A suivre.) 

F. VAyu. 

A propos des foui l les de S a n x a y 

(Suite et fin) 

Du temple nous passons à l'éta
blissement thermal. 

C'est, à mon idée, la partie des 
fouilles qui, alors (1881), offrait au 
touriste le moins d'intérêt. Sans 
doute, Ton distinguait parfaitement, 

sur une étendue d'environ deux hec
tares, les emplacemenis des salles 
de bains; sans doute l'on entrevoyait 
bien tout un système de canaux, de 
dallages, qui mettait en communi
cation de vastes piscines; mais tout 
cela ne donnait point alors une idée 
telle que celle que l'on en peut avoir 
aujourd'hui. 

Ce qui frappe surtout, c'est l 'im
mensité de l'établissement. D'ailleurs 
ne nous en étonnons point. Cette 
ville Gallo-Romaine était, comme 
vous le savez, une ville d'eau ; nos 
ancêtres venaient là, absolument 
comme nous allons à Vichy. C'était 
un lieu de rendez-vous où se retrou
vaient sans doute les diverses popu
lations de la contrée. Qui sait même 
si cette ville n 'a pas reçu lavisi tede 
quelque grand personnage Ro
main ? 

Comme toutes les villes d 'eau, 
c 'était aussi une ville de plaisir. On 
voiteneffet, à côté de l'Etablissement 
thermal, les restes de salles qui ne 
font point corps avec cet établisse
ment thermal. Ce serait, paraît-il, 
les ruines d'un lupanar. C'est du 
moins ce que l'on m'a assuré. 

Entre autres choses, je fus parti
culièrement frappé par la vue d'un 
four. On le croirait construit d 'hier; 
et je gage qu'aujourd'hui même on 
en pourrait faire usage. 

Ce four est très grand, mais peu 
élevé. Sa voûte est supportée par 
une série de petites colonnes en 
briques rouges rectangulaires. 

L'entière conservation de ce four 
et son genre de construction qui ne 
sent point l 'antique, vous causent 
de l 'admiration, mais aussi del 'éton-
nement. J'en connais quelques-uns, 
sceptiques à leur façon, qui préten
dent que ce four ne serait point 
l 'œuvre des Gallo-Romains, mais de 
gens postérieurs: — C'est ce que je 
me garde bien de discuter. 

Mais passons donc de l'autre côté 
de la rivière : c'est là que nous allons 
trouver l 'une des parties les plus 
intéressantes de la ville. 

Qu'est-ce donc? Le théâtre» pu si 

vous voulez l 'appeler de ce nom, le 
cirque. 

Sur les flancs d 'une colline très 
haute, formant le cintre, nous aper
cevons, échelonnés, des hommes qui 
ouvrent de vastes tranchées, lesquel
les laissent voir, élagées, de grosses 
marches de pierres. Quelque temps 
encore, et tout un cirque avec ses 
gradins va être mis au grand jour. 

En présence de ces immenses 
pierres qui forment les gradins, on 
se demande à quel moyen de loco
motion eurent recours nos fiers an
cêtres, pour tranporter ces blocs de 
pierre, qu'ils allaient chercher, peut-
être à une distance assez éloignée. 

A la vérité, cette série de gradins 
qui se superposent les uns sur les 
autres n'est rien moins que gran
diose. 

Combien pouvait-il donc s'y asseoir 
1 de spectateurs? 20,000 au moins, 

dit-on, pour ma part je ne trouve 

pas le nombre exagéré. 
! L'arène du cirque est très vaste : 

on y voit une piste qui, déblayée 

depuis peu de temps, est encore 

intacte. 
Ma5s est-ce un cirque ou est-ce 

seulement un théâtre? C'était les 
deux à la fois. 

On ne saurait nier que ce fût un 
c i rque: car au fondmême de l 'arène, 
je vois les grottes voûtées, de diver
ses grandeurs qui étaient évidem
ment des loges à bêtes fauves. C'était 
là où étaient enfermés les lions et 
autres gros carnassiers qu 'on lâchait 
dans l 'arène, pour offrir aux specta
teurs une de ces sortes de carnages 
si chers aux Romains. — Rome s'est 
plû à transporter son luxe et ses 
coutumes barbares chez les nations 
qu'elle a asservies. 

C'est ici le lieu de vous faire part 
d'une remarque qui a sa valeur. 

Nous étions assis vers le milieu 
de l 'arène, lorsque nos oreilles per
çurent très distinctement les moin
dres paroles des ouvriers qui cau-

* saient en travaillant. 
Cet effet d'acoustique attira notre 

attention, et nous en arrivâmes à 
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penser que les anciens savaient tout 
aussi bien que nous mettre en pra
tique les lois du son. 

Nous fûmes curieux d'examiner 
la chose de plus près. Je montai au 
gradin supérieur (environ 20 mètres 
de haut), tandis que mon compa
gnon demeura au centre de l'arê-
ne. 

Profitant alors d'un moment où 
les ouvriers ne firent aucun bruit, il 
prononça à voix basse quelques pa
roles qui furent parfaitement enten
dues de moi et que je lui répétai 
scrupuleusement. 

Si vous tenez compte de ce que 
la te rre et l'herbe dont étaient encore 
recouverts les gradins du cirque, 
avaient absorbé une partie du son, 
vous n'aurez pas de peine à com
prendre comment un acteur pouvait 
se faire entendre à plus de 20,000 
auditeurs, et dans une si vaste en
ceinte. 

Avant de terminer, il me reste 
une dernière remarque dont je veux 
bien vous faire part. 

Ce cirque-théâtre regarde le tem
ple dont il n'est séparé que par la 
petite rivière que vous connaissez, 
et qui serpente le long de l'arène. Je 
crois voir ici un acte de prévoyance 
des Gallo-Romains qui, en cas d'in
cendie du cirque, avaient opposé 
au feu envahissant l'eau elle-même, 
et empêchaient ainsi les flammes de 
se propager jusqu'au temple et à 
l'Etablissement thermal. 

Voilà très brièvement ce qu'était 
la ville Gallo-Romaine dont on parle 
tant, vers la fin de l'année 1881; 
elle était déjà curieuse; elle doit 
l'être encore bien davantage main
tenant. 

Veuillez agréer, Monsieur le 
Rédacteur, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

L U C I E N H A M 

L ' E A U E T L E F E U 

CHAPITRE V 

LE LABORATOIRE 

Composition chimique de l ' eau. — L'hy
drogène et l 'oxygène. — Analyse de 
l'eau. — Décomposition de l'eau par 
la pile — par le fer. — Synthèse de 
l'eau. — Méthode endiométrique. — 
Méthode des poids. — Méthode de 
MM. Meunier et Lavo i s ie r .—L'eau 
chimiquement p u r e — Matières étran
gères dissoutes dans l ' eau. — L'eau de 
la Loire et de la Garonne. — L'eau 
de la Seine. — Le carbonate de chaux. 

— Le sulfate de chaux, eaux crues, 
les chlorures. — L'eau distillée. — 
Les matières organiques. — L'eau 
potable. — Vaporisation de l'eau. — 
Pouvoir dissolvant. — Eau saturée. 
La chaux vive. — Une exception aux 
lois de la nature . — Les eaux miné
rales. — L'eau de mer, sa compo
sition. — Chlorure de sodium ou sel 
mar in . — Propriétés de l'eau de mer. 

— Conclusion. " 

(Sui te ) 

Nous avons vu précédemment que 
le carbonate de chaux, en grande 
quantité dans l'eau, produit les eaux 
incrustantes, si l'on y verse une ou 
deux gouttes d'une solution alcooli
que de bois de campêche, il se pro
duira une liqueur violette d'autant 
plus foncée que le carbonate de 
chaux est plus abondant. 

L'eau distillée, c'est-à-dire chimi
quement pure, s'obtient en refroidis-
santbrusquement de la vapeur d'eau. 
Elle est fade au goût et ne peut ser
vir de boisson car elle donne lieu à 
des maladies redoutables. Le goitre, 
très répandu dans les pays monta
gneux, est dû à l'usage fréquent que 
les habitants font des eaux de pluie 
ou de neige qui sont presque pures. 

Les matières organiques conte
nues dans l'eau sont très dangereu
ses pour la santé. Nous en parlerons 
plus lard lorsqu'ayant terminé l'eau 
au point de vue chimique nous dé
crirons les principaux êtres vivants 
qui vivent dans cet élément si im

portant et si répandu sur la surface 
de notre sphère. 

Les conditions essentielles pour 
qu'une eau soit potable, c'est-à-dire 
pour qu'on en puisse faire usage 
comme boisson, sont les suivantes : 
elle doit contenir en dissolution de 
l'air, du carbonate de chaux et de 
l'acide carbonique. 

Dans la marine on fait souvent 
distiller l'eau de mer, mais on a le 
soin de la laisser exposée à l'air avant 
de l'employer comme boisson. C'est 
là une excellente idée. 

L'eau soumise à l'action de la cha
leur se vaporise, s'est ce qui expli
que la formation des nuages dont 
nous avons déjà parlé. 

Une des propriétés de l'eau, qui 
la rend d'un usage fréquent dans le 
laboratoire, c'est son pouvoir dissol
vant. L'eau chaude a une capacité 
dissolvante plus grande que l'eau 
froide. Cependant quelques substan
ces, le chlorure de sodium (se^ 
marin) par exemple, se dissolvent 
aussi bien dans l'une que dans 
l'autre. 

Lorsqu'une eau contient une gran
de quantité d'un sel en dissolution 
elle est dite saturée ; elle le laisse 
ordinairement déposer à l'état de 
cristaux si on vient à la faire éva
porer. 

Souvent lorsqu'on y fait dissoudre 
certains corps, il se produit une élé
vation de température. Ainsi lors
qu'on verse de l'eau froide sur de 
la chaux vive, d'épaisses fumées se 
dégagent, un boursouflement se fait 
et la température s'élève considéra
blement. 

(A suivre). 

F. CANU ET ALB. LARBALÉTRIER. 

C H R O N I Q U E S C I E N T 1 F I 0 C E 

Altitude des voies ferrées.— Voici 
un relevé intéressant des altitudes 
maxima de certaines voies ferrées. 
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Ligne de la forêt Noire. 850 m. 
Ligne du Caucase.. 965 — 
Le Central Pacific. . ." . 1.140 — 
Ligne du St-Gothard . . 1.154 — 
Ligne du Mont-Cenis . . 1.333 — 
L'IJoion-J'acific 2.313 — 
Chemin de fer des An

des 4.769 — 

La Constante solaire. — Un des 
grands problèmes de l'Actinométrie 
est de mesurer la constante solaire, 
c'est-à-dire la quantité de chaleur 
versée par le soleil pendant l'unité 
de temps, sur l'unité de surface, à 
la limite de l 'atmosphère. D'après 
les récentes expériences du profes
seur Langley au mont Witncy cette 
constante serait comprises entre 2, 
6 et 3 calories. Ainsi donc, les 
rayons solaires tombant perpendi
culairement pendant une minute sur 
une surface d'un centimètre carré, 
élèveraient de 2, 6 à 3 degrés c. la 
température d'un gramme d'eau. 

Lécouverlearchéologique. — Mon
sieur Lisch, inspecteur des monu
ments historiques, vient de faire une 
magnifique découverte archéologi
que. Près de Poitiers, il a mis à jour 
des thermes gallos-romains dont l'é
tendue (plus de 7 hectares), l'im
portance des monuments (thermes, 
théâtre, temple), nous donne un petit 
Pompeï au centre de la France. 

Exposition des fruits. — La so
ciété d'Horticulture vient d'ouvrir, il 
y a quelques jours, au Palais de 
l'Industrie une remarquable exposi
tion de fruits de toutes sortes. L'af-
tlueuce y est déjà très considérable. 

Précurseur de Cuvier. — E n 1517 
(sous le règue de François 1 e r), na
quit Pierre Belon du Mans. Ce pauvre 
paysan devait devenir plus tard un 
des naturalistes les plus distingués. 
L'honneur de l'avoir fait revivre 
parmi nous revient à M. Crié qui a 
donné dans la Revue scientifique le 
titre de ses œuvres principales,Dau s 
unedecelles-cnDesoyseaux, ildonne 
une classification des oiseaux abso
lument identique à celle que Cuvier 
devaitfaire plus tard. D'ailleurs Pierre 
Belon est celui qui, le premier, a ap
pliqué et inventé la nomenclature 
linaire. Parmi ces autres œuvres in
téressantes nous recommandons en
core: Les remontrances sur le dé
faut du labour et culture desplan
tes ü de la connaissance d'icelles 

contenant la manière d'affranchir 
et apprivoiser les arbres sauvages. 
Paris, 1558. 

Nouvelle application du micros
cope. — M. Grunshau vient de dé
montrer que le microscope peut de
venir un instrument exact pour s'as
surer de la valeur des matériaux de 
construction. Les expériences ont 
porté sur les débris d'un pont, des 
fragments de cuivre de divers qua
lités, etc., on a prouvé par des ex
périences photographiques l'exacti
tude du miscroscope. 

Revue de statistique. — D'après 
le recensement de 1880, on extrait 
en Fiance 29 millions de tonnes de 
houilles ; elle produit en outre : 

1,725,000 tonnes de fonte, 
389,000 tonnes d'acier. 
966,000 tonnes de fer. 

La France possède encore 53,000 
machines motrice, représentant une 
force nominale de 3,382,000 che
vaux-vapeur. 

Ces nombres sont bien grands et 
pourtant ils sont faibles à côté de 
ceux que fournissent l 'Angleterre et 
les Etals Unis. L'industrie sidérurgi
que fait donc des progrès dans le 
monde entier, Si ce n'était encore 
que pour en bien faire !... 

Récréations malMt ipes 

D E M. CH. PLOMB, A G E N È V E 

Trouver le côté de l'octogone ins
crit dans un carré, en fonction du 
côté de ce carré. 

D E M. P L O U I N , 147, A V E N U E D E 

CLICHY 

Deux coureurs ayant même vi
tesse partent ensemble de la circon
férence d'un c i rque; l 'un suit la 
circonférence même, l 'autre va et 
vient sur le diamètre. Etant convenu 
que le rapport de la circonférence 
au diamètre = 3,14, trouver com
bien de tours seront fait sur la cir
conférence lorsqu'ils se rencontre
ront. 

D'UN ÉLÈVE DE MATH (INST. CHE

VALLIER) 

On a deux points distants de 225 
kilomètres. Au point A, on vend le 
charbon 3 fr. 75 les 100 kil. ; au 
point B, il est vendu 4 fr. 75. Ces 
deux points sont reliés par un che
min de fer sur lequel le transport 
du charbon se paye à raison de 80 
centimes les 100 kil. pour 100 kilo
mètres. On demande, sur la ligne 
A B, le point où le charbon coûtera 
également cher. 

Solutions des derniers problèmes 

On a souvent besoin d'un plus 
grand que soi. — Puisque les an
gles sous lesquels on voit le mili
taire et l'enfant sont égaux, par hy
pothèse, leurs tangentes sont égales, 
et l'on arrive finalement à trouver 
(en désignant par m l'enfant, n la 
pile de bois, k la taille du soldat et 
a la largeur de la rivière). 

Tg de l'angle sous lequel on voit 
le sergent-major. 

k se 
x- -{- n (n -\- k) 

Le diamant brisé. —• L'ami avait 
raison, car puisque le prix des dia
mants est proportionnel aux carrés 
de leur poids, lorsqu'un diamant se 
brise en deux fragments, il en résulte 
une perte, laquelle atteint son maxi
mum quand les deux fragments 
sont égaux. En effet: si j 'appelle p 
le poids du diamant, k le prix de 
l'unité de poids et x le poids de 
l'un des deux morceaux, le poids du 
second seraj? — x, l 'expression de 
la perte sera donc . 

ou 
2 hp x — 2 li x'1 

Il s'agit donede rendre maximum 
la quantité p x — x"-, ou bien x 
(p — x), or cette condition de maxi
mum est: 

D'un lecteur de Si-Quentin. — 
Le délai cherché = 15" 78. 

Paris. Typ. L. Larguier, 11, rue du Delta. 
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6Ì4 L A S C I E N C E P O P U L A I R E 

D I L I V O R E ! Nouvellement décou-

verte et propagée par la PARFUME
R I E DUSSER, cette préparation enlève 
tout poil follet sur les bras avec une net
teté surprenante, elle rend la peau velue 
blanche et lisse comme le marbre. 10 fr. 
mandat . ( 1 , rue J . - J . Rousseau). 

G r a n d B a l d e b i e n f a i s a n c e 

a u p ro f i t d e s C a i s s e s d e s e c o u r s d e s 
A s s o c i a t i o n s a m i c a l e s d e s a n c i e n s é l è 
v e s d e s é c o l e s s u p é r i e u r e s m u n i c i p a l e s 
T u r g o t , C o l b e r t , L a v o i s i e r . J . - B . S a y , 
l e Samedi, 3 décembre 1882, à o n z e 
h e u r e s du s o i r , e n l ' H ô t e l C o n t i n e n t a l . 

PRIX DU BILLET I0 FRANCS 

L e s s o u s c r i p t i o n s s o n t r e ç u e s a u x 
é c o l e s : 

T u r b o t , 6 9 . r u e d e T u r b i g o ; 
C o l b e r t . 2 7 , l u e C h â t e a u - L a n d o n ; 
L a v o i s i e r , 17, r . Denfe r i R o c h e r e a u ; 
J . - B S a y , 11 b i s , r u e d ' A u t e u i l 

e t à 1 Hô tp l C o u t i n p n t a l . 

L E D O C T E U R C H O F F É 
Offre g r a t u i t e m e n t à tous noi lecteurs la 7 m l 

édition de ion T r a i t é d e M é d e c i n e p r a t i 
q u e , dam lequel il expose sa méthode consa
crée par 10 années de succès dans les hôpitaux 
pour la guérison des m a l a d i e s c h r o n i q u e s 
d e t o u s l e s o r g a n e s , et des h e r n i e s , h é -
m o r h o ï d e s , g o u t t e , p h t h i s i e , a s t h m e , c a n 
c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d e v e s s i e et de 
m a t r i c e , etc . Adresser les demandes, quai St 
Michel, 27, Paris . 

LE BAROMÈTRE APPLIQUÉ A LA 

P R É V I S I O N D U T E M P S 

D A N S LA. F R A N C E C E N T R A L E 

par 

J . - R . PLUMANDON 

Météorologiste à l'observatoire du Puy-de-Dôme 

Cet ouvrage, qui apprend à prévoir 
le temps d'une manière suffisamment 
certaine par la seule observation du 
Baromètre et des Nuages, a été ho
noré , par le Conseil Général du Puy-
de-Dôme, d'une souscription pour les 
Bibliothèques scolaires. 

Jolie brochure in-18, avec seize 
planches hors texte, en vente chez 
l 'auteur à Clermont-Ferrand.— Envoi 
franco, contre un mandat-poste de 
1 fr. 65. 

D É P I L A T O I R E S D U S S E R 

P o u r le v i s a g e e t p o u r l e c o r p s . P l u s 
da c i n q u a n t e a n s d ' u n s u c c è s u n i v e r s e l 
s o n t l a g a r a n t i e d e l e u r e f f i cac i t é e t 
d e l e u r p a r f a i t e i n n o c u i t é . — M a n d a t 
10 f r . , l , r u e J . - J . R o u s s e a u . 

Liqueur normale concentrée de Goudron de Norwege 
Pour préparer instantanément EAU, VINS, BIERE & TISANES île Goudroj 

Un Flacon suffit pour sa convaincra ùe sa supériorité centra : 
Affections ilr uniques da la POITRINE, des BRONCHES et de la VESSIE 

ÉCODLHHEKTS rebelles, Maladies ÉPIDÉMCUtS. 
S fr.—PAîUS., rue de Kenuea, -I 0 5 . et les Piiarui<iclea. 

M. A. G A -
R A S S U T , 

professeur, 
dont nous pu

blions les 
CONFÉRENCES AS

TRONOMIQUES, 
a inventé ries 
a p p a r e i l s 
qui marchent, 
lea uns à l a 
m a i n , les au
tres à m é c a 
n i q u e a u t o 
m a t i q u e , et 

des c a r t e s 
s p é c i a l e s d e 

C O S M O 
G R A P H I E 

qui r e e d e n 
extièniement 

simple et facile cette science qui est si utile et s 
intéressante. Ces appareils et ces cartes qui ont 
figuré avec honneur à l'Exposition Universelle de 
1878, ont été encouragés et récompensés par le 
M I N I S T R E D E L ' I N S T R U C T I O N P U 
B L I Q U E . Nous les recommandons à tous les Ins
tituteurs et à tous les Pères de famille. Les appa
reils, 5 0 fr. ; les cartes, 3 fr-, rue Montmartre, 62, 
à P a r i a , et au bureau du journal, chez M J e a n -
m a i r e , libraire-commissionnaire, rue des Bous-
Enfants, 32 

PRÈGI Eeîï POUR LES MALADES ET MÉNAGE 

S Ktdailles d'er « grandi Diplômes d'Hoaneur. 

Tji -*r T r~\ T7: -p> le fac-similé de 
J -J -A—LIJJ IÌJA la signature 

EN KKCRE BLBCS" 
SI! ÏF.W S ! LES F.i'SOm ET PBAHUAtiFHS 

Plus de Rides! 
f Plus de Taches ^Rousseur! 

Plus dejMasQue! ( 

S U C C È S S A N S P R É C É D E N T 
Le LAIT da la ROSÉE, préservatif «ouvefain contre 

lei rides,sans aucun danger, donne aux élégantes 
La beauté da Marion Delnrœe ! — Cette mor-

1 veilleuse composition fait disparaitre 
' tel TACHES DE ROUSSEUR, 

La LAIT de la ROSEE i 
racouimaude • pécialemeut 

Î aux Mèrai da famille 
dam l'affection du 

112, Boa Chtrohi-Iidl 
Chu H . GUESQUIN 

l A R M A O I K N - C H I M I S T I 
LS FLACON : VINGT FRANCS 

•xpé4141»B franco contre mandat-poiU ITH Halle*. 
Détail : Ch0K Q U Y O N , P+rfuxnmur 

5, R u e d u Q u a t r e - S e p t e m b r e , P a r i e 

NEVRALGIES 
P i l u l e s d u T ) r M o u s s e t t e 

Les P i l u l e s M o u s s e t t e , à l'aconiline et au quinium, calment ou guérissent la 
Migraine, la Sciatique et les Névralgies les plus rebelles. 

« L'action sédative que ces Pilules exercent sur l'appareil circulatoire sanjjuin, par 
« l'intermédiaire des nerfs v a s o - m o t e u r s , indique leur emploi dans les Névralgies 
« du trijumeau, les Névralgies congestives, les affections Rhumatismales doulou-
« reuses et inflammatoires. » 

0 L'aconitine produit des effets merveil leux dans le traitement des Névralgies faciales, 
à la condition qu'elles ne soient pas symptomatiques d'une tumeur intracrânieiine, alors 
même qu'elles auraient résisté à d'autres médicaments. » (Société du Biolrge, séance de 28 fctmr 1S80). 

DOSE : Prendre de 3 à 6 pilules dans les 24 heures. 
Exiger les V é r i t a b l e s P i l u l e s M o u s s e t t e de chez C L I N e t C , P a r i s . 

UROP & JTATE d e B E R T H E 

t 

Pharmacien, Lauréat des Hôpitaux de Paris. 
« La Codéine pure dit le professeur Gubler {Commentaires thérapeutiques dt 

<t Codex, p. 587) doit être prescrite aux personnes qui supportent mal l'opium, aux 
« enfants, aux femmes, aux vieillards e t aux sujets menacés de congest ions cérébrales, a 

Le S i r o p et la P â t e B e r t h é à la Co ' i éme pure possèdent une efficacité incon
testable dans les cas de H a u m e s , B r o n c h i t e s , C a t a r r h e , A s t h m e , M a u x d e G o r g e , 
I n s o m n i e s , T o u x nerveuse et fatigante des M a l a d i e s d e P o i t r i n e et pour calmer les 
I r r i t a t i o n s de toute nature. 

Les personnes qui font usage de S i r o p ou de P â t e B e r t h é ont un sommeil calme, 
et réparateur jamais suivi ni de lourdeur de tête, ni de porta d'appétit ni de constipation. 

Prescrire et hien spécifier S i r o p ou P â t e B e r t h é et comme garantie exiger la 
S i g n a t u r e B e r t h é et le T i m b r e b l e u de l ' E t a t f r a n ç a i s . 

Paris, CHEZ C L I N & C i e , 14, R U E R A C I N E , P R É S LA F A C U L T É D E M É D E C I N E , Paris 
Et par l'entremise des Pharmacies de France et de l'Etranger. 
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F U S I L S A N G L A I S 

MIT ITI OWKKBOM «ART»ÙI "R AN ìiè-m * 60* 

ne » * • » • »RTI »»1 Londre*. 

4 . G Ü I N A R D $ C 

(#« ¿«A» 4* ìm M * oU TMchitìle) 

SPEL'TACLES DE LA SEMAINE 

I 1,2 

THÊAT- FRANÇAIS .—L 'Aven tu r i è r e . 

ODEON. — Charles V I L 

PoRTE-Sr-MARTIN. — Relâche. 

CHATELET . — Madame Thérèse. 

GATTE. — LA Tour de Nesle. 

8 1(4 GYMNASE . — Roman Parisien. 

8 l{I PALAIS-ROYAL. — LE TRUC d'Arthur 

8 0]0 AMBIGU. — Relâche. 

8 OjO V A U D E V I L L E . — Tête de LINOTE. 

8 3|4 NATIONS . — Las Deux Serruriers . 

81[2 R E N A I S S A N C E . — L a B o n n e Aventure 

71(2 FOLIES-DRAMATIQUES. — Fanfan LA 

Tulipe. 

S 0(0 BOUFFES. — LA MASCOTTE. 

8 0|0 N O U V E A U T É S . — LE CŒUR ET LA 

Main. 

8 0(0 VARIÉTÉS. — LILI. 

8 0(0 A T H É N É E . — La Belle Polonaise. 

8 0(0 M E N U S - P L A I S I R S . — RUE Bouleau. 

8 0|0 FOLIES B E R G È R E . — TOUS les SOIRS. 

8 0)0 CLUNY. — Noce DE Mlle Loriquet. 

Première fraîcheur. 

MUSÉE G R B V I N . — Da 11 H. 1\2 du MATIN 

àll h. 1(2 DU SOIR. LE CADAVRE DU PNCQ. 

81(2 CIRQUE D'ÉTÉ.— EXERCICES ÉQUESTRES 

81(2 H I P P O D R O M E , — TOUS LES SOIRS. 

JEUDIS, DIMANCHES ; FÊTES à 3 h. 

ESSENCE D»SALSEPAREILLE F 0 U R 0 U F T 
par excellence 
et sans Hercnre du 

hui i i^UI a i i r t i , d o u t o n s , X j x é m a s , " v î r u s , c i c 
3 ) r l e l ' i a c , l B f r . l e s a F l a c . P h a r m a c i e FOURQUET, 
29, rus des i o m b a i - d s , A LA BAHIÎE D'Oll. Etpêdio 
E S S I i l V C x i IOAU2EE, 3fr. BO leJ-'lac, 18 fr. les 6 i'iac 

2 0 RÉCGIPENSES IOAT 5 LÉBJJLLES I 'M 

A L C O O L D E M E N T H E 

KEN SUPÉRIEUR & TOAS LES PRODUIT! AMILAIRES, 

SOTRRFRTI» MBTRF UI INDIGTSUONJ, 
MAAX ÈVTTTAMAC, D* CŒUR, IA B«RT*. i* UT»; 

IXE«U«NT NUL U TEILAUA «T Im *nmU. 
FAP-HIOUI à LV«», SOARS OM—<»«»MF. • 

M » , nam U M , t * . 
SAIN TES PRTBO£PATAA LFF»|P—% ém MNNMATS. 

K %tsm v a w r a s s m 

\ P o u r d é t r u i r e l e s P o i l s , D u v e t s 

sur le visage, sur les bras et sur les jambes. 
Le s e u l Q U I s o i t inotlensit. Sécurité absolue 

\ et d'un emploi facile. Flacon, 18 fr. et 6 fr. 

G U E S Q U T N , P h a r m a c i e n - C h i m i u t e 
HZ, Hue du Cherche-Midi, PARIS 

ON EXPÉDIE CONTHE MANDAT-POSTE 

Dét&fl : Chez GUY O N , P a r f u m e u r j 
ij S, R u e d u Q u a t r e - S e p t e m b r e , P a r i s 

P h o s p h a t é 
Recommandé aux Femmes enceintes et aux Nour

rices, dont il soutient les forces ; facilite le Sevrage, 

LA 'Dentition et le 'Développement des Enfants. 

PARIS, 32 & 19, rue Drouot, et le» P l i " . 

P A R F U M E R I E D E L A J E U N E M È R E ] 

67, R U E D E P R O V E N C E , P A R I S . 

Approuvée par nos plus célèbres médecins hygiénistes, seule recommandée 
par h Dr BIIOCUAHI),^} lauréat de VInstitut. 

S a v o n d e l ' e n f a n c e , p o u r l e s enfants e t l e s p e r s o r m e s dont l a p e a u est délicate 1 5 0 | 
C r è m e a d o u c i s s a n t e , fait disparaître rougeurs e t rugos i t é s de la p e a u . . . . 3 fr.I 
P o u d r e a b s o r b a n t e au tannin de l i è g e et m a g n é s i e s u p . à toutes p o u d r e s riz 3 fr. J 

E n v o i F R A N C O par colis postal à p a r t i r de D I X F R A N C S . F 

LUOOLUI.MIML 

A L C O O L D E M E N T H E E A U D E M É L I S S E 

D E S B É N É D I C T I N S 

D E I V i l L I B A I E D E 

El ix ir exqu i s , d igest i f souverain 

Le mei l l eur des dentifr ices 

Indispensable pour la to i l e t t e 

PRODUIT SOUVERAIN CONTRE 

Apoplex ie , paralysia , vapeur i 

EblouisBements , migra ines , mal de mer, etc . , e tc . 

D I S T I L L E R I E D E LA I E È M * D I C I I N E DIE L ' . I L I Ï M Y E D E F É C A M P 

MAISON A PARIS : 76, BOULEVARD HAUSSMANFL. 
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S P É C I A L l f f l E M A C H I N E S A V A P E U R 4 - F I X E S E T L O C O M O B I L E S 

M A C H I N E H O R I Z O N T A L E 

L o c o m o b i l e o u s u r p a t i n s 

I C h a u d i è r e à f l a m m e d i r e c t e 

^ d e 8 à 5 0 c h e . v a u x 

M A C H I N E V E R T I C A L E D E I A 2 0 C H E V A U X 

T o u t e s 

c e s 

M a c h m e a s o n t p r ê t e s 

l i v r e r 

E n v o i 

f r a n c o 

d e s 

P r o s p e c t u s 

d é t a i l l é s 

M A C H I N E H O R I Z O N T A L E fc 

L o c o m o b i l e o u s u r p a t i n s ' S 

C h a u d i è r e à r e t o u r d e flamme, S 

d e G à 6 0 c h e v a u x 

A I S O N J. H E R M A N N - L A G H A P E L L E 
B O I U L E T e t C i B , S u c c e s s e u r s , I n g é n i e u r s - M é c a n i c i e n s 

1 4 4 . f a u s l i o u r « P a l « i i » o n n i è p e , I M B I Ü 

J P s m m » itmftfiimmtr mmi-m*.ëmm, mmma s m w mpf>r*m1l»»mf, 
d e 4 à 4 , 0 0 0 E x e m p l a i r e s , E c r i t u r e , P l s u a » , D e s w i n a , I l a s i q i i t , * 

t r a c é ! l u x p é p i e r c o m m e à l ' o r d i n a i r e . — P r i x s d i a i o r a u t . — I g r a n d e u r s . 

IMPRIMERIE 4 CARACTERES № . 
C o n t e n u r l s n s u n e j o l i e b o i t e à c u s e s . — B 8 0 l e t t r e s , c h i f f r e s ; » c o s » o i r e » e t l u s I r u c t i e n 

E x p é r i e n c e * p m b l i q a e a o k t » 1 « • • n i I n v u n t a u » 

P A U L ABAT, I2S, RUE D'ABQUXIR mH-MQ 
Imtti 4u Pr$iput%$ tt Bpicmmu tontrt X*e. pour VtfrmcXwnmt. 

S s j p é d l t l M a M i t N i P w a s h a m r i M i m t i s i s 

S S ? 3 S S R 9 f n ! 

• t ê t - p o n t » | a l n l • l a 
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La Compagnie d'Orléans vient de mettre 

en application, depuis le l o r octobre, tme 
disposition nouvelle d'après laquelle les 
Titres et Papiers-Valeurs iaxés aux condi
tions de son tarif spécial réduit B . n° 6 sont 
acceptés dans tous les bureaux de ville de 
la Compagnie à Par is , au même prix qu'à 
la gare . 

D'après les dispositions du tarif spécial 
B . n° 6, dont il s'agit, les titres et papiers-
valeurs (actions, obligations, t i tres de rente, 
etc.) sont soumis pour leur t ransport par 
le chemin de fer à une double perception, 
savoir : 

1° A la taxe des articles de messagerie 
calculée sur un poids égal à 15 fois le poids 
réel des colis, et au minimum à 10 kilo
grammes. 

2° A une taxe de 0 fr. 10 par 1,000francs 
ou fraction de 1,000 fr., calculée sur la va
leur réelle des titres. 

P o u r la livraison à domicile dans Par is 
de ces titres et papiers-valeurs, le prix de 
factage est réduit uniformément à 0 fr. 50 
par expédition, quelle que soit la valeur 
déclarée. 

La Compagnie conserve, conformément 
aux principes du droit commun, l'entière 
responsabilité des valeurs qui lui sont con
fiées. 
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U N N I D D E C O R B E A U 

Le nid de corbeau, que réprésente 
notre gravure de première page, est 
une espèce de tonneau qui était 
adapté au mat de misaine des navi
res l'Alert et le Discovery (n-ivires 
qui faisaient partie de l'expédition 
anglaise au pôle nord. 1875). Le 
nid de corbeau peut se recouvrir en 
cas de mauvais temps, tandis que 
lorsque le ciel le permet le \eilleur 
est à découvert et peut ainsi surveil
ler l'horizon. 

Lorsqu'on est obligé d'abriter le 
matelot contre les intempéries, la 
calotte supérieure de l'appareil est 
remontée au moyen d'une poulie. 

Nos lecteurs ont appris déjà à con
naître, grâce aux indications conte
nues dans la Science populaire, tout 
ce que les anglais ont fait pour tâcher 
de découvrir quelques bribes de 
l'expédition de sir John Franklin. 
Nos voisins ont été infatigables dans 
leur recherches, et il e&t vraiment 
fâcheux de penser que tant de 
dévouements se fcont trouves si peu 
récou pensés. 

J. F O U R N A G E . 

Les lecteurs de la SCIENCE POPU

LAIRE dont Vabonnement expire ces 
jours-ci, sont, priés de le renouveler 
dans le plus bref délai, s'ils ne veu
lent pas éprouver d'interruption 
dans la réception de leur journal. 

Prochainement aura lieu à Paris 
à l'occasion du Centenaire dei inven
tion des aérostats, une double ascen
sion ; les personne s qui désireraient 
y prendre part sont priées de vou
loir bien faire parvenir au plus tôt 
leur adhésion à M. Jaubert, 4, rue 
de Lanneau, à Paris. 

UNE EXCURSION 

D A N S 

LA VALLEE D'ENTRE I N T (Isère) 

LES CASCADES, LES GROTTES 

ET LES SOURCES DU GUIERS-VIF 

(Suite) 

L'abord est difficile : il faut en 
premier lieu descendre une pente 
rapide sur un rocher glis cant où l'on 
ne se tient qu'en accomplissant des 
miracles d'équilibre, on grimpe en
suite le long d'une sorte de glacier 
en s'accrochant comme on pent aux 
aspérités de la roche, on arrive en
fin au bord du trou où 1 on pénètre 
et où on est tout de suite saisi d'ad
miration. Au bout d'un péristyle 
difficile à franchir à cause des énor
mes roches qui sont tombées du 
plafond, la grotte se divise en deux 
galeries, l 'une allant vers la gauche, 
l 'autre se dirigeant vers la droite. 
Une immense stalactite descend du 
plafond et s'appuie sur le sol, for
mant ainsi une énorme colonne un 
peu dégradée par le bas. Un sorc pr 
(car il y en a encore dans ce pays) 
avait dit qn'riu pied de ce pilastre 
on trouverait de l'or, les crédules 
habitants tentèrent de démolir la 
colonne, mais ils s 'arrêtèrent bientôt 

devant la dureté de la matière qu'ils 

avaient à briser. 

Je ne r?conterai pas toutes les 
émotions que nous ressentîmes en 
parcourant les galeries immen>es et 
obscures où nous nous engageâmes, 
tenant cliMCuii à la main une bougie 
allumée. Nous y reliâmes plusieurs 
heures et on pourrait y passer des 
journées ent ères sans repasser par 
les mêmes lieux. Cette immense mon
tagne, l'Anse du Guiers, est toute 
creuse ; on pourrait la comparer à 
une grosse éponge. M. Paquet nous 
montra un étroit couloir dans lequel 
il s'engagea il y a quelques années 
et qui, après plusieurs heures d'une 
roule pénible, le ramena par une 
issue à son pointde départ. L'explo
ration de ces grottes n'est point dif
ficile, souvent on y rencontre des 
flaques d'eau qu'il faut franchir en 
s'accrochant aux parois, partout on 
trouve, jetés pêle-mêh', d'énormes 
blocs de rocs abrupts qu'on monte 
et qu'on redescend en s'accrochant 
des pieds et des mains. L'obligeant 
M. Paquet avait apporté une lampe 
au magnésium et la lumière éblouis
sante, d'un blanc bleuâtre répandue 
par cette combustion, ne fut pas un 
des moindres attraits de notre ascen
sion. Parfois le plafond s'abaissant 
nous forçait à marcher ployés pour 
avancer dans une galerie, puis tout 
à COUD l 'ouverture s'agrandissait 
tellement que ni la lumière de nos 
bougies, ni la ünmuie de feux de 
bengale rouges ou verts qu'on allu
maient ne nous permettaient de dis
tinguer en haut le sommet de la 
galerie; à diferentes reprises M. Pa
quet lança perpendiculairement des 
fusées d'artifice qui montaient sans 
trouver de résistance et retombaient 
en étoiles de couleurs variées. Aucun 
langage humain ne saurait peindre 
les sublimes horreurs qui se rencon
trent là à chaque pas, le noir infini 
au-dessus de sa tête et sous ses pas 
des bruits sonores indiquant qu'on 
marche sur l 'enveloppe d'autres 
cavernes encore. Un lac souterrain 
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qui s'étend sous la roche, mais dont 

le niveau affleure presque le plafond 

est sans doute le réservoir d où s'é

chappe le Gaiers-Vif. 

En sortant des grottes, nous allâ

mes visiter, non sans peine, le point 

précis d'où sort le torrent et où se 

forme la plus haute cascade que j 'a i 

vue. 

L'eau sort en bouilllonnant d'un 
trou qu'elle s'est fait dans le sol, 
puis elle rencontre le vide et se pré
cipite avec fracas; cette première 
cascade n'a pas moins de 100 mètres 
d'élévation et ne tarde pas à donner 
naissance successivement aux trois 
autres avant d'atteindre le vallon. 
Ce spectacle déjà merveilleux par 
les basses eaux doit être terrible au 
moment de la fonte des neiges; ces 
cascades, assez étroites lorsque nous 
les avons visitées, s'élargissent et 
prennent le volume d'eau d 'un 
fleuve. 

J'ai visité une partie da la Suisse, 
la partie des Alpes si fréquentée par 
les touristes en Savoie, le massif des 
Alpes françaises dans le Dauphiné, 
rien ne m'a plus profondément ému 
et ne m'a paru si digne d'être visité 
que les sources du Guiers-Vif. 
M. Joanne, dans son guide, semble 
déconseiller ce voyage à ses lecteurs 
et le signale comme fatiguant sinon 
dangereux ; que M. Joanne aille véri
fier de visu combien est injuste 
cette appréciation et je ne doute pas 
qu'il ne s'empresse de rectifier son 
opinion sur un site qui n 'a d'autre 
tort que d'être peu connu. 

La montagne, d'où s'écoule le 
Guiers-Vif dans la vallée d'Entre-
mont et qui est remplie de cavernes» 
sépare cette vallée de la belle vallée 
du Grésivaudan ; la masse d'eau qui 
donne naissance au Gniers-Vif sem
ble donner naissance aussi au Guiers-
Mortet à divers torrents qui s'écou
lent dans la vallée du Grésivaudan. 
On a remarqué, par exemple, que le 
torrent du Bresson qui coule du côté 
du Touvet n 'a de l'eau que lorsque 

les bouches d'où sort le Guiers-Vif 

sont trop pleines. 

J I F L E S G R O S . 

— 

LA SEMAINE SCIENTIFIQUE 

La Comète. — Encore la comète. 
On nous annonce que la grande 
comète de Cruls qui sera probable
ment devenue invisible à l 'heure où 
paraîtront ces lignes, a donné nais
sance le mois dernier à une fille. Il 
est probable qu'il s'est passé le même 
phénomène que lors de l'apparition 
de la comète Biela qui s'ei>t décou
plée comme on le voit. 

Triste nouvelle. — Il est assez 
prouvé par maintes observations que 
les pluies sont d'autant plus abon
dantes qu'il y a plus de taches sur 
le soleil. Jamais cet astre n 'en a pré
senté davantage que cette année. 
Or, M. Duponchel vient de démon
trer que ces .taches vont encore aug
menter durant 3 à 4 ans, nous pro
mettant ainsi d'autres années plus 
pluvieuses encore. 

C'est tout simplement désespé
rant. 

Causes de la casse des verres de 

lampes. — Voici l'hiver et tout son 
attirail de lumières. A ce propos 
M. Péligot attribue la casse fréquente 
des verres de lampes à un recuit mal 
exécuté. Ce recuit consiste à faire 
chauffer le verre dans une étuve 
avant de le livrer au commerce. 
Il se fait généralement dans de mau
vaises conditions, le savant profes
seur nous donne le conseil de chauf
fer les verres de lampes avant de 
nous en servir et, pour commencer, 
de ne pas trop monter la mèche. 

Un observatoire météoro'ogique 

en Islande. — Selon M. R. de Moran-
da, les bourrasques qui arrivent en 
Eu rope s'annoncent toujours par l'ar
rivée du vent pluvieux du sud dans 
le sud de l'Islande. 11 y aurait donc 
là un moyen de gagner 2 ou 3 jours 

dans la prévision du temps . L'Angle
terre surtout qui reçoit le premier 
choc de ces bourrasques pourrait 
ainsi se préserver en temps utile. 
Aussi, dans l ' intérêt même de l'Eu
rope entière, l 'élablissement d 'un 
observatoire météorologique à Reyk-
sanvick et d'un câble reliant l 'Islan
de à l'Ecosse, seraient nécessaires. 

Utilité des abeilles dans un pays 

vignoble. — C'est bien à tort que 
l'on accuse les abeilles de se servir 
du suc du raisin pour faire leur miel. 
M. Robertson a observé que les 
abeilles n'attaquaient les raisins que 
si ceux-ci sont déjà déchirés. On 
aurait donc avantage à établir des 
ruches au milieu des vignes car les 
abeilles transformeraient en miel 
tout le raisin avarié qui serait perdu 
dans d'autres circonstances. 

^Encore le phylloxéra. — M. Lau-
gier annonce qu'il est parvenu à pro
téger les vignes du département des 
Alpes-Maritimes à l'aide de la vapeur 
de sulfure de carbone, et des appli
cations du sulfocarbonate de potas
sium. Il est parvenu à défendre ainsi 
les 29.000 hectares de vignobles qui 
ne représentent pas moins de 100 
millions. Pût-on être aussi heureux 
dans les autres départements !... 

Le microbe de Vimpaludisme. — 

M. Laveran vient de démontrer que 
l'impaludisme est dû à un microbe 
du sang et que ce microbe n'existe 
que dans les malades atteints de 
fièvre palustre. Trois cents observa
tions font la base de sa démonstra
tion. Mais il ne nous dit rien sur la 
nature du nouveau parasite. 

Les aurores boréales de cette 

année. — Les aurores boréales ont 
été cette année comme les comètes : 
il y en a eu plusieurs de signalées. 
En voici la liste. 

1° Le 17 avril, observée aux Etats-
Unis. 

2° Le 14 mai, observée en France 
et en Angleterre. 

3° Le 18 mai, observée en Angle
terre. 
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4° Le 4 août, observée au Mont-
clair, entendue au téléphone. 

5° Le 2 octobre, observée en 
France. 

6° Le 22 octobre, observée à Mos
cou. 

La liste en est relativement lon
gue. La cause de ces apparitions est 
encore dans les taches solaires qui 
ont déterminé des perturbations 
magnétiques formidables à la surface 
de la terre. 

F . C A N U . 

QUELQUES PAGES 

DE 

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE 

Quelques pages seulement. Plu
sieurs volumes ne suffiraient pas si 
nous voulions embrasser dans tous 
ses détails celte intéressante partie 
de l'Histoire Naturelle du règne 
végétal. 

Ces notions ne formeront pas une 
étude complète, mais le principal y 
sera, car nous ne nous occuperons 
que de ce qui est essentiel pour 
arriver à une connaissance suffi
sante de l'organisation et d e l à m a - ^ e f e s ou cy tablas te 
nière de vivre d'une herbe, d'un 
arbre. 

Deux divisions dans notre étude 4_ 
Anatomie, Physiologie. 

Disons d'abord ce que c'est qu 'un 
végétal. — Un végétal esL un être 
organisé, croissant et ayant vie, mais 
auquel les mouvements volontaires 
font défaut, ainsi que toute sensibilité 
apparente . 

Dans toute la première partie de 
ce travail, il sera question: des ma
tières entrant dans la composition 
d 'un végétal : Anatomie des tissus, 
puis des organes chargés d'exécuter 
les fonctions destinées à faire vivre 
la plante : Anatomie descriptive. 

La seconde partie sera consacrée 
à l 'étude du fonctionnement des 
organes : Physiologie. 

PREMIERE P A R T I E 

i l n a t o i u i e » 1 r s * T i s s a i » 

Ce qu'on trouve dans un végétal.—Tissu 
cellulaire. — Tissu fibreux, — Tissu 
vasculaire. — Composition chimique 
des végétaux. 

Sachant ce que c'est qu 'un végétal, 
examinons, à l 'aide du microscope, 
un des êtres portant ce nom. La pre
mière plante venue nous sera bonne. 
— Avec un peu d'attention, nous 
verrons qu'elle est composée: 1° de 
cellules ou utricules offrant diffé
rentes formes ; 2° à& fibres ou tubes 
courts amincis à leurs deux extré
mités, 3° de vaisseaux simples ou 
ramifiés. 

La base de la structure d'un vé
gétal est la cellule, car les fibres et 
les vaisseaux n 'en sont que des mo
difications. 

On distingue, quoi qu'il en soit, 
d'après ces éléments, trois tissus : 
Le tissu cellulaire, le /issu fibreux. 
le tissu vasculaire. 

Le t'ssu cellulaire est une agglo
mération d'utricules. 

Ces utricules contiennent: une 
matière granuliforme appelée nu-

qui, suivant 
quelques savants botanistes, est des
tinée à la reproduction de nouvelles 
cellules, l 'embryon en serait composé 
et donnerait le noyau d'où, en der
nier lieu, sortirait l'utricule ; la 

Vchlo rophylle, substance colorante 
verte, se présentant sous la forme 
de corpusculesglobulaires, elle donne 
la couleur aux plantes ; la fécule for
mée depart iesarrondiesde différents 
volumes; une matière azotée mon
trant beaucoup d'analogie avec le 
gluten. 

Les cellules, dans le principe, sont 
rondes, mais la compression les fait 
passer à plusieurs formes : on en 
trouve offrant l'aspect de dodécaè
dres plus ou moins réguliers, 
de prismes, e tc . . Les vides que lais
sent entre elles les utricules, s'ap
pellent méats, lorsque ces méats ont 

une étendue plus grande, ils prennent 
le nom de lacunes. Les utricules ont 
des parois minces transparentes, 
sans ouvertures visibles. Ces parois 
sont tantôt unies, tantôt ponctuées 
ou rayées de lignes dirigées obli
quement, suivant ces différentes 
particularités offertes par les cellules 
non unies, on a: les cellules ponc
tuées, les cellules rayées et les cel
lules à spirahs. 

La fibre est intermédiaire entre 
la cellule et le vaisseau, nous l'avons 
définie plus haut. Le tissu fibreux 
ou ligneux est un composé de fibres 
disposées de manière à former des 
faisceaux d'une ténacité relativement 
forte. Le bois, dans les végétaux li
gneux, est en grande partie formé de 
tissuûbreux ; les nervures des feuilles 
ainsi que leurs pétioles sont aussi 
faits de ce tissu. 

La fibre, n 'étant qu 'une modifi
cation de l i cellule, peut présenter 
h s mêmes particularités, ainsi, ou a 
le tissu fibreux uni ou simple, le 
tissu fibreux à fibres ponctuées et 
le lissa fibreux à fibres rayées. 

Les parois de ce lis u sont ordi
nairement d'une grande résistance 
consistant d'abord en une membrane 
mince, elles deviennent dures par 
l'effet du développement de nou
velles couches membraneuses qui se 
forment successivement à l'intérieur 
des fibres primitives, si bien, qu'en 
dernier lieu, la cavité interne dis
paraît tout à fait. 

La précieuse écorce du chanvre 
et d'autres parties de certains végé
taux sont composées de fibres qu'on 
a nommées textiles. 

Les vaisseaux sont divisés en deux 
ordres : trachées et fausses trachées; 
et les vaisseaux laticifères. 

Les premiers servent à conduire 
la sève et quelquefois l'air. Ce sont 
des tubes membraneux minces; 
lorsqu'à l 'intérieur, une espèce de 
fil se voit roulé en spirale, on a des 
trachées ; lorsqu'ils sont soutenus 
intérieurement par une matière or
ganique non déroulable, o î a de 
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fuisses trachées. Les trachées peu
vent être à spirale, contiguë, ou à 
fjiirak écartée. 

Les fausses trachées peuvent 
cire : ou recalculées, ou rayées, ou 
mne/iiées, ou annulaires, ou scala-

lijormes ; il est inutile d'expliquer 
chinois, ils parlent d'eux-mêmes. " 

Les trachées ne se trouvent que 
dans les parties les plus internes de 
la plante, dans les fleurs, les feuilles 
et dans les racines de certains végé
taux. 

Les fausses trachées, elles, sont 
entourées généralement par le tissu 
fibreux qui constitue les couches du 
Ibis, l'écorco n ' a i a jamais. 

Le mot laiici/eres explique les 
attributions des vaisseaux de ce nom: 
i!s servent à la circulation du suc 
particulier ou latex qu'on trouve 
daps bien des plantes. 

Ce sont des tubes à parois minces 
diaphanes, le plus souvent ramifiés, 
communiquant entre eux,on les ren
contre sous l'écorce, au milieu du 
ti ?u fibreux qui forme les nervures 
i s feuilles. 

Le tissu vasculaire vient aussi du 
tissu cellulaire, les vaisseaux ont eu 
pour origine la superposition de 
cellules dont les cloisons transver
sales se sent détruites et ont formé 

lin Conduit Continu. 
Disons pour terminer ce premier 

chapitre, deux mots de la compo
sition chimique des végétaux. 

La matière organique qnLenpr in -
epe, entre dans la formation des 
tissas végétaux a reçu le nom de 
cellulose; partout elle a la même 
composition chimique, le carbone, 

l'hydrogène et l'oxygène la cons
tituent . Celte subs tance , d'une 
couleur b lanche , est solide et 
transparente, elle est insoluble dans 
l'alcool comme dans l'eau, l'acide 
sulfuriquc seul la dissout. 

I I 

ANATOMIE D E S C R I P T I V E . 

Les organes des plantes. — La racine.— 
La tige, - - Los feuilles. — Les ilours. 

— Le fruit. — Anatomie particulière 
de chacun des trois embranchements du 
règne végétal. 

[X Celte partie de l'Anatomie végé
tale aussi désignée sous le nom à'Or-
ganographie a pour but, redisons-
le, l 'étude desorganes des végétaux. 
" "Qua t re organes principaux se re
marquent chez un végétal :1a racine, 
la tige, les feuilles et Ivsjhurs. 

L A RACINE 

La portion inférieure de la plante 
qui s'enfonce dans la terre est la ra
cine; elle attache le végétal, au sol. 

La racine se compose de trois 
parties; le collet venant avant la tige 
et limitant supérieurement laracine; 
le corps, partie moyenne; le chevelu 
ou indice!les, ramifications déliées 
qui suivent le corps. 

La racine fait défaut dans les 
plantes parasites, le gui, par exem
ple, se fixe sous l'écorce de certains 
arbres par la base élargie de sa 
tige. 

On distingue : la racine pivotante 
qui. s'enfonce verticalement dans le 
sol (carotte) ; la racine,fibreuse qui 
est formée de filets allongés partant 
du collet (blé); la racine tubéreuse 
qui offre des renflements plus ou 
moins nombreux en forme de tu
bercules (pivoine); la pomme de 
terre, le topinambour, ont, des ra
cines fibreuses-tubéreuses. Les ra
cines adveniives ou aériennes sont 
celles qui partent de fa tige au-des
sus du sol. 

Lorsqu'on fait des boutures ont 
obtient des racines adveniives ar
tificiellement, il y a aussi les mar
cottes. 

La vie d'une plante étant en rap
port avec la durée de sa racine, la 
première sera dite vivace quand sa 
racine durera plusieurs années (vio
lette) ; annuelle quand elle ne vivra 
qu'un an (blé); bisannuelle quand 
elle vivra deux ans. 

L A TIGE 

La tige est la partie qui, tendant 

às'élever suit la racine ;elle supporte 
les feuilles et les fleurs. Plus loin 
nous serons obligé de reparler de 
cet organe dans les genres compo
sant les trois embranchements du 
règne végétal, ce ne sont donc ici 
que des généralité. La tige se divise-
en deux branches et les branches en 
rameaux, l'angle formé par la réu
nion des rameaux avec les branches 
e tdesbranches avec, la tigese nomme 
aisselle. 

Une tige est herbacée dans les 
herbes ou plantes, elle est ligneuse, 
et s'appelle tronc dans les arbres, 
les arbustes et les arbrisseaux. Le 
chêne est un arbre, l 'oranger un ar
buste et le rosier sauvage un arbris
seau. 

Souvent les végétaux ligneux ont 
la tige hérissée d'excroissances 
aiguës : épines ou aiguillons. Les 
épines adhèrent au tissus intérieur 
du bois comme dans l 'aubépine; les 
aiguillons eux, ne tiennent qu'à l'é
corce comme dans l'accacia. 

Quelquefois la tige est enfoncée 
dans le sol, alors on la nomme sou
che, si cette souche se présente dans 
une position horizontale elle prend 
le nom de rhizome. 

On appelle bulbe ou oignon une 
tige très courte surmontée d'un èo-wr-
geon et terminée par une racine. 

Le bourgeon se montre à l'ex
trémité des branches ou sur la tige, 
les feuilles et les flenrs y sont ren
fermées dans un état tout-à-fait ru-
dimentaire. C'est un organe petit, 
globuleux, tantôt nu tantôt recouvert 
d'écaillés imbriquées les unes sur les 
autres; ces écailles sont ordinaire
ment enduites d'une matière gluante ; 
l 'intérieur du bourgeon est quelque
fois garni d'une bourre destinée à 
protéger ce qu'il contient contre le 
froid.j 

D'après leur contenu, les bour
geons sont bourgeons à feuilles, 
bourgeons à fleurs ou boutons, enfin 
boutons mixtes s'ils doivent donner 
naissance à un rameau à la floral et 
foliaire. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES FEUILLES 

Les feuilles sont des organes en 
forme de Limes ordinairement ver
tes, supportées par la tige, les bran
ches et les rameaux. Une feuille se 
compose de deux parties : le limbe 
et le péliole; le premier est la par
tie étalée, le second est une espèce 
de support aminci désigné aussi sous 
le nom de queue de la feuille. Quand 
le pétiole manque, la feuille est dite 
sessile. 

Si le pétiole n'est pas ramifié, il 
est simple, s'il est divisé, chaque 
division prend le nom de péliolule. 
Les nervures sont des ramifications 
du pétiole, qu'on voit dans le limbe, 
c'est la charpente de la feuille. Dans 
les graminées, blé, avoine, etc., le 
pétiole entoure la tige, on le nomme 
alors gaine, la partie qui réunit la 
gaine à la base de la feuille s'ap
pelle ligule. 

Les feuilles sont simples ou com
posées : simples quand la queue 
n'offre aucune division ; composées 
lorsqu'elles sont formées par plu
sieurs petites feuilles ou folioles dis
tinctes supportées par un pétiole 
commun. 

Les feuilles sont : 
Digitées ou palmées si elles s'étalent 

\ l 'extrémité du pétiole, en forme 
d'éventail comme celles du marron-
ronnier ; 

Pinnées, lorsqu'elles sont dispo
sées comme celles de l 'accacia, 
c'est-à-dire quand leurs folioles pré
sentent à peu près dans leur agen
cement l'aspect d'une plume ; 

Lancéolées, quand la limbe va en 
diminuant en pointe vers les deux 
extrémités (Laurier) ; 

Filiformes,, si elles sont fines ou 
se rapprochent de la forme d 'un fil 
(renoncule aquatique) ; 

Cordi)'ormes, lorsqu'elles ressem
blent à un cœur (Tilleul) ; 

Sagiltées, en forme de fer de flè
che (Arum) ; 

Déniées, si elles ont le tour hé
rissé de dents (Charme) ; 

Lobées, quand elles présentent 

des découpures plus ou moins pro
fondes appelées lobes (Sycomore)-

Relativement à leur position sur 
la tige ou sur les r ameaux , les 
feuilles sont : alternes, si elles nais
sent une à une comme par degrés 
(pommier) ; opposées, quand elles 
sont disposées deux à deux de d<nix 
côtés opposés : (menthe) ; verticil-
lées, si elles forment autour de la 
tige des anneaux de trois, quatre 
feuilles et plus (caille-lait). De plus, 
les feuilles qui partent de la racine 
sont dites radicales tandis que celles 
qui garnissent la tige sont appelées 
caulinaires. 

Ces organes sont persistants s'ils 
restent vert pendant plusieurs an
nées et caducs quand ils se des
sèchent et tombent au bout de 
peu de temps. Les feuilles sont 
glabres lorsque leur surface est dé
pourvue de poils (tulipes) elles 
sont pubescentes quand elles sont 
couvertes de poils courts, et poilues 
lorsque les poils sont plus longs. 

Maintenant nous devons dire deux 
mots de la structure particulière des 
feuilles; on connaît les nervures , 
entre ces nervures on voit dans le 
l imbeune couche de tissus cellulaires 
nommée^armc/¿¿me. Le parenchy
me est recouvert par l 'épiderme, 
membrane mince transparente per
cée de petites ouvertures; lesstoma-
tes qui donnent passage à l'air et 
aux fluides gazeux successivement 
absorbés et rejettes par la plante. 

Le pétiole nous l'avons déjà dit 
est formée, ainsi que les nervures, de 
tissu fibreux recouvrant des trachées 
des fausses trachées et des vais
seaux laticifères. 

Avant d 'aborder la description 
des fleurs parlons des deux appen
dices qu'on remarque chez certains 
végétaux : Les vrilles d'abord ; les 
vrilles sont des espèces de rameaux 
sans feuilles flexibles, tortillés qui 
servent à soutenir les plantes en 
s'enruulant autour d'ubjets fixes; la 
vigne, la bryoue sont pourvues de 
vrilles. 

Les crampons, eux, sont des ap
pendices non roulés en spirale des

tinés à accrocher les végétaux qui, 
comme le lierre, ont besoin d'être 
soutenus. Il y aurait aussi b Qaucoup 
à dire sur lespoUs, les glandes, etc., 
Mais nous ne pouvons entrer daos 
tous ces détails, nous le regrettons; 
dans un travail plus étendu on pour
rait s'arrêter un peu sur d'aussi inté
ressants sujets, le nôtre est trop res
treint nous devons passer à l'étude 
des fleurs. 

C H . M I K A U L T . 

(A suivre) 

L A LA G U E U N I V E R S E L L E 
(Suite) 

C l a s s e m e n t d e s I l o t s 

Pour apprendre facilement les 
mots de la Langue universelle, on 
les a classés par groupes et ces grou
pes de mots sont rangés par ordre 
d'idées, de la manière suivante : 

1 ° Les mots d'une note ou syllabe 
sont employés aux petits mots usités 
le plus souvent, comme nos lecteurs 
on l pu le voir dans le dernier numéro 
de la Science populaire. 

2° Les mots de deux notes ou 
syllabes sont aussi consacrés aux 
particules les plus usuelles et aux 
pronoms. 

3° Les mots de trois notes ou syl
labes sont consacrés aux mots sou
vent employés. 

4° Les mots de quatre syllabes 
sont ainsi combinés : 

La classe ou clef de DO appartient 
à l 'homme physique ou moral, à ses 
facultés intellectuelles, à ses bonnes 
qualités et à son alimentation. 

On appelle classe ou clef de DO 
tous les mois de quatre syllabes 
qui commencent par DO, classe ou 
c ef de HE tous -es mots de quatre 
notes commençant par RE, etc. 

EXEMPLES : 

domifado l 'homme, 
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doredore 
domiresi 
dqfamire 
dofasifa 
do ajure 

naissance, 
entendre, ouïr, 
qualité, 
conscience, 
nourr i ture , ali

ments, 
boisson, etc. 

La classe ou clef de r.E est em

ployée aux objets de toilette, à tout 

ce qui renferme une maison, aux 

travaux de ménage et à la famille. 

EXEMPLES : 

redofasi habillement, vêredofasi 
tement, 

redore fa chemise, 

remi-fasi logement, hab i -remi-fasi 
tation,demeure, 

refaredo armoire. 
reso'sire travailler, 

residosi père de famille, 
resiresol fils, etc. 

La classe ou clef de MI est em
ployée pour les mots qui concernent 
les actions de 1 homme et ses dé
fauts. 

EXEMPLES : 

midofa'a abandonner, dé
laisser, 

miredo7a entreprendre, 
mifaredo égoïsme, 
mifamifa paresse, fainéan

tise, oisiveté, 
misolmifa r emarquer , ob 

server, 

mi'arela calomnier, 

misimifa responsabilité. 

Les mots commençant par FA sont 
destinés à la campagne, à l'agricul
ture, à la guerre à la marine et aux 
voyages. 

EXEMPLES : 

fadorenn campagne, 
faredefa labourer, sillon

ner, 
jasolmire s t ra tégie , tacti

que, 

fd>adore naviguer, 
iasisolre parcourir. 

La classe ou clef de sol, c'est-à-
dire, tous les mots commençant par 
so/,out rapport au théâtre, auxbeaux-
arts et aux sciences. 

EXEMPLES : 

soldosido orchestre, 
solmisolre musique, 
soladola peinture, 
solam'ja sculpture, 
solsidore litléralure,belles-

lellres, 

La classe ou clef de LA. est con
sacrée aux mots dont ou se sert dans 
l'industrie ou dans le commerce. 

EXEMPLES : 

ladoremi fabriquer, manu
facturer, 

larejare proposer, offrir, 

laredola acheter, acquérir, 

lamilafa marchandise, 

la/asoldo monnaie,espèces, 

lajalado mesurer, 
lasnlmire échantillon, 

lasoljare exposition, 

lasimisol mercerie, 
lasilasi gagner, bénéfi

cier, 

La classe en clef de Si est utilisée 
pour les mots qui concernent la ville 
l 'administration, le gouvernement, 
la politique, la finanee, et la police. 

EXEMPLES : 

sidomisi 
sirêsido 
similado 

sisolmifa 

silafami 

municipalité, 
diplomatie, 
journal, gazette, 
spéculation, 

ministère de la 
Justice. 

I l o t s d e d e u x s y l l a b e s 

commençant par D o . 

dore signifie : je, moi, me, moi-
même, 

domi signifie : tu, toi, te, toi-même, 
do/a —• il, lui, lui-même, 
dosol — se, soi, soi-même, 
dola — on, quelqu 'un, le 

prochain, autrui, 
dosi signifie : autre. 

(A suivre.) 

B O L E S L A S G À J E W S K I . 

METEOROLOGIE 

U N 

LUMINAIRE CÉLESTE 

La nuit est profonde. Les nuées 
ont envahi la voûte céleste et caché 
à nos regards les splendeurs du fir
mament. La lumière vive et scintil
lante des étoiles est remplacée par 
des ténèbres épaisses; degrosfracto-
cumuli accourent de tous les points 
de l'horizon et l 'enveloppent d'un 
suaire sépulcrale. 

L'atmosphère semble troublée ; 
cepeudantl 'on ne perçoit aucun sou
rie de vent et les êtres organisés ont 
un malaise généra l : c'est un affai
blissement général dans la profon
deur des nuils. Un silence solennel 
s'est établi : le moins peureux des 
êtres animés n'ose bouger de peur 
de le rompre , car le plus petit bruit 
se répercute à l'influi sous ce som
bre dais nuageux. 

Rien nebouge. . , tout ce tait... l'im-
mobdité partout. La nuit devient de 
plus en plus ténébreuse. De temps 
à autre, une nuée blanchâtre glisse 
comme un fantôme de sinistre au
gure, comme un vampire qui cherche 
sa proie... 

Tout à coup, les nuées s 'illumi
nent ; elles se colorent de mille et une 
couleurs, plus belles, plus splendi-
des que celles-mêmes du crépus
cule et de l 'aurore. Mais tout ren
tre bientôt dans la nuit effroyable. 
Ces torrents de lumière versés 
sur des espaces gigantesques en 
moins d 'une seconde, ce luminaire 
d'un nouveau genre c'est l'éclair de 
chaleur ou éclair sans tonnerre. 

La première fois que les hommes 
ont tiré une étincelle des entrail
les de leur machine électrique, l'a
nalogie qu'elle présente avec la fou
dre leur est sautée àl 'esprit. La fou
dre n'était plus alors qu 'une gigan
tesque étincelle, s'élanç-int des pro
fondeurs du sol à la rencontre des 
nuées d'orages ; le tonnerre n 'était 
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que le brait , la voix, le grondement 
de cette étincelle. 

Mais les éclairs sans tonnerre, 
comment les expliquer ? Qu'est-ce 
donc que cette lumière subite qui 
apparaît spontanément, inonde de lu
mière toutes les contrées environ
nantes et disparaît aussitôt dans un 
oubli éternel? D'où viennent ces sil
lons! lumineux ? Quel message ap
portent-ils 1? 

Ignorance, toujours ignorance ; 

détours d e l à Seinerendentpossibles 
et fréquents ces éclairs particuliers. 
Mais il faut en convenir, c'est une 
bien maigre explication pour un si 
beau météore, pour un spectacle si 
imposant. 

Pour nous, qu'on nous pardonne 
cette théorie, un éclair de chaleur 
est un luminaire céleste, engendré 
par les forces naturelles, qui -vient 
édifier le monde et éclairer les bom-
mes. Les vibrations de l 'éther lumi-

jour dans une plantation par cin
quante degrés centigrades avec son 
enfant sur son dos. Notre collabora
teur M. Jules Gros, nous donnera 
un article fort curieux sur l'exploi
tation de la canne à sucre. 

J E A N F O U R N A G E . 

S I D N E Y 
Le jour pointait à peine quand le 

Kembla, portant trois des évadés et 

telle est la réponse qu'il faut éter
nellement faire aux questions pres
santes de la curiosité. Jamais mythe 
ne fut plus étrange que celui de l'é
volution des découvertes météorolo
giques ; il semblerait même qu'un 
fatalisme obscur soit venu entraver 
les progrès de la science. 

Les éclairs sans tonnerre sont, croit-
on, la lumière d'étincelles lointai
nes et élevées, trop éloignées pour 
que le bruit du tonnerre puisse par
venir jusqu'à nous. C'est l 'annonce 
d'un orage prochain qui suit le cours 
d 'un fleuve. A Paris les nombreux 

CHAMP D E CANNES A SUCRE ( A U S T R A L I E ) 

w 

neux se propagent à l'infini dans l'é
ternité des mondes. ( 

F . C A N I F . 

Exploitation des Canoës à sucre 
EN AUSTRALIE 

Nous donnons cette magnifique 
gravure de Closs de Stuttgard due 
au crayon de Franz, elle représente 
l'exploitation d 'un champ de cannes 
à sucre. C'est dans ces champs que 
le spirituel auteur de la Lanterne, 
vit, dans son voyage de Nouméa en 
Europe, qu 'une femme Canaque 
passe quelquefois huit heures de 

leur fortune, ou plus exactement 
leur manque de fortune, franchit le 
goulet qui défend l 'entrée du port 
de Sydney. 

Ils ne purent dans cette pénom
bre matinale distinguer autre chose 
que deux blocs rocheux, entre les
quels ils passaient avec toutes les 
précautions imaginables et qui figu
rent une sorte d'arc de triomphe 
qu 'un cataclysme aurait découronné 
de son chapiteau. 

C'est seulement quelques jours 
plus tard, au retour d 'une prome
nade en mer, que nous pûmes jouir, 
par un plein soleil, du panorama 
qu'offre cette rade unique au mon
de. On l'a comparée aux dix doigts 
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de deux mains se joignant par les 
pouces et ouvertes en éventail. Cha
que interstice est une baie qui s'ar
rondit entre deux promontoires dont 
[a nature a fait des jardins, à fleurs 
et à parfums persistants. 

Ces côtes, festonnées de palétu
viers, de choux palmistes, d'aloès, 
de cactus, et découpées en giran
doles odorantes, dont les brises du 
Pacifique respectent le feuillage, 
rappelaient si peu les bords arides 
de l'Atlantique, que le matelot an
glais qui, le premier, côtoya Port-

qui ne laisse aux vaisseaux d'autre 
ouverture que cette bouche. De cha
que côté, sur les roches, nous allions 
dire les incisives les plus aiguës, 
sont plantés des phares. Mais dans 
Port-Jackson même, dont les eaux 
abritées et profondes sont accessi
bles aux vaisseaux de tout tonnage, 
et où la France, l 'Angleterre, la 
Russie, la Prusse, la Hollande, l'Es
pagne, l'Italie arborent leurs rai
sons commerciales sous forme de 
pavillons, dans Port-Jackson même, 
disons-nous, tout danger n'a pas dis
paru. Ce havre est semé d'îlots qu'il 

maisons étagées, sans tracé aucun'' 
sur la colline de gauche, et qu'on 
croirait voir sauter les unes par-des
sus les autres, ou se pousser mu
tuellement comme des fillettes au 
retour d'une noce de campagne. 

C'est Vooloomooloo. 
De la haute mer, la vue de Syd

ney est réjouissante à vous donner 
envie de rire. De Sydney, la vue du 
port est grandiose à vous donner 
envie de pleurer. 
H E N R I R O C H E F O R T (Nouméa en Europe?) 

Jackson, le prit pour un lac inté
rieur. 

Pendant des lieues en avant de 
Sydney, des escarpements tombent 
à pic dans l'eau en longues nappes 
de pierre blanchâtre et friable que 
les pluies ont creusées, plissées et 
chiffonnées comme des rideaux 
taillés en plein drap par une main 
généreuse qui n'a certes pas ménagé 
l'étoffe. 

Puis, tout à coup, on se trouve 
arrêté devant une muraille ou plu
tôt une formidable mâchoire dont 
les deux dents de devant auraient 
été arrachées selon la loi séculaire 
appliquée aux naturels du pays, et 

VUE DE S Y J N E Y ( A U S T R A L I E ) 

a fallu reconnaître et signaler. 

Sur le plus important a été bâli le 
fort Macarie, qui commande la rade 
Un autre sert de base à une sorte 
de ponton fixe, où sont relégués les 
malfaiteurs. C'est, enfin, Soio and 
Pigs (la truie et ses petits), récif 
bizarre qui montre à peine, hors de 
l'eau, son dos perpétuellement lavé 
par la vague, et qui, entouré d'au
tres brisants de moindre importance, 
donne l'idée, comme son nom l'in
dique, d'une femelle tombée à lamer 
avec sa portée et cherchant à rega
gner le bord. 

Dès l 'entrée du port, l'œil est ac
caparé et séduit par un fouillis de 

E X P L O I T A T I O N S A G R I C O L E S 
E N A U S T R A L I E 

E l è v e d e s l l o u t o n s 

Une grande partie des laines de 
moutons employées en Europe pour 
fabriquer le drap de nos vêtements, 
de même qu'une portion considéra
ble du suif dont on fait les chandelles 
et les bougies de 1er choix, nous 
sont fournis par l 'Australie. 
M. Rochefort qui, quand il daigne 
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abondonner pour un moment sa Due 
plume satirique sait, au besoin 
se livrer à des études scientifiques, 
a dans son beau livre De Nouméa 
en Europe, parlé avec autorité de 
ce commerce devenu un des plus 
importants du globe. 

Les deux gravures que nous avons 
publiées, représentent, l'une le lavage 
des moutons à l'aide de machines à 
vapeur perfectionnées, chauffant 
assez de grandes piscines pour que 
le tan de la laine soit enlevé et que 
les toisons soient débarrassées de ce 
surcroit de poids qui nécessiterait 
un surcroît de prix de transport, la 
seconde est l'image de l'atelier où 
s'opère la tonte des moutons ; son 
dessin est assez explicite pour qu'il 
nous dépense de tout commentaire. 

Désireux de donner à nos lecteurs 
une idée approximative de l'exploi
tation et de l'élevage des moutons, 
nous empruntons au Voyage autour 
du mon le de M. le marquis de Beau
voir, la description d'un run de mou
tons, que les anglais appellent aussi 
un sheep-station. 

M. de Beauvoir, on le sait, était 
parli tout jeune et tout plein d'en
thousiasme pour accompagner, dans 
un long voyage, un prince de la fa
mille d Orléans, il a raconté les pé
ripéties et les aventures de celte 
excursion, dans un fort bel ouvrage 
qui a été couronné par l'Académie. 

Pendant le séjour que 1 expédition 
fit en Australie, elle fut accueillie 
partout avec uue admirable hospita
lité et M. Woolselley, piopriéiaire de 
la station dts Thulé et posesseur de 
4,00Ubœufs, 60,000 moutons, 2,000 
chevaux, reçut les nobles voyageurs 
dans son run avec tous les honneurs 
dûti à leur rang. 

Là, tous les membres de l 'expédi
tion se livrèrent aux chassts merveil
leuses qu 'on ne peut faire que là, 
car là seulement se trouve l'infinie 
variété des animaux étranges qui 
font de l'Australie un monde com
plètement à paît . 

On tua des kanguros jeunes et 

vieux,grands et petits,des autruches 
grises, des cygnes, d s pélicans, des 
dindjns sauvages, des oiseaux lyres 
et cet animal si singulier, qu'on ap
pelle l 'ornithorgne, t e " ment para
doxal que les s-avn s n a l u n l i t s 

| d 'Europe n'ont voi lu r-connaître 
son existence q u ' t p è s ; voir reçu 
de nombreux spec mens. 

! Mais, pour nous servir d'une ex
pression de M. de Beauvo r, reve
nons à nos moutons, et racontons 
d'après lui l'histoire de son hôte le 
squatler. 

« Lorsque M. Woolselley débarqua 
en Australie en 1855, il arriva à che
val jusque dan-, les prairies de l'in
térieur. Le site lui plut, il était sau
vage et verdoyant . L'iuliépi le 
squatter résolut de règn r à lui tout 
seul sur des espaces immon es et 
de ne voir de tous côtés sur l'hori
zon de son domaine, que ses mou
tons et ses bœuts. 

I 

» Il a vécu eu ermite, en homme 
des bois, dit M. de Beauvoir, mais U 
a réussi, il est heureux. Il a 60 000 
bêtes à laines qui parcourent son 
run, espace de plus de 101,0 )0 hec
tares de prairies. Pas de clôture, ce 
qui est uue énorme économie sur le 
run de bœufs. Les moutons que nous 
avons vus ces jours derniers,en chas
sant dans toutes ces plaines, eirent 
par troupeaux de 1,000, et chaque 
troupeau, couchant en plein air, 
hiver comme élé, gagnant toujours 
de proche en proche, dans sa vie 
nomade, les vallées où l 'herbe ten-

. dre l'attire, n 'a qu'un seul berger 
1 qui le suit à cheval. Il paraît qu'il 
! est des run où une moyenne d un 

s hectare est suffisante pour deux 
' moutons par au ; mais ici même, me 

disait notre hôte, iL en faut environ 
quatre pour trois mouton*, à cause 
des sécheresses de q u e l q ' e s p l a 
teaux, des lagunes, des bois clairse
més; par conséquent, aujuurd hui, il 
en faut 80,000 pour tout son peuple 

! paissant. Reste donc un &urplus de 
j prairies qui lai permet d'élever en

core à plus de 75,000 le nombre de 
ses bêles, » 

M. Woolselley, comme première 
mise de fonds, a eu d'abord à cous-
t iuire des cabanes, des m t, isins à 
vivre-;, des charr iots en u i mot, à 
se munir, pour lui et ses bergers, de 
tout le maléiiel nécessair- dans une 
installation, quelque rusliqje qu'elle 
fût, au mi ieu des prairies où aucun 
blanc ne s'était encore elibl ' . Cela 
lui revînt environ à 10,000 f ancs. 
Puis, cent bons chevaux pour le 
transport de ses laines et le service 
de ses bergers lui coûièrei t ' i0,000 fr. 
Enfin, il acheta chez les squatters 
établis à trente et quarante lieues à 
la ronde, 8,000 brebis (à m e 
moyenne de onze francs) qui de
vaient être les mères de ct-s trou
peaux immenses que nous voyons 
maintenant; il les dissémina sur ses 
101,000 hectires en 8 groupes 
errants à l 'aventure. 88.000 francs 
pour les brebis et 10,000 francs pour 
100 béliers, total de l 'achat, 98,000 
francs. 

Voici maintenant les frais an
nuels : La commission pasto aie du 
gouvernement, après examen des 
bonnes et des mauvaises conditions 
du terrain, à évalué en bloc la lo
cation du run à 18,7ô0 francs par 
an, plus 25 francs par 1000 moulons, 
soit 20,250 francs. 

Il y a actuellement 60 hommes ?n 
service permanent pour la garde et 
la surveillance de ses troupeaux et 
20 pour les transports, tous payés à 
raison de 25 fr. par semaine et nour
ris pour un prix égal ; ils lui coûtent 
en tout 104,000 francs. 

Dans les mois favorables à la 
tonte, les brigades d'une centaine 
de tondeurs parcourent les prairies, 
s 'arrêtent dans chaque run, et font 
leur besogne avec une étonnante 
rapidité. En moyenne, ces cent ton
deurs rasent chacun 25 montons par 
jour : total 2,500. En 24 ou 25 jours 
les toisons des 25,000 bêtes tombent 
sous leurs ciseaux et vite toute la 
laine est récoltée. En outre de la 
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nourriture deshammes (7,875 francs) 
la tonte, qui est de 20 francs par 
100 moutons, revient encore à , en
viron 19,875 (Vancs. G est un moment 
vraiment curieus, paraît-il, car de 
même que, chez nous, des bandes 
de moissonneurs courent du ferme 
en ferme et font tomber souslafaulx 
tous les blés qui couvrent le sol, de 
même ici, quand les brigades de 
tondeurs s'abattent dans les prai
ries, en bien peu de jours des mil
liers de moutons sont mis à nu, et 
le.- heureux squatters empilent à la 
hâte des pyramides de balles de lai
ne. Les squatters ont, pour la tonte 
de la laine, les mêmes angoisses que 
nos agriculteurs pour leurs recolles 
Une fois la laine à point, il faut agir 
en toute hâte, l'envoyer à Melbourne 
et l'expédier sur le marché de Lon
dres, pour profiter des premières 
demandes. L'embarras de nourrir 
tant de bêtes accumulées en un 
même point, les presse encore plus 
de ne pas marchander le nombre de 
bras ; si le beau paraît fixe q u ' u s ne 
perdent pas de si belle occasion ! 
Les orages ont, en effet, cau^é bien 
des ruines après la tonte et ceux 
qui ont agi trop lentement dans la 
belle saison, ont vu, à l 'approche de 
l'automne des milliers d'agneaux 
tués par les grêles terribles de l'Aus
tralie, et les brebis, saisies par le 
froid sousdes pluies de deux ou trois 
mois, mourir par centaines en quel
ques jours. 

La tonte est la transition entre les 
dépenses et les bénéfices. 

Chaque mouton donne environ 5 
livres de laine bien lavée. Les 60,000 
bêtes de M. Woolselley lui avait rap
porté, cette année là, 300,000 livres 
de laine qui, immédiatement ven
dues pour le marché de Londres, à 
raison de 1 fr. 87 c, la livre avaient 
produit un total de 561,000 fr. Au 
moment où M. de Beauvoir arriva 
dans Je run de Thulé 1 é.abli-sement 
ne contenait que 00,000 bêtes, mais 
3mois auparavant, il en avait plus de 
68,000, Dans cet espace de temps le 

troupeau gras de 8,000 moutons 
ava ;t été vendu pour la boucherie 
de Nelboume et dcBallaral, 15 fr. la 
pièce ou 120,000 fr. 
• La balance, pour cette année, éta

blissait 159.125 fr. de dépense et 
681,000 de recettes, c'est à-dire 
qu'elle donnait un bénéfice net de 
521,875 fr. 

Voilà donc ce que c'est qu'un run 
de moutons en Australie, l ' a peu 
près n'est plus de notre époque nous 
avons donné des chiffres. 

Nos lecteurs comprendront sans 
peine que toutes les années ne sont 
point également favorables et que 
h's résultats obtenus par le run de 
Thulé en 1868 ont pu être modifiés 
pendant les années suivantes. La 
récolte des moutons est, comme tou
tes les récoltes, soumise à des ques
tions de température. Parfois, la 
grêle, parfois aussi l'inondation dé 
truisent une partie des troupeaux. 
Une province peut-être dévastée par 
une t rombe; une autre voit parfois 
des milliers d'hectares, naguère ver
doyants desséchés soudain si affreu
sement par le soleil que ses rayon?, 
tombant sur des herbes en fermenta
tion, suffisent poury allumerl ' incen 
die et en réduire toute la surface 
en une croûte noire et calcinée où 
les moutons errent affamés et mou
rants. 

Le squatter est alors obligé de 
faire la part du feu et d'avoir re
cours au boiter c'est-à-dire qu'il doit 
transformer ses moutons en suif afin 
de sauver ce vulgaire produit. 

Aujourd'hui les régions de pâtu
rages se sont encore énormément 
augmentées ; d'intrépides squatters 
viennent, récemment, de traverser 
l'Australie du snd au nord pour 
fonder, à Port Darwin, d immenses 
run. Ils ont poussé devanteux 12,000 
moutons, 3,000 bœufs et 300 che
vaux pour fumier celte nouvelle co
lonie. Contrairement aux pronostics 
fâcheux de toute la presse austra
lienne cette entreprise sur umai-
nea a été menée à bonne fin. Nous 

nous proposons d'en raconter u n 
jour les péripéties émouvantes. 

J U L E S G R O S 

V É N U S 
É L É M E N T S D E L ' O R B I T E 

Diamètre apparent, 

Quand les anciens curent reconnu 
l'identité de Vespei étoile du soir et 
de Lucifer étoile du matin, ils s'a
perçurent que Vénus oscillait autour 
du soleil, ils l 'astreignirent alors à 
décrire la circonférence d 'un épi-
cycle dont le centre décrivait la cir
conférence d'un déférent ayant la 
terre pour et ntre, 1« centre de cet 
épicycle devaii parcourir la circon
férence de sou déférent en se trou
vant toujours sur la ligne qui joint 
le soleil à la terre, ils croyaient que 
la planète était loujoursplus rappro
chée de la terre que le soleil. 

Nicolas Copernic l'illustre fonda
teur de la cosmographie moderne 
comprit le premier que les planètes 
inférieures Mercure, et Vénus tour
nent autour du soleil et sont situées 
au-delà de cet astre au moment 
de leurs conjonctions supérieures, 
on lui objectaalurs que ces planètes 
devaient avoir des phases complètes 
comme la lune, le grand astronome 
répondit; « Cesphases ne sontpasvi
sibles à cause du faible diamètre 
apparent de la planète mais elles le 
seraient si on parvenait à grossir la 
planète et à la voir nettement.» 

Cependant ct¡tte opiuionnese trou
ve pas dans le célèbre livre de Co
pernic intitulé de(celestiumorbinum 
revolutionibus) le grand astronome 
dit, dans cet ouvrage, que Vénus est 
lumineuse par elle-même ou qu'elle 
s ' impreigne de la lumière du soleil 
de manière à ce que chacune de ses 
parties constitutives, soit intérieure 
soit extérieure, peut nous en reu-
voyer une portion. 

Bientôt après la publication du 
livre de Copernik, l 'illustre Galilée 
ce noble martyr de la science si 
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chaud partisan du nouveau système 
cosmographique que l ' as tronome 
de Fhorn venait de publier dirigea 
sa lunette à oculaire divergeant vers 
Vénus et eut la joie de découvrir les 
phases de la planète dont l 'observa
tion n'exige pas de grossissements 
très considérables. Dès lors, le grand 
astronome florentin n'eût plus aucun 
doute il affirma que le système cos
mographique de Copernic était 
l 'expression de la vérité. 

Les mouvements apparents de Vé
nus et les variations de son diamètre 
apparent ont permis de calcuter, 
avec une grande précision, tous les 
éléments do son orbite, les meil
leures tables de Vénus sont celles 
qui ont été dressées par M. Linde-
nan. Vénus accomplit sa révolution 
autour du soleil en 224 jours 7 di-
zièmes de jour c'est-à-dire en sept 
mois et demi qui est la durée de 
l 'année pour ses habitants. 

IIfaut bien se garder de confon
dre la durée de l'oscillation com
plète que la planète exécute autour 
du soleil, avec celle de la révolution 
qu'elle exécute autour de l'astre 
central, il en serait ainsi si la terro 
était immobile comme on le sup
pose pour simplifier l'explica
tion des phases des planètes infé
rieures, mais la terre tourne autour 
du soleil aussi bien que Vénus et il 
faut tenir compte de son mouvement 
sur son orbite qui fait que l'oscilla
tion complète a une durée plus lon
gue que la révolution de la planète. 

Vénus se meut dans un plan qui 
ne coïncide pas avec celui de l'éclip-
tique mais qui est beaucoup moins 
incliné sur ce plan que l 'orbite de 
Mercure, l 'orbite de Vénus forme 
avec le plan de l'éclip tique un angle 
de 3 degrés 23 minutes. Son orbite 
est aussi beaucoup moins excentri
que que celui de Mercure et diffère 
peu de la forme circulaire, l 'excen
tricité de l 'orbite de Vénus n'est 
que de 0,007. 

Vénus se trouve, au moment de 
son périhélie à 106 millions 300,000 

kilomètres du soleil, sa distance au 
moment de l'aphélie s'élève à 107 
millons 700,000 kilomètres. Si nous 
représentons par un la distance 
moyenne de la terre au soleil, celle 
de Vénus au périhélie sera repré
sentée par 0,718, celle de Vénus à 
l'aphélie par 0,723. 

Connaissant les distances de la 
terre et de Vénus au soleil on en 
déduit celle de Vénus à la terre aux 
diverses périodes de l'oscillation de 
la planète inférieure. 

Lorsqu'elle se trouve en conjonc
tion inférieure elle est au périgée le 
plus près possible de la terre, sa 
distance de la terre est alors égale à 
la différence des distances de la 
terre et de Vénus au soleil. 

Si les orbites de Vénus et de la 
terre étaient rigoureusement circu
laires, la distance de Vénus à la 
terre serait la même à toutes les 
conjonctions inférieures, mais grâce 
à l'excentricité des orbites des deux 
planètes, elle varie dans des limites 
qui sont onze millions 370,000 lieues 
et neuf millions 700,000 lieues. 

* On peut admettre que la distance 
de Vénus en conjonction inférieure 
à la terre est en moyenne de dix 
millions de lieues. Vénus, au périgée, 
est donc, après la Lune, le corps cé
leste qui se rapproche le plus de la 
terre. 

Mars, dans ses oppositions les plus 
favorables, est encore à quatorze 
millions de lieues de la terre. Si 
Vénus se trouvait en opposition à 
la même distance de la terre que 
pendant ses conjonctions inférieures, 
nous connaîtrions très bien les prin
cipaux détails de sa surface, elle 
nous apparaîtrait comme un disque 
ayant un diamètre apparent bien 
plus grand que Mars en opposition, 
à cause de ses plus grandes dimen
sions, et de sa plus grande proxi
mité de la terre. Malheureusement, 
quand Vénus est au périgée, elle se 
trouve dans les circonstances les 
moins favorables possibles à son 
observation, en effet, elle se lève, 

passe au Méridien, et se couche en 
même temps que le soleil, ce qui 
fait qu'elle est noyée dans les rayons 
de l'astre éblouissant ; de plus, elle 
tourne vers nous la totalité jde son 
hémisphère obscur, et ne nous laisse 
pas voir même un croissant très dé
lié de son hémisphère éclairé par le 
soleil, elle n'est visible pendant ses 
conjonctions inférieures, que lorsque 
son disque obscur traverse celui du 
soleil, ce qui s'est produit en 1701, 
1709, 1874 et se reproduira le 0 
décembre 1882 et en 2004 et 
2012. 

Au moment de la conjonction 
inférieure, les habitants de Vénus 
ont la terre en opposition, elle a 
pour eux, en ce moment, son dia
mètre apparent maximum, passe au 
méridien à minuit et est visible toute 
la nuit, c'est donc l 'époque que les 
astronomes de Vénus doivent choi
sir pour l'observer, comme nous 
choisissons l'époque de 1 opposition 
de Mars pour observer les curieux 
détails que nous présente la surfice 
de cette planète si semblable à la 
nôtre. 

Si les astronomes Vénériens ont 
des télescopes aussi puissants que 
les nôtres, ils doivent observer nos 
océans, nos continents, nos glaces 
polaires, comme nous observons 
les mers, les continents, les glaces 
polaires de Mars en opposition, ils 
doivent voir la terre tourner autour 
de son axe en 24 heures sidérales 
et leur présenter alternativement 
l'ancien et le nouveau continent. 

Si Vénus, en conjonction infé
rieure est fort rapprochée delà terre, 
elle s'en éloigne énormément au 
moment de ses conjonctions supé
rieures, car alors la distance de Vé
nus à la terre est égale, non plus à 
la différence, mais à la somme des 
distances de la terre et de Vénus au 
soleil. Si les orbites des deux planètes 
étaient rigoureusement circulaires, 
Vénus,en conjonction supérieure, et à 
l 'apogée, se trouverait toujours à la 
même distance maximum de la terre, 
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m a i s il résulte de l'excentricité des or

bites des planètes, que cette distance 

varie e n t r e 66 millions 300,000 lieues 

e t (H millions 538,000 lieues. On 

v o i t q u e V é n u s à l'apogée peut se 

tnmrer aune distance de la terre plus 

q u e sextuple de sa distauce au périgée 

c'est c e - qui explique les énormes 

u r i a l i o n s qu'éprouve son diamètre 

i p p a r e n t , variations bien autrement 

considérables que celles qu'éprouve 

le diamètre appareut de Mercure. 

Lorsque Vénus est au périgée, et 

u n conjonction inférieure, elle a un 

diamètre apparent de 64 secondes, 

plus d'une minute de la sphère cé-

tebte, environ un trentième de ceux 

du soleil et de la lune. 

C ' e s t , après ces derniers, le plus 

g r a n d diamètre apparent que les as

t r o n o m e s aient à évaluer, ).e dia

m è t r e apparent de Vénus au mo

m e n t de son apogée et de ses con- i 

j o n c t i o n s supérieures se réduit à ! 

s e p t secondes et demie de la sphère 

c é l e s t e . 

H E N R Y C O U K T O I S 

B I B L I O G R A P H I E j 
LE P A Y S D E S CI I Ê N E S j 

fousies par Gaston Garrisson, Leaierre , éd . , , 
iu-lS, 1SS2. 

La plupart des hommes, écrivait , 
dins l'une de ses plus belles œuvres , 
Bernardin de Sa in t -P ie r re , r egarden t > 
la nature avec indifférence. «I l s sont j 
ai milieu de ses ouvrages, et ils n ' ad
mirent quo la grandeur humaine . » 

M. Gaston Garrisson ne mérita pas ¡ 
u-3 reproche. Il aime la na tu re , la dé - i 
crit et la chante en vrai poète . j 

Il lui a demandé son inspiration et ; 
jusqu'au titre do son cha rman t volume ; 
lis poésies : Pays ies chênes. j 

Il a eu en échange ce qu'il désirait , j 
la fraîcheur, la simplicité, T'enthou- j 
s i a s m e parfois, la pensée sur tout . N o s i 

pirnassieux contemporains ont mal à 1 

propos, essayé de changer tout cela, 
lis ont voulu, comme dit Molière, pla
cer le cœur à droite. I ls ont cru que 
dss mots bien choisis pourra ient r e m -
p acer l'idée. 

Erreur. 
La vraie source où l 'on puise l ' ins -

[Iration est toujours a u x champs, dans 
ie0 bois : consultez Virgi le et Lucrèce, 
cousultez l 'auteur des Méditations et 
úuteur des Orientales. 

C'est dans la v e r d u r e , aspirant , 

comme il le dit, l 'arôme des hautes 
herbes, que le poète a fait les premiers 
p a s . les Orchidées, la Douleur dus 
plantes, voilà les t i tres qu'il aime. 

Puis , c'est au jour le jour, à t r a 
vers la vie, qu'il a tan tô t moissonné 
et tantôt, glacé ! Il y a là des pièces 
fortes, émouvantes , la Veuve, Paris, 
et de tendres soupirs, ce joli morceau 
parexemple, Notreroman, cous me l... 

Un roman eu cinq chants termine 
l 'ouvrage. Il a pour t i t re : Un amour 
de Bohême. R e n n'est plus émouvant , 
certaines pièce-; t ravai l lées , étudiées 
avec arrour r i o u s charment peut-être 
davantage . Mais c'est là cer ta inement 
que M. Casion Garrisson a mis le plus 
de verve, de bonne grâce et d 'origi
nali té . I l doit t rouver , de ce côté , u n i 
voie nouvelle à parcourir . 

I! a dédié quelques-unes de ses 
pièces, a des poètes o u à des roman
ciers connus, MM. y . Coppée, Emile 
Pouvi l lon, Pau l Bourge t , excel lents 
amis, écrivains de talent et de bon 
conseil . 

113 lui donneront des applaudisse
ments méri tés , auxquels, .après lui 
avoir recommaadé de se défier un peu 
de son exquise sensibilité, nous nous 
empresserons de joindre tous les 
noi res . 

Jules ARBOUX. 

C O R R E S P O N D A N C E 
6?. Pèrin à Sl-Mihiel. — La p r o 

blème que vous nous adressez est t rès 
jol i , mais nous pensons qu'il est trop 
connu pour intéresser nos lec teurs ha
bituels . 

M. Biarnailf, à Bolbec. — Notre 
avis est que le calcul des dérivées, qui 
a rendu déjà de grands et nombreux 
services aux sciences exactes , nous 
t ient encore an réserve quelque jolie 
surprise. 

Plouin, j47, avenue de Clichy. — 
Je ne puis que vous engager à en ta 
mer la lu t te toute pacifique (bien en 
tendu) avec votre adversaire M. M.— 
Vot re copie est toujours à l ' imprime
rie. Quant au miroir magique nous y 
reviendrons avant peu. 

A. Béligne, 48, rue d'Argoul — 
Il m'a été communiqué un papier sur 
lequel étaient inscrites par vous les 
réponses à différentes questions m a 
thémat iques , mais il ne m'a été remis 
aucune le t t re émanant de vous , sur 
laquelle il était par lé des journaux 
populaires, (Enseignement ou Méde
cine) Si donc votre nom n 'a pas figuré 
dans la liste des solutions justes c 'est 
parce que le papier qui m'a été remis 
n 'é ta i t pas lu i -même signé, et non par 
vengeance, comme vous affectez à t o r t 
da le répéter . 

Un vieux loup de mer. — Nous no 
pouvons, à cause de la figure, vous 
préciser la date à laquelle p a r a i t a 
dans notre journa l , votre dernier p r o 
blème. 

Nous vous remercions des compli 
ments que vous nous adressez, et nous 
comptons sur une le t t re prochaine 
contenant de nouvelles questions m a 
thémat iques . 

M. J)o?nmergue, directeur df-.s 
écoles laïques à St-Flour. — J 'aura i 
l 'honneur de répondre par la poste aux 
renseignements que vous nous deman
dez dans votre let tre du 24. 

E. Xavier, à Moulainville. — 
Nous aitendons la fin de votre t rava i l 
sur l 'aiguille a imantée. 

IL V. à Charleville. — Nous pu
blierons la semaine prochaine un a r -
ticlr! intitulé : L% vrai science popu
laire, et dans lequel vous t rouverez 
tous les détails que vous nous deman
dez sur l 'é lectrophore. 

M. X...y licencié ès-sciencespliys. 
à Toulouse. — Nous accepterions de 
grand cœur votre t ravai l , si nous n ' a 
vions déjà publié un travai l de ce 
genre de notre journa l . Nous vous en
gageons à étudier une autre question 
scientifique, ca • nous ne demandons 
qu'à publier ces intéressants t ravaux-

A. Courtier, à 'Besancon. — Le 
meil leur moyen d 'obtenir ce rense i 
gnement serait de feuilleter les an
ciens numéros de not re journal , alors 
que celui-ci s 'abritait sous l 'aile de 
M. B . . . 

A. P. à Liège. — P o u r obtenir l e 
renseignement en question il faut écrire 
directement a M. Compadre, rue des 
Lavandières, n° 2, à Par i s . 

V. Wick, à Annecy. — V o t r e pro
blème est une question que l'on t rouve 
dans les ouvrages les plus é lémen
ta i res . 

D. A. F. à Montpellier. — Cette 
question n 'é tan t point de notre com
pétence, nous préférons ne point vous 
faire part de not re avis à cet endroi t . 

J. Liofi.net à Troyes. — Vous pou
vez compter sur moi ; nous a t tendons 
vo t re art icle. 

Varrassielte, 3, rue St-Pierre.—• 
1" Tout candidat à l icence doit jus t i 
fier de quatre inscriptions ; La D r e -
mière session s'ouvre le 1" juillet, la 
deuxième l e l r novembre. La licence 
èss-ciences na tu re l l e s serait moins 
difficile à préparer seul \ quant aux 
ouvrages nécessaires pour préparer la 
licence ès-ciences phys iques , nous 
vous engageons à choisir la physique 
de Jamin (nouvel le édition, 3 vol . 
G a u t h i e r - V i l l a r s , éditeur, et la ch i 
mie de Broost ; (Masson, éditeur). 

A. B R U N E T . 
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D l L i y O R E ! Nouvellement décou
verte et propagte par la PARFUME

RIE DUSSER, cette préparation enlève 
tout poil follet sur les bras avec une net
teté surprenante , elle rend la peau velue 
blanche et lisse comme le marbre . 10 fr. 
mandat . (1, rue J .-J . Rousseau). 

GRAND BAL DE BIENFAISANCE 
an profit des Caisses de secours t'es 
Associat ions amicales des anciens élè
ves des écoles supérieures municipales 
Turgot , Colbert, Lavoisier J - B . Say, 
le Samedi. S décembre 188*2, à onze 
heures du soir, eu l 'Hôtel Continental . 

PRIX DU BILLET 10 FRANCS 

Les souscriptions sont reçues aux 
écoles : 

Tursrot, 69, rue d e T u r h i g o ; COLBURT, 27, <ue Château Landon ; 
Lavoisier, 17, R. Denf»RI-Rochereau; 
J . - R Say, 11 bis, rue d'Auteuil ' 

et à 1 Hôtel Continental . 

LB DOCTBUR CHOFFC 
Oflre g r a t u i t e m e n t à toui D O S lecteur» la T™% 

édition de «ou T r a i t é d e M é d e c i n e p r a t i 
q u e , dans Lequel il expose sa méthode consa
crée par 10 années de succès DANS lei hôpitaux 
pour la uuérison des m a l a d i e s c h r o n i q u e s 
d e t o u s l e s o r g a n e s , et des h e r n i e s , h é -
m o r h o l d e a , g o u t t e , p h t h i s i e , a s t h m e , c a n 
c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d e v e s s i e et de 
m a t r i c e , e tc . Adresser les demandai, quai St 
Michel, «7, Paris. 

L E BAROMÈTRE A P P L I Q U É A L A 

PRÉVISION DU TEMPS 
D A N S L A F R A N C E C E N T R A L E 

PAR 

J.-R. PLUMAXDON 
MÉTÉOROLOGISTE À VOBS-RVATOIRE DU P U Y - D E - D Ô M E Cet ouvrage, qui apprend à prévoir 
le temps d'une manière suffisamment 
certaine par la seule observation du 
Baromètre et des Nuages, a été ho
noré , par le Conseil Général du Puy-
de-Dôme, d u n e souscriptionpourles 
Bibliothèques scolaires. 

Jolie brochure in-18, avec seize 
planches hors texte, en vente chez 
l 'auteur à Clermont-Ferrand.— Envoi 
franco, contre un mandat-poste de 
1 fr. 65. 

D É P I L A T O I R E S D U S S E R 

Pour le visage et pour le corps. Plus 
de cinquante ans d'un succès universel 
sont la garant ie de leur efficacité et 
de leur parfaite innocuité . — Mandat 
10 fr., 1, rue J.-J. Rousseau. 

M. A G A 
R A S S U T 

PROFESSEUR, 

DONT NOUS PU

BLIONS LES 

CONFÉRENCES AS
TRONOMIQUES, 

A INVENTÉ DES 
a p p a r e i l s 
QUI MARCHENT, 
LES UNS à l a 
m a i n , LES AU
TRES, à m é c a 
n i q u e a u t o 
m a t i q u e , ET 

DES c a r t e s 
s p é c i a l e s d e 

C O S M O 
G R A P H I E 

Q U I R E N D E N 

EXTIÊMEMENT * T̂ A»*— T.I^, 
SIMPLE ET FACILE CETTE SCIENCE QUI EST SI UTILE ET S 
INTÉRESSANTE. C E S APPAREILS ET CES CARTES QUI ONT 
FIGURÉ AVEC HONNEUR A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 
1878, ONT ÉTÉ ENCOURAGÉS ET RÉCOMPENSÉS PAR LE 
M I N I S T R E D E L ' I N S T R U C T I O N P U 
B L I Q U E NOUA LES RECOMMANDONS À TOUS LES INS
TITUTEURS ET À TOUS LES PÈRES DE FAMILLE. L E S APPA
REILS, 5 0 fr. ; LES CARTOS, 3 fr. , RUE MONTMARTRE, 62 , 
à P a r i » , ET AU BUREAU DU JOURNAL, CHEZ M J e a n -
m a i r e , LIBRAIRE-COMMISSIONNAIRE, RUE DES B O N S -
ENFANTS, 32 

E V R A L G I E S 
PILULES d u 13R MOUSSETTE 

L E S P i l u l e s M o u s s e t t e , à L'ACONITINE ET AU QUINIUM, CALMENT OU GUÉRISSENT LA 
Migraine, LA Sciatique ET LES Névralgies I P S PLUS REBELLES. 

« L'ACTION SÉDATIVE QUE CES PILULES EXERCENT SUR L'APPAREIL CIRCULATOIRE SANGUIN, PAR 
« L'INTERMÉDIAIRE DES NERFS VASO MOTEURS, INDIQUE LEUR EMPLOI DANS LES Névralgies 
« du trijumeau, LES Névralgies congestives, LES affections Rhumatismales doulou-
« reuses ET inflammatoires. » 

« L'ACONITINE PRODUIT DES EFLETS MERVEILLEUX DANS LE TRAITEMENT DES Névralgies faciales, 
i LA CONDITION QUELLES NE SOIENT PAS SYMPTOMATIQUES D'UNE TUMEUR INTRACIÀNIENNE, ALORS 
M Ê M E QU'ELLES AURAIENT RÉSISTÉ À D'AUTRES MÉDICAMENTS. » (SOTIÉL» OV BIOLOGIE, SÉANCE DU 28 LTINTR 1880 . 

D O S E : PRENDRE DE 3 À 6 PILULES DANS LES 24 HEURES, 
EXIGER LES V é r i t a b l e s P i l u l e s M o u s s e t t e DE CHEZ C L I N e t C', P a r i s . 

O I R O P & JTATE DE JJERTHE 
Pharmacien, Lauréat des Hôpitaux de Paris, 

« L a Codéine pure DIT LE PROFESSEUR GUHLCR Commentaires thérapeutiques di 
a Codex, p. 58?) DOIT ÊTRE PRESCRITE AUX PER-, M U E S QUI SUPPORTENT MAL L'OPIUM, AUX 
« ENFANTS, AUX FEMMES, AUX VIEILLARDS ET AUX SUJETS MENACÉS DE CU:I_RE^TIONS CÉRÉBRALES. » 

Le S i r o p et LA P â t e B e r t h é À LA Codéine P ire POSSÈ LEUT UNE EFFICACITÉ INCON
TESTABLE DANS LES CAS DE R U U M E S , B R O N C H I T E S . C A T A R R H E . A S R . h m e . AXIAUX d e G O R G E , 
I n s o m n i e s , T o u x NERVEUSE ET FATIGANTE DES M a l a d i e s d e P O I T R I N E ET POUR CALMER les 
I r r i t a t i o n s de TOUTE NATURE. 

L E S PERSONNES QUI FONT USAGE DE S i r o p OU DE P â t e B e r t h é ONT UN S O M M E I L CALME, 
et RÉPARATEUR JAMAIS SUIVI NI DE LOURDEUR DE TÊTE, NI DE PERTU D'APPÉTIT NI J E CONSTIPATION. 

PRESCRIRE ET BIEN SPÉCIFIER S i r o p OU P â t e B e r t h é et comme garantie EXIGER la 
S i g n a t u r e B e r t h é ET le T i m b r e b l e u de l ' E t a t f r a n ç a i s . 
Paris , C H E Z C L I N & G l e , 14, H U E RACINE, P R È S L A F A C U L T É D E MÉDECINE, Paris 

Et par l'entremise des Pharmacies de France et de l'Etranger. 
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I. GUINÂRD 4* O 

SPECTACLES D E LA S E M A I N E 

8 0[O T H É A T - F R A N Ç A I S . — L e s Corbeaux. 
SGLO ODÉO». —- La. Maitresse légitime. 
Ì0[0 P O R T E - S T - M A R T W . — Relàcbe. 
S \\l CHATKLET . — Madame Thérèse. 
8 Û[0 GAITÉ . — La Tour de Nesle. 
8 1|4 G-YVINASB. — Roman Parisien. ï l|I P A L A I S - K O V Ï L . — • Le truc d'Arthur 
»0|I) AMHI&D. — Relàcbe. 
8 J[0 V A U D E V I L L E . — Tête de Linote. 
8 3 4 \ITION8. — Las Deux Serruriers . 
81|2 R E N A I S S A N C E . — L a Bonne Aventure 

F O L I E S - D R A M A T I Q O K S . — Fanfan la 
Tulipe. 

8 OjO BOUFFES . — Gillette de Narbonne. 
8 0|O N O U V E A U T É S . — Le Cœur et la 

Maia. 
8 0|0 V A R I É T S S . — Lili. 
" 0 0 ATHKNKE . — La Belle Polonaise. 
8 0|3 M K N U S - P L A I S I R S . — Rue Bouleau. 
8 [0 FOLIES B K R O È R K . — T«us le» soirs. 
8 0|O V T Ï . Noce de Mlle Loriquet. 

Première fraîcheur. 
il U R C V I N . — De 11 h. 1[2 du mit i l i 

à 11 ti 1 \2 du soir. Le cadavre du Pecq. 
81 2 CIRQUE D ' Ê T S . — Exercices équestres 
8 1[2 H I P P O D R O M E , — Tous les soirs, 

itudis, dim*»n«;lifls ; fêtes à 3 ti. 

W V m DE SALSEPAREILLE FOURQÎFJ 
par excellence 

Ä-SAÄÄ̂AJULT «' S A N S MERCURE DU IIÎIIII.AJTÂ-A IR S,ÜOATONS, EJSÉMAS, VIRACELE 3FR LE I ' J . U ' . , 15 U. LE» 6FLAC. PHARMACIE FOORQUBI S9, RUE DES LONDARDS, A LA BAP.UE L)'OP.. Expédie ESSXBTCS IOSJUH.J2S1, 3 FR. 50 LE FLAC, 18 FR. LES G L'LIE. 

20 TÓCDIPEHSES bit 5 IFCAILLB 1 № 

ACC:I DE Ü E Ü T H E 

Bis» supérieur À TONS LES PRODUITE SHULAIRES, 
SONTSRTIN S«NTR» LAI INDIGTITIOH, MASS D'AISTAAIXC, i» «SOR, 4« »ORU, i» UU ; 

Bacs Usât tntii ?««R LA U«1»U* •* \*m émmla F» B R I 9 U E * LT O », WI»IWI»MI|, • SKASSSW À »AJU». RS»« IMM, «A. BASAI KAA WLSMLPAIAI M»LIWI 

PARFUMERIE DE LA JEUNE MÈRE. 

Pour d é t r u i r e les Poils, Duvets [ SUR LE VISAGE, SUR LES BRAS ET SUR LES JAMBES. Le seul qui soit inotteusit. SÉCURITÉ ABSOLUE ET D'UN EMPLOI FACILE. FLACON, 13 fr. ET 6 FR. 
G U E S Q U I N , P h a r m a c i e n - C h i m i s t e 112, Hue du Cherche-Midi, PARIS 

ON E X P É D I E C O N T R E M A N D A T - P O S T B 

Détail : CHEZ GUYON, Parfumeur 5, RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE, PARIS 

RECOMMANDE aux Femmes enceintes ET AUX Nour
rices, DONT IL SOUTIENT LES FORCES; FACILITE LE Sevrage, la 'Dentition ET LE 'Développement DES ENFANTS. 

PARIS, 22 & 19, RUE DROUOT, ET LES PB1". 

6 7 , R U E D E P R O V E N C E , P A R I S . 
Ipprouvée par nos plus célèbres médecins hygiénistes, seule recommandée IJ - parle Dr BlïOCIIAUD,% lauréat de V'Institut. 

E-avon d e l ' e n f a n c e , POUR LES ENFANTS ET LESPERSOUNES DONT LA PEAU EST délicate 1 5 0 ] 
C r è m e a d o u c i s s a n t e , FAIT DISPARAÎTRE ROUGEURS ET RUGOSITÉS DE LA PEAU.... 3 FR.| 
P o u d r e a b s o r b a n t e AU TANNIN DE LIÈGE ET MAGNÉSIE SUP. À TOUTES POUDRES riz 3 FR. 
Envoi FRANCO mh's -boitai à partir de DIX FRANCS, 

AXOOLDEMI'MIIÏ 
^ IMITAI izLMimiiJI !FÌ 
HOT; ^ 

ALCOOL DE M E M I E EAU DE MÉLISSE 

D E S B É N É D I C T I N S 

E l i i i r exquis , dipestif «ouver t ia 

LA meillftur dns dent i fr ices 

Indiapensabla pour la to i l e t t e 

PRODUIT SOUVERAIN CONTRE 

Apoplex ie , paralys ie , vapeurs 

E b l o u i s à e m e n t s , migra ines , mal de mer , e tc . , e tc . 

ÜISTILLERTE DE LA II'ÉKÉDÏCTÏBE «JE L'&MMYE DE FCCUUIP 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SPÉCIALITÉ DE MACHINES A VAPEUR — FIXES ET LOCOMOBILES 
MACHINE HORIZONTALE 

^ L o c o m o b i l e o u s u r p a t i n s 

I C h a u d i è r e à flamme d i r e c t e 

d e H â 5 0 c h e v a u x 

MACHINE VERTICALE DE I A 2 0 CHEVAUX 

Toutes 

ces 

Machines «ont prêtes 

livrer 

E n V oi 

franco 

des 

Prospectus 

détaillés 

MACHINE HORIZONTALE ^ 

L o c o m o b i l e o u s u r p a t i n s *fc 

C h a u J i è r e à r e t o u r d e flamme, с л 

1 « 6 à £ - 0 c h e v a u x 

M a . s o n j . h e r m a n n - l a g h a p e l l e 

J . B O J U L E T e t G i e , S u c c e s s e u r s , I n g é n i e u r s - M é c a n i c i e n s 

1 4 4 , r a u î i o o r g P o i s s o n n i è r e . I ' A H I S 

d e 1 à i , 0 0 0 E x e m p l a i r e s , E o r i t u r a , P l a n a , D e s s i n s , M n a i q u a , t k . 

t r a c é s b u t p a p i e r c o m m e à l ' o r d i n a i r e . — P r i x s e l o n f o r a n t . — g g r a n d e u r s . 

I M P R I M E R I E i C A R A C T È R E S 

C o n t e n u d a n * u n e j o l i e b o i t e à c a i i e i . — 5 B O l e t t r e s , chiffres; a c c e s s o i r e * e t i n s t r u c t i o n / m 

E x p é r i e n c e * p u b l i q u e » c h e a l e « e o l I n v e n t * n » u 

P A U L A B A T , I2S, RUE D'ABQUKIR ( P W s - M O PARIS 
XmMt 4t* Prêtpaetiu a Spictwun* tontrt J « c. pour l'ifrtuhùtomMU. 

K x ) p « 4 i t l * u « • • • » • t a i m h a a n M a s a M a « j • u m d a t - a a a t o | a l s t A I » é s a t a m s t a 

INSENSIBILISATEUR DUCHESNE 

Extraction dei dent» sans douleur, con
servation et guérison de» dent» par l'auri-
fleation à L O R D O R A S E C . 

Pose de dents et dentiers S A N S P L A Q U E S 
breveté»), laissant le palai» libre, n'alté
rant, ni la «ens du goût, ni la prononciation, 
45, rue de Lafayette. 

Щ r " ' d r e ""»bout GASTRALGIES. DYSPEPSIES. GRAVFIL» 
Е й * ' ! ГС Г'as re, n f " иииииц^рцщацLlBl«fsssssssst^isssslM_ss»>W 

EN VENTE PAKTOUT 

Un numéro ±О centimes 

Le Gérant : B O U D A R D . 

Paris. — Typ. L. Larguïer, 11, rue du Delta. 

M . C a t u l l e M e n d è s q u i t t e la Vie po

pulaire et le Monde Inconnu, q u ' i l a 

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

p o u r f o n d e r , s u r l e m ê m e p l a n , u n 

n o u v e a u r e c u e i l i n t i t u l a LA R E V U E 
POPULAIRE. 

L A R E V U E POPULAIRE p u b l i e d a n s 

s o n p r e m i e r n u m é r o , l'Histoire sans 
nom, d e J u l e s B a r b e y d ' A u r e v i l l y ; l e 

Maître, de forges, r o m a n , p a r G e o r 

g e s O h n e t ; l e Voyage au Pays des 
perles, p a r L o u i s J a c o l l i o t ; l'Histoire 
delà Semaine p a r J e a n - q u i - p a s s e ; l a 

Transleverine, n o u v e l l e , p a r A l p h o n s e 

D a u d e t ; Y Ami des acteurs f a n t a i s i e , 

p a r C h a r l e s M o n s e l e t ; l a Chronique 
des Voyages, p a r R e n é M a u g o a n t ; u n e 

É t u d e s c i e n t i f i q u e ; l e s Jeux et Récréa
tions, p a r P a l l a m è d f l e t G u l l i v e r , e t c . 

L A R E V U E POPULAIRE ( u n e g r a n d e 

g r a v u r e i n é d i t e , 45 c o l o n n e s d e t e x t e 

c o m p a c t e ) e s t l e p l u s a t t r a y a n t , le 

p l u s i n s t r u c t i f , le p l u s l i t t é r a i r e e t l e 

moins cher d e s r e c u e i l s d e l e c t u r e . 

N O U V E L L E S M A C H I N E S A C O U D R I 
Spéciales pour FAMILLES et ATELIERS 

L ' U T I L E , 
' P R É C I E U S E 1 

MACHINES POLYTIPES & A VISSER LA CHAUSSURE 
G a u I I r e r , T u y a u t e r , 

n i e s t i u w n , ¿\rnrn, w n m t n a w i L S O N , W I L C O X I G I B B S , e t c . 

Maison "A. R I C B O U R G : Inventeur Bte, Constructeur spécial depuis 1855 

F O U R N I S S E U R DES M I N I S T E R E S DE LA GUERRE k DE LA MARINE, C O M M U N A U T É S , OUVROIRS, ETC. 

3 O , B o u l e v a r d d e S é b a s t o p o l , S O , P A R I S ( P r è s l a r u e i s R i v o l i ) 

[ENVOI FRANCO DE DESSINS, PR'X i ÉCHANTILLONS) 
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L e N » 1 5 c e n t . — 1 A n , l O f r . 

B U R E A U X : 55, Rue Montmartre 

SOMMAIRE 
L'n cal ' igrapl ie ch ino is J . Fournage . 
Chronique des sc iences . . . A . Brunet . 
L'Eau e t l e feu C a n u e t L a r b . 
Chronique aérostat ique . . . J. Jaubert . 
Minéra log i e A. Dasso . 
Le Centenaire de M o n t g o h l e r J. Jaubert . 
La Semaine scienti f ique. . . . . F , Canu. 
E x p l o i t a t i o n du sucre e u 

Austra l i e Jules Gros. 
A s t r o n o m i e populaire A . Garassut . 
B ib l iograph ie , . J. Arboux . 
R e c e t t e s u t i l e s A . B . 
Correspondance A. Brunet 
Annonce» 

U N C A L L I G R A P H E C H I N O I S 

L'homme grave que représente 
notre gravure est un calligraphe chi
nois, armé d 'un long bout de bois 
encré de Cbine, il jette d 'une main 
légère quelques caractères allongés 
sur du papier de fabrication natio
nale; son travail est patient, il res
sort du faire japonais en ce que ce 
dernier ,plus artistique,est à l'art chi
nois ce que nous dirions chez nous 
à propos de l'art allemand ; mais si 
le chinois est plus lourd, plus mé
thodique, il est aussi plus sage, plus 
économe. Le Chinois thésaurise, le 
Japonais dissipe. Les enluminures 
chinoises deviennent aujourd'hui fort 
rares, elles sont remplacées par les 
35,842 caractères divers du langage 
chinois, caractères fondus ou gravés 
qui ont, comme chez,nous fait dispa
raître les enlumineurs si remarqua
bles du moyen-âge. 

Pour revenir à notre sujet, ne 
voit-on pas de suite que le calme 
est l 'apanage de cette demeure 
vouée au travail, tout cela a un ca
chet d 'honnêteté, que vous ne 
trouverez qu 'en Chine. Cet enfant 
qui joue de l'éventail, attend le 
client ; nous sommes certain que 
celui-ci ne tardera à commander de 
nouvelles caries à ce Du Guernier (1) 
asiatique. 

J U A N F O U R N A G E . 

(1) Enlumineur célèbre du XVIIe siè
cle. 

C H R O N I Q U E D E S S C I E N C E S 

S O M M A I R E : Le rapport de M. Ch. Girard 
du laboratoire municipal . — Un sis-
momètre chinois. — Piqûre d'abeille 
et piqûre d'ortie. — Deux mots de 
mécanique. — Ce qui se passe à l'Aca
démie des Sciences. • 

Nous avons actuellement entre les 
mains le remarquable rapport que 
vient de publier la Préfecture de 
police, et dans lequel sont relatés, 
avec une précision absolument ma
thématique, tous les travaux effec
tués au laboratoire municipal. Il est 
presque superflu d'ajouter que ce 
travail est dû à la plume savante de 
M. Charles Girard. 

D'après les tableaux qui ont été 
dressés, ilrésulte que chaque analyse 
ret ient , en moyenne, à 7 fr. 40 et 
chaque essai ou dosage à environ 
1 fr. 25. 

Quoique toute personne tenant à 
avoir l'analyse qualitative d'un pro
duit soit tenue de payer une petite 
somme, cette rémunération est loin 
de constituer un bénéfice pour l'ad
ministration, car actuellement les dé
penses dépassent les recettes de 
46.846 fr. 

Un sismomèlre chinois. — Anté
rieurement à la découverte de l'A
mérique ; à une époque où la moitié 
de l 'Europe moderne, environ était 
encore à l'état sauvage, les Chinois 
établissait déjà un bureau sismolo-
gique muni d'appareils construits 
sur le même principe que les sis
móme tres dont nous faisons usage 
aujourd'hui. Voici d'ailleurs, d 'après 
un journal anglais, la description de 
l'un de ces instruments qui sont si 
utiles pour observer lestremblements 
de terre. 

Le sismomètre inventé par le 
chinois Chioko se compose essen
tiellement d'une sphère creuse en 
cuivre surmontée d'un goulot, e* 
dont la forme ressemble assez à une 
bouteille. Cette sphère est ornée à 
l 'extérieur, de caractères .ancions üt 

de figures d'animaux ; à l'intérieur 
elle contient une tige pouvant se 
mouvoir dans huit directions diffé
rentes. Huit têtes de dragons conte
nant chacune une boule, et au-des
sous une grenouille la bouche 
béante, sont placées sur le pourtour 
extérieur. 11 est dès lors facile de dé
terminer l'orientation d'un tremble
ment de terre, car dès qu'une se
cousse se produit la tige tombe, dans 
une des huit directions et chasse 
ainsi la petite boule qui tombe dans 
la bouche de la grenouille qui est 
au-dessous. 

Piqûre d'abeille et piqûre d'ortie. 
— A quoi tient l'analogie qui existe 
entre les effets que produisent sur 
notre épiderme les piqûres d'abeille 
et les piqûres d'ortie ? 

M. Vogel, de Munich, vient de ré-
pondr3 à cette intéressante question. 
Vous savez déjà, sans doute, que 
l'aiguillon de l'insecte producteur, 
de même que i'épine de l'ortie, con
tient une certaine quantité d'acide 
formique destiné à préserver le miel 
de la mouche de la fermentation et 
à repousser les attaques de ses di
vers ennemis? 

Eh bien, d'après M. Vogel, l'ana
logie existant entre les effets pro
duits par les deux piqûres ne tien
drait à autre chose qu'à la présence 
commune de l'acide en question 
dans l'épine de la plante et dans 
l'aiguillon de l'animal. La Science, 
marchant sans relâche, il est plus 
que probable que nous aurons à re
venir sur cet intéressant sujet. 

Deux mots de mécanique. — Nous 
pensons être à la fois agréable et 
utile à nos lecteurs en leur donnant 
aujourd'hui les résultats obtenus 
par le savant Rondelet qui a étudié 
d 'une façon toute spéciale l'effort 
nécessaire pour faire mouvoir un 
bloc de pierre d'un poids donné. 

D'après ce savant, il faudrait fa^re 
un effort de 750 kilogrammes pour 
traîner une pierre pesant, par exem
ple 1000 kilogs sur un sol mal ni
velé ; un effort de 050 kilogs pour 
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traîner le même bloc sur un plan
cher de bois; un effort de 600 kilogs 
pour le traîner sur une plate-forme 
de bois glissant sur un plancher de 
bois; de 180 kilogs, si on a soin de 
savonner au préalable les surfaces 
en contact; de 35 kilogs, en plaçant 
la pierre sur des rouleaux reposant 
sur le sol, de 28 kilogs, si l'on place 
ces rouleaux entre la pierre et un 
plancher ; enfin, l'effort peut être ré
duit à 22 kilogs, si l'on a le soin de 
placer les rouleaux entre la plate
forme qui supporte la pierre et le 
plancher sur lequel cette dernière 
doit être transportée. 

Ce qui se passe à VA.caiémie des 
Sciences.— Dans leur dernière séan
ce, nos savants se sont beaucoup 
occupé de la comète ; nous regret
tons de ne pouvoir donner ici quel
ques extraits de l'intéressant rapport 
du capitaine Jacquet, qui, le 16 sep
tembre dernier, était encore à Mon
tevideo. — Il a été question ensuite 
de l'éclipsé totale du soleil qui doit 
avoir lieu le 6 mai prochain, et qui 
durera environ six minutes. — His
toire du 1er météorique de Pallas.— 
M.Bigourdon détermine les éléments 
delà planète 216 Œéopâtre. — MM-
Dastre et Morat décrivent plusieurs 
expériences relatives aux réflexes du 
vaso-dilatateur de l'oreille, tandis 
que M. Leplay dépose sur le bureau 
le résumé de ses recherches sur la 
betterave de Silésie. — Le ministre 
de la Marine voudrait protéger les 
dépôts de torpilles contre la foudre 
sans le secours de paratonnerres. — 
M. Maumené fait remarquer que la 
matière colorante du raisin reste de 
8 à 10 jours complètement incolore 
dans le grain, et ne se colore ensuite 
que par un effet d'oxydation. — 
X Béchamp s'occupe de la réduc
tion de l'eau oxygénée par la fibrine. 
Mil. Miintz et Aubin, prouvent, par de 
nombreux dosages, que l'air des ré
gions où les orages sont inconnus, ne 
contientpas d'azotate.—Un nouveau 
procédé d'étude de l'électricité at
mosphérique est indiqué par M. Mas-

car t. M. Debray reproduit Yosmiure 
d'iridium ; M. Grandeau, en traitant 
à haute température les phosphates 
par le sulfate de potasse, obtient une 
foule de composés cristallisés ; d 'au
tre part, M. Ditte prépare des ura-
nate. Des expériences qui nous font 
supposer que ces savants n'aspirent 
point au grade de membres de la 
Société prolectrice des animaux, ont 
conduit MM. Richet et Rondeau à 
préciser les circonstances accompa
gnant la mort par le froid, de pau
vres lapins préalablement rasés et 
placés dans des mélanges réfrigé
rants. Ces expériences barbares sont, 
de l'avis de beaucoup de personnes, 
d'une utilité fort contestable.. Allons, 
Messieurs les savants, un peu de pi
tié si possible. Vous le savez mieux 
que nous: est modus in rébus. 

A. B K U N E T . 

L'EAU ET LE FEU 

CHAPITRE V 

LE LABORATOIRE 

Composition chimique de l'eau. — L'hy
drogène et l'oxygène. — Analyse de 
l'eau. — Décomposition de l'eau par 
la pile — par le fer. — Synthèse de 
l'eau. — Méthode endiomélrique. — 
Méthode des poids. — Méthode de 
MM. Meunier et Lavoisier. — L'eau 
chimiquement pure —Matières étran
gères dissoutes dans l'eau. — L'eau de 
la. Loire et de la Garonne. — L'eau 
de la Seine. — Le carbonate de chaux. 

— Le sulfate de chaux, eaux crues, 
les chlorures. — L'eau distillée. — 
Les matières organiques. — L'eau 
potable. — Vaporisation de l'eau. — 
Pouvoir dissolvant, — Eau saturée. 
La chaux vive. — Une exception aux 
lois de la na ture . — Les eaux miné
rales.. — L'eau de mer, sa compo
sition — Chlorure de sodium ou sel 
marin. — Propriétés dé l'eau de mer_ 
— Conclusion. 

(Suite) 

Au point de vue chimique, l'eau 
présente un fait curieux, particulier, 
unique en son genre. L'on sait que 
tous les corps, qu'ils soient solides 

Sulfates. 

Carbonates .{ 

ou liquides, se dilatent sous l'action de 
la chaleur et se contractent sous l'ac
tion du froid. Or, l'eau sous ce rap
port présente une exception aux lois 
de la nature ; soumise à l'action du 
froid elle se dilate. Quelle est la 
cause de cette exception ? Voilà ce 
que nous ignorons encore. Mais as
surément ce mystère ne nous res
tera pas longtemps caché. 

Les principales altérations de l'eau 
sont celles qui produisent les eaux 
minérales, dont nous avons déjà parlé, 
et l 'eau de mer. 

Les eaux de l'Océan sont chargées 
abondamment de matières étrangè
res qui les rendent impropres à tout 
service journalier; voici, d'ailleurs, 
leur composition chimique. 

Eau pure 962g. 
[ de sodium. . . 27,1 

Chlorures. de magnésium. 5,4 
de potass ium. . 0,4 
de magnésie. . 1,2 
de chaux. . . . 0,8 
de chaux. . . . 0,1 
de potasse. . . • 0,1 

Bromure de magnésie 0,1 
Résidus indéterminés (iodure, 

argent, matières organiques) 2,8 

1.000g. 

Comme on le voit, c'estle chlorure 
de sodium (sel marin) qui domine. 
Cependant ce degré de salure n'est 
pas uniforme dans toutes les mers : 
la mer Rouge est très salée, car, 
étant encaissée dans des montagnes, 
elle ne reçoit que d'insignifiants cou
rants d'eau douce. Lamer Noire est 
moins salée que la Méditerranée 
parce qu'elle reçoit une quantité 
considérable d'eau douce (Danube, 
Dmester, Dmeper, Don, etc.). Les 
eaux des mers polaires sont beau
coup moins salées que celles des 
autres océans, à cause de la fusion 
de la glace. 

On a utilisé cette salure de la mer 
dans l 'extraction du sel marin. 

Tels sont, en peu de mots, les ré
sultats obtenus par nos chimistes 
tel est aussi le role considérable de 
l 'eau dans le laboratoire. 
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CHAPITRE VI 

L'EAU EN AGRICULTURE 

Action de l'eau sur la végétation. — Les 
effets multiples. — Les giboulées. — 
Irr igat ion. — Colmatage — Limona-
ge. — Les terres végétales, — argi
leuses, — granitiques, — siliceuses, 
— calcaires. — Les eaux stagnantes. 
— Les irrigations chez les Chinois,— 
les Egyptiens, —• les Romains, — 
en France, •— en Espagne. — Le 
colmatage. — Son action sur les terres 
végétales. — Le limonage. — Sub
mersion. —Le phyloxera vastatux. — 
Arrosage. — L'eau est partout . — 
Conclusion. 

Si l'eau joue un rôle important 
quelque part, c'est bien en agricul
ture. Les modes d'action sur la végé 
talion sont très multiples et variables 
à l'infini. C'est l'eau qui fait, tour à 
tour, la fortune et la ruine du culti
vateur. Une petite pluie venant bien 
à propos pendant les grandes séche
resses, humecte et fertilise un champ 
de blé ou de betteraves : la végéta
tion naguère languissante se redresse 
aussitôt, retrouve une nouvelle vi
gueur, et la récolte donne d'excel
lents résultats tant pour la qualité 
que pour la quantité. 

Mais si, pendant que les récoltes 
sont en bonne voie de prospérité, 
une giboulée vient à tomber, l'eau, 
toul à l 'heure si salutaire, agit 
alors d'une toute autre façon : adieu 
récolte, adieu fortune. L'élément 
liquide n 'a semé autour de lui que 
la ruine et la désolation. 

Pendant la nuit, lorsque le temps 
est calme et le ciel sans nuages, les 
végétaux, par suite du rayonnement, 
se refroidissent et leur température 
devient inférieure à celle du milieu 
qui les environne. C'est à ce mo
ment que l'eau agit en se précipitant 
sur ces plantes et en s'y condensant 
sous forme de rosée qui active sin
gulièrement la végétation. 

Cependant, au printemps et en 
automne, le rayonnement peut être 
beaucoup plus considérable et 
l 'abaissement de température peut 
aller jusqu'au dessous de zéro. La 

rosée se transforme alors en givre 
on en gelée blanche, dont les effets 
sont désastreux et dont l'agriculteur 
ne saurait trop se préserver. Si un 

végétal est humide et que la gelée 
vienne ainsi surprendre l'eau dont il 
est pénétré, la glace formée occu
pant plus de volume arrête la sève 
descendante et déchire les tissus ex
térieurs. Rarement un tel végétal vit 
longtemps. Cette action ne se mani
feste pas seulement sur les arbustes^ 
mais on l 'observe aussi sur les 
arbres même les plus gros et les 
plus élevés. Ces accidents se pro
duisent fréquemment au printemps, 
époque à laquelle les végétaux rem
plis de sève sont fort sensibles aux 
froids tardifs qui se déclarent si sou
vent durant cette saison. 

Un des phénomènes aqueux des 
plus nuisibles à l 'agriculture est la 

chute de la grêle ; elle tombe géné
ralement au printemps et constitue 
ces terribles giboulées qui font trem
bler les cultivateurs. Plus les grêlons 
sont gros, plus les ravages qu'ils 

causent sont sér ieux; ils dépassent 
rarement la grosseur d'une noisette 
(fig. I ) . Cependant, en 1831 durant 
une giboulée qui s'abattit sur Cons-
tantinople, on en ramassa quelques 
uns qui pesaient 1500 grammes. 

En France, les dégâts causés par 
la grêle s'élèvent annuellement à 40 
millions de francs. Aussi, a-t-onbien 
souvent cherché le moyen d'en pré
server les récoltes, et jusqu'ici, les 
moyens proposés sont tout à fait im
praticables (fig. 2). 

Mais les inconvénients ne sont 
rien en comparaison des services 
rendus par l'eau. 

Est-il quelque chose de plus 
salutaire à la végétation que l'arro
sage. Par cette opération, on fait 
pénétrer l'eau dans le sol ; elle y 
dissout les substances chimiques 
qu'il contient. C'est sous cette nou
velle forme que la plante s'en em
pare et la transforme en un liquide 
nourricier, la sève, qui concourt à 
la vie et au développement du vé
gétal. C'est grâce à la neige, qui 
forme un manteau imperméable sur 
nos champs, que les semis sont pré
servés des fortes gelées de l'hiver. 

[A suivre). 
F . CANU E T A L B . LARBALÉTRTER. 

CHRONIQUE AEROSTATIQUE 

Nous avons parlé, dansl 'avant-der-
nier numéro de l'ascension du Ma
riette-Pacha le 1 e r novembre ; ce 
ballon qui partit de l'Asile St-Anne à 
4 1/2 atterrit peu après à Villers-
Cotterets (Aisne) après avoir par
couru plus de 75 kilomètres en 25 
minutes. {La gravure ci-contre, due 
àl'undesaéréonautes, M.Mallet, re-
frésente Vatterrissèment). Disons à 
ce sujet que, heureusement pour 
les aéronautes, lorsqu'ils atterri
rent, lèvent était beaucoup moindre 
que dans les régions supérieures, au
trement on aurait certainement eu 
une catastrophe à déplorer. Ainsi, 
pendant le voyage, le ballon mar
chait avec une vitesse de 33 mètres 
à la seconde tandis qu'à terre le 
courant n'était que de 15 mètres, ce 
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Qui est déjà énorme, surtout si l'on 
Songe que le train éclair qui Ta de 
Paris à Nice ne dépasse pas 22 mè
tres à la seconde. 

Lors de mon ascension de la p h c e 
des Vosges, le 3 septembre dernier, 
la vitesse maximum fut de 12 mè
tres à la seconde et la vitesse mini
mum de 2 mètres. 

Nous terminerons en disant que 

C'est une pierre verte, fusible au 

chalumeau. 
Au point de vue chimique, c'est 

un silicate doublé d'alumine et de 
glucine, on y trouve quelquefois un 
peu d'oxyde de chrome, ce qui lui 
donne une couleur verdâtre plus ou 
moins prononcée. 

Sa densité est : 2,07. 

ques années, on en a trouvé des 
fragments remarquables en Russie, à 
Beresof, et dans les environs du lac 
Bodlchoï. » 

L'Aigue-marine est une érneraude 
d'un vert de mer, dont la valeur est 
faible aujourd'hui. Cependant, elle 
jouit d 'un avantage précieux, celui 
de ne rien perdre à la lumière. 

r 
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la plus grande vitesse atteinte, fat 
obtenue par le ballon La ville ii'Or
léans monté par MM. Rolier et Léon 
Bézier; ce ballon sortit de Paris pen-
damUesiège de 1870-71, atterrit après 
quinze heures de voyage à cent 
Urnes au nord de Christania (Nor
vège), la distance parcourue fui de 
3125 kilomètres soit soixante-deux 
mètres à la seconde. 

J O S E P H J A U B E R T . 

M I N É R A L O G I E 

É M E B A U D E — B É R Y L et A I G U E -

MARINE 

Ces trois mots, en bijouterie, ont 
line signification bien différente, en 
chimie, au contraire, ils signifient 
exactement la même chose. 

1!érneraude est une substance vi
treuse cristallisant en prismes à base 
d'hexagone régulier (flg. 1), mais 
affectant souvent la forme repré
sentée (flg. 2). 

La découverte de la glucine dans 

l 'émeraude marqua les débuts de 
l'illustre chimiste Vauquelin. 

Le béryl, peu fusible, est d'un 

vert bleuâtre. « Pendant longtemps, 
dit M. Dieulafait, on n 'a connu le 
béryl qu'aux Indes, on l'a ensuite 
rencontré en Arabie, et depuis quel-

L'aigue-marine la plus célèbre est 
celle qui ornait la tiare du pape 
Jules IL Elle avait 55 millimètres de 
long sur 36 de large. 

Les émeraudes ne sont pas rares 
dans le Limousin, elles proviennent 
des pegmalites, et il n'est pas rare 
d'en rencontrer sur les tas de pierres 
servant à l 'entretien des routes. 

A L F R E D D A S S O . 

LE CENTENAIRE 
de la 

Première expérience des M t p l ï i e r 
M. Sagnier,secrétaire de là rédac

tion du journal Y Agriculture, a 
donné lecture d'un toast écrit 
par M. Barrai, secrétaire perpétuel 
de la Société centrale d'agriculture 
et doyen des aéronautes français ( 1 ) . 

Le banquet donné par l 'Académie 

(1) On se souvient que c'est dans le 
courant de l'année 1850 que de concer^ 
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d'aérostation pour célébrer le cen
tenaire de l 'expérience exécutée à 
Avignon au milieu de novembre 
1782, par Joseph Montgolfler, a eu 
lieu hier 18 novembre, dans les sa
lons du restaurant des Patriotes, 8, 
rue Saint-Marc. 

Cette salle, dont il a été si souvent 
question à propos des débats de la 
Ligue des patriotes avec la Société 
de gymnastique allemande, s'est 
trouvée trop étroite. Un certain 
nombre de personnes ont dû rester 
reléguées dans le salon d'attente. 

La salle du banquet a été décorée 
de drapeaux, de trophées et d'em
blèmes aéronautiques. Des petits 
ballons et des montgolfières ont été 
suspendus au plafond et produi
saient le plus gracieux effet. Un buste 
de Joseph Montgolfler avait été mis 
à la disposition de l 'Académie d'aé
rostation par la famille Montgolfler. 
Il était entouré d'une panoplie, ainsi 
qu'un médaillon des deux frères 
dont Mlle Adélaïde de Montgolfler a 
fait cadeau à l'Acade'mie d'aérosta
tion quelques mois avant sa mort. 

Un médaillon aux armes des Mont
golfler, contenant les médailles dé
cernées aux deux frères Montgolfler 
par l'Académie des sciences, la ville 
de Paris et la ville de Lyon, avait été 
exposé sur une table spéciale. 

M. Cottin, secrétaire général, a 
donné lecture du procès-verbal des 
séances de l'Académie d'aérostation 
relatives à l'institution du banquet 
commémoratif, destiné, dans la pen
sée de ses fondateurs, à attirer l 'at
tention publique sur la nécessité de 
célébrer, par une solennité nationale, 
le 5 juin 1883, le centième anniver
saire du jour où cette merveilleuse 
invention a été rendue publique par 
une expérience exécutée à Annonay 
devant les Etats du Forez. 

Il a ensuite donné connaissance 
des lettres d'adhésion de M. le colo
nel Laussedat, directeur du Conser-

avec M. Bizio père, ce courageux phy
sicien dépassa la hauteur à laquelle Gay 
Lussac s'était élevé et donna l'exemple 
de toutes les expéditions subséquentes. 

vatoire des arts et métiers, et ancien 
directeur de l'école aérostatique de 
Meudon, de Naquet, député d'Avi
gnon, de M. de Bouleiller, président 
du Conseil municipal de Paris et de 
M. Thorel, ex-présidpnt du Conseil 
municipal. 

Au dessert, M. Perron, président 
de l'Académie d'aérostation, après 
avoir porté le toast au président de 
la République, a développé un toast 
à la mémoire des Montgolfler, et à 
la famille des illustres inventeurs de 
la navigation aérienne. 

Il a été répondu à ce toast par M. 
Alphonse de Montgolfler, lieutenant-
colonel de l 'armée territoriale, offi
cier de la Légion d'honneur. 

L'orateur est entré dans des dé
tails historiques sur l 'expérience de 
novembre 1872. 

M. Triboulet, trésorier de l'Aca
démie d'aérostation, a alors donné 
lecture d'un toast porté par M. Amé-
dée de Montgolfler, ingénieur, à la 
mémoire des victimes de la science 
et du progrès, aux hommes coura
geux qui, confiants dans l'avenir, 
ont tiré l'aérostation de l'oubli et 
nous montrent chaque jour le parti 
que l'on peut tirer de cette belle in
vention : 

Messieurs, 
La découverte des frères Mont

golfler fut un trait de génie ; elle a 
rendu leur nom justement immor
tel. Dès qu'elle fut annoncée, elle 
enflamma les cœurs, et les poètes du 
temps la chantèrent dans leurs vers. 

Dans l'Almanach des Muses, en 
1783, Gudin de la Brenellerie s'é
criait : 
Non ce n 'es t p o i n t Jcar o s a n t q u i t t e r la t e r r e , 
Ce n 'es t p o i n t d ' A r c h i m è d e un e n f a n t t é m é r a i r e , 
D o n t i ' a u d a c e e f f rayante e t l ' i n u t i l e effort 
F r a n c h i t u n c o u r t e s p a c e à l ' a i d e d'un r e s s o r t . 
C'est la n a t u r e m i m e â l ' é t u d e a s s e r v i e , 
E t qui p r ê t e a u j o u r d ' h u i d**s a i l e s a u g é n i e 1.. . 

C'était bien caractériser la nou
veauté d'une découverte imprévue, 
due à des conceptions auxquelles 
l'illustre Lavoisier a rendu hom
mage. 

La science n'a pas tardé à trou
ver, dans les ballons, un moyen d'in
vestigation puissant, susceptible de 
résoudre des questions jusqu'alors 
inabordables. Les arts militaires et 

les réjouissances publiques en ont 
déjà tiré un heureux parli. Le com
merce en profitera certainement un 
jour, et les peuples y trouveront un 
moyen de communication qui ou
vrira à la civilisation une ère absolu
ment nouvelle. 

En attendant, la science s'est ser
vie des ballons pour sonder les hau
tes régions atmosphériques, et ses 
recherches préparent la navigation 
aérienne, en étudiant, avec les aé-
rostals, les lois des mouvements des 
airs. Si les Ilots sont changeants, si 
les tempêtes sont terribles sur les 
mers, les masses aériennes sont bien 
autrement mobiles et agitées par des 
ouragans terribles. Même dans le 
calme, la vitesse des ballons dépasse 
parfois celle des locomotives les plus 
rapides qui courent sur les voies fer
rées. C'est à la science qu'il appar
tient de sonder ces mystères. 

Biot et Gay-Lussac ont commencé, 
en 1804. L'ascension de Gay-Lussac 
est restée justement célèbre. On lui 
doit les premières connaissances po
sitives sur la basse température des 
hautes couches aériennes et sur l'i
dentité de composition de l'air à 
toute altitude, du moins dans ses 
proportions moyennes. L'autorité 
de Gay-Lussac était grande; elle l 'é
tait tellement que,pendant près d'un 
demi-siècle, on eut la pensée que 
rien ne restait à découvrir là où il 
avait porté ses observations. 

Cependant, comme il avait ac
compli son voyage pendant un ciel 
clairet une atmosphèrecalme,Àrago 
partagea l'opinion qu'il faudrait 
tenter de nouvelle expéditions au sein 
d'une atmosphère troublée. C'est 
ainsi que le seul survivant des aéro-
naules expérimentateurs du milieu 
du 19° siècle, un doyen parmi vous, 
a pu faire partie de deux expédi
tions scientifiques aéronautiques, il 
y a maintenant trente et quelques 
années. 

Que de problèmes à résoudre 1 
C'est dans les plus hautes altitudes 
que se trouve la région de la forma
tion de la grêle. Quels sont les chan
gements que la température y 
éprouve? S'y trouve-t-il de l 'acide 
carbonique, de l 'ammoniaque, des 
nitrates? Des phénomènes électri
ques, magnétiques, lumineux, dé 
tous genres, s'y produisent. A tra
vers les couches d'air raréfié, dans 
des lieux où tous les germes de vie 
ont disparu, où l 'atmosphère ne peut 
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être modifiée par aucune émanation 
terrestre, l'observation du soleil, des 
planètes, de tous les astres, peut 
donner des idées nouvelles sur leur 
constitution. 

lia été démontré que ces recher
ches ne seront pas stérile?, et cepen
dant, on ne s'est encore élevé jus
qu'ici qu 'aune hauteur d 'une dizaine 
de kilomètres tout au plus — u n 
champ immense de découvertes est 
ouvert aux jeunes expérimenta
teurs. 

Après nous, Glaisher, Flammarion, 
Tissaudier, de Fonvielle, d'autres sa
vants plus jeunes, n'hésitent pas à 
s'embarquer avec des instruments 
de précision pour sonder ces mys
tères. Ils ne se préoccupent pas des 
dangers à courir. La vue des morts 
illustres qui ont succombé à la tâ
che ne fait qu'enflammer leur ardeur. 
Tous, ils apportent ainsi un fleuron 
nouveau à la glorieuse couronne que 
la postérité tresse pour les Mont-
golfler. 

Je souhaite, Messieurs, que les re
cherches scientifiques par le moyen 
des aérostats, reçoivent de plus 
grands encouragements. L'anniver
saire que vous fêtez aujourd'hui, 
vous tous qui êtes enthousiasmés 
pour la conquête des airs, doit être 
le point de départ de nouveaux ef
forts fructueux. 

Au nom de ceux qui ont vécu 
dans l'espoir de la découverte de la 
navigation aérienne, au nom de ceux 
qui ont senti le charme immense 
et indéfinissable du transport au-
dessus des domaines des nuages, je 
porte un toast au succès de nouvel
les tentatives scientifiques accom
plies dans les plus hautes régions 
des airs. 

(A suivre.) 
J O S E P H J A U B U R T . 

de 600 ans avant notre ère et qui 
indiquent une variation de 90" . 

Pour qu'elle eut pu avoir lieu, il 
faut que l'espace soit remplie d'une 
matière cosmique pondérable, raré
fiée au point que 1 kilogramme ac
cuse sept cent milliards de m êtres cu
bes. Or, M. Hirn prétend que cette 
matière, si raréfiée qu'elle soit, serait 
suffisante pour arracher l'atmos
phère terrestre de la planète. 

Nécrologie. — On nous annonce la 
mort du météorologiste Palimérie à 
Naples. 

Né le 2 avril 1807, il devint pro
fesseur de physique à l'Ecole royale 
de marine de Naples. Depuis 1854, 
il dirigeait l 'observatoire du Vésuve 
dont les éruptions ont été ainsi par
faitement étudiées. Son dévouement 
pour la science était tel, qu'il faillit 
périr lors de l'éruption de 1872. On 
lui doit un grand nombre d'instru
ments ingénieux: un pluviomètre, 
un électromètre, un sismomètre des
tiné à l'observation des trépidations 
du sol dans les tremblements de terre. 
C'est unegrande perte pour la science. 

nouvelle colonie française. — 
L'on vient d'occuper — C'est M. Com
munal, commandant du croiseur le 
Désirées — au nom de la France, 
tout l 'archipel des Hébrides. Le sol 
de ces îles voisines de la Nouvelle-
Calédonie, convient parfaitement à 
la culture. L'intérêt nouveau qui 
s'attache à l'avenir de cette colonie 
devient dép lus en plus considérable, 
au moment même où l'on est près de 
discuter le projet de loi sur les réci
divistes. 

^e diamant dans l 'eau; il recouvre 

alors son ancienne teinte. 

L'Isomorphisme. — M. Klein 
vient de démontrer que l 'ancienne 
définition de l 'isomorphisme est er-
ronnée et qu'il faut lui en substituer 
une nouvelle qu'il énonce ainsi : 

Les corps isomorphes ont une 
composition chimique semblable ou 
présentant une composition centé
simal peu différente, tout en ren

fermant un groupe d'éléments com
muns ou de fonctions chimiques 
identiques, qui en forme de beau
coup laplusgrande partie en poids. 

Marches forcées des troupes. — 
Nous trouvons une curieuse sta

tistique sur les marches forcées des 
troupes. Notre auteur cite: 

{• Le corps expéditionnaire d'Af
ghanistan qui parcourut 156 kilo
mètres en 7 jours, soit 22 kilomètres 
par jour. La même colonne, avec 
tous ses bagages, marcha à raison 
de 26 k. 9 par jour, pendant une se
maine. 

2 1 Une brigade anglaise parcourut 
99 k. 2 en 26 heures, chaque homme 
portant 25 kilogrammes. 

3- Pendant la guerre franco-alle
mande, la 18me division saxonne 
parcourut*?i 11 kilomètres en 9 jours 
(45 k. 6 par jour). Cette même divi
sion, sous Orléans, parcourut avec 
armes et bagages, jusqu'à 86 k. par 
jour. 

F . c 

Exploitation ta Cannes à sucre 

EX AUSTRALIE 

Le brillant écrivain, l'économiste 
si connu qui rédige des articles au 
journal la France, M. Simonin, s'est 
fait, depuis longtemps, le défenseur 
de la plus juste des théories. 

Les pays dans lesquels on a dé
couvert des mines d'or ne sont pas 
seulement des sources de fortune 
pour les peuples civilisés parce qu on 
y rencontre le précieux métal; ils 

LA SEMAINE SCIENTIFIQUE 

Théorie de M. Siemens. — Mon
sieur Siemens voit sa théorie s'é
crouler de plus en plus. Après les 
observations de M. Fayet, voici celles 
de M. Hirn. Il est à peu près prouvé 
que la durée de l 'année n 'a pas varié 
depuis un temps immémorial. Cepen
dant l'on possède des observations 

Le Diamant. — On parvient à dé
colorer le diamant en le trempant 
dans une dissolution quelconque 
dont la couleur est complémentaire: 
on peut, par exemple, ramener au 
blanc le plus pur , un diamant jaune, 
à l'aide d'une simple couche de vio
let. C'est une bizarrerie d'optique 
qui pourrait donner lieu à des frau
des dans le commerce. Mais il est 
aisé de déceler celles-ci en trempant 
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deviennent des centres de civilisa
tion en raison même de la quantité 
de gens que l 'appât du gain y ap
pelle. Qu'on se souvienne de l'im
mense mouvement qui se produisit 
en Europe, même en France, lors
qu'on découvrit les riches placers de 
la Californie; qu'on se souvienne de 
l'émigration colossale qui s'est faite 
en Australie et qui, d 'un pays dé-

de l 'Europe et de l 'Amérique, serait 
en somme peu de chose si celte aug
mentation de la fortune publique 
était la seule obtenue par les efforts 
de la multitude d'aventuriers qui 
sont partis attirés par l 'appât du 
gain. 

La chose importante, capitale, et 
sur laquelle on ne saurait trop in
sister, c'est que ces merveilleuses 

Dès le principe, toutes ces matières 
fournies par la vieille Europe, reve
naient si cher aux émigrants que, 
malgré la richesse des placers, ils 
parvenaient difficilement, pour nous 
servir d'une expression populaire, à 
joindre les deux bouts. 

Les plus intelligents de ces aven
turiers ne tardèrent pas à compren
dre qu'il y avait à côté des mines 

sert, a fait en quelques années, une 
des contrées les plus peuplées et les 
plus florissantes du monde. 

Tous nos lecteurs ont pu voir dans 
la dernière exposition universelle 
de Paris de colossales pyramides re
présentant la quantité d'or rapportée 
d'Australie ou de Californie et cha
cun restait rêveur devant ces fortu
nes immenses arrachées au sol par 
les intrépides chercheurs d'or. 

Cette agglomération de métal pré
cieux entré dans la circulation et qui 
a fait que l'or monnayé, autrefois si 
rare, est devenu la monnaie courante 

H U T T E S N É O - C A L É D 0 M E N N 2 S 

agglomérations d'hommes, sur d e 
terrains incultes, déserts, les ont 
transformés. Dès l'instant qu'une po
pulation dense se produit sur un 
point quelconque du globe, elle né
cessite pour la vie matérielle, des ef
forts qui transfigurent la contrée. 
Quand, en Californie, en Australie, 
des centaines de mille Européens 
se sont rués à la recherche de l'or, 
ils se sont immédiatement heurtés 
contre les difficultés de la vie maté
rielle ;. pour la nourri ture de ces 
masses, il fallait du pain, il fallait du 
vin, il fallait de la viande. 

d'or des mines plus fécondes encore 
à exploiter; ils se mirent à cultiver le 
sol, à y semer le blé, le maïs, tous 
les céréales; à y planter la vigne, le 
café, le tabac et la canne à sucre. 

D'autres mirent en coupe réglée 
les vastes prairies qu'ils peuplèrent 
de millions de moutons, de bœufs et 
de chevaux ; des villes immenses, ad
mirables, s'élevèrent comme dans les 
châtaigneraies poussent les cham
pignons; dans les milieux considérés 
jusqu'alors comme inhabitables, en
vironnés de populations hostiles,bar-
bares, féroces, menacés sans cesse 
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par les fauves, les intrépides emi
grants se mirent paisiblement à la
bourer le sol et ne tardèrent pas à 
en faire jaillir les produits qui vien
nent comme un appoint nécessaire 
aider à la vie européenne. 

Nous ne nous occuperons point 
aujourd'hui des divers produits que 
l'agriculture a su tirer 
du sol de l'Australie, 
nous ne nous occu
perons que de la cul
ture de la canne à su
cre qui y a pris un 
développement colos
sal. 

Pour ne parler que 
d'une des provinces 
de l'Australie, la 

Queensland, ou terre 
de la Reine, et pour ne 
citerque desfaits pré
cis, nous emprunte
rons à une brochure 
publiée officiellement 
en 1878, par le direc
teur de l'exposition 
Australienne à l'ex
position universelle de 
Paris, les documents 
suivants ; 

« La production du 
sucre, y est-il dit, est 
devenue maintenant 
une industrie solide
ment établie et pros
père. En 1876, il y 
avait 13,690 acres en 
culture et 70 mou
lins et 12 distilleries 
employées à la ma
nufacture de leurs pro
duits. La culture de la 
canne à sucre s'étend déjà en Queens
land sur 10 degrés de latitude, et sur 
tontes nos rivières du Nord s'étend 
encore un champ sans bornes au suc
cès des entreprises de cette indus-
irie rémunératrice. > 

Prenons comme point de compa
raison les deux districts de Brisbane 
et de Logan, et laissons de côté les 
districts non moins riches de Mary-

borougt, de Mackay, de Herbert Ri
ver, nous trouvons que, dans le dis
trict de Brisbane, il y avait à l'épo
que qui a précédé l'exposition uni
verselle de Paris, 18 moulins à sucre 
en connexion avec les établissements 
de culture ; il y avait aussi un grand 
nombre de petits planteurs dont les 

C H I F F O N I E R C H I N O I S E S A U S T R A L I E 

récoltes étaient achetées par les pos
sesseurs de moulins ou manufactu
rées par eux pour les planteurs à rai
son de tant pour cent du sucre ob
tenu. Il y avait aussi plusieurs distil
leries dans le district qui s'étend à 
72 milles au Nord et 18 milles au 
sud de la ville de Brisbane. 

Le district de Logan s'étend au 
sud jusqu'à la limite de la nouvelle 

Galles du sud et comprend les riviè
res Albert, Pimpama, Goomera et 
Néran sur les bords de toutes les
quelles on cultive le sucre. Le ter
rain utilisé pour la culture de la 
canne à sucre se compose principa
lement des riches dépôts d'alluvions 
sur les bords de ces rivières. A l'é

poque dont nous par
lons, il y avait déjà 
une grande étendue 
de terrain en culture 
et un capital très con
sidérable avait été em
ployé pour la création 
de nouvelles machi
nes perfectionnées, 18 
moulins étaient en ac-
tivité.Depuis cette épo
que la culture n'a pas 
seulement doublée ou 
triplée mais elle est 
devenue dix fois plus 
considérable. 

Nous regrettons de 
ne pouvoir dans un 
article nous étendre 
comme cous le dé
sirerions sur les détails 
de cette culture peu 
connue en Europe et 
sur l'exploitation qui 
résulte decesrécoltes. 
Disons seulement que 
dans les trois grandes 
provinces qui consti
tuent la colonie an

glaise d'Australie, 
Queensland, la nou
velle Galles du sud 
et Victoria, la culture 
de la canne à sucre a 
pris un immense déve

loppement. Pour ne citer que la se
conde de ces contrées, on peut dire 
que la canne est cultivée sur 
presque tous les cours d'eau qui se 
jettent à la mer et souvent même, 
dans l'intérieur des terres. Tous les 
terrain environnants les rivières de 
Clarence, deBellinger, deNambucca, 
de Macleay, de Wilsous, de Hastings 
de Manning, sont presque unique-
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ment consacrés à la culture de la 
canne à sucre. 

Ajoutons pour terminer que la 
culture si intéressante dont nous 
nous occupons a pour principal en
nemi la pluie, bien qu'on choisisse 
de préférence pour la planter les 
endroitshumides et les coteaux peu 
élevés. Les pluies contrarient la 
croissance de la canne et allèrent sa 
qualité eu diminuant son produit. 

Dans un article postérieur nous 
pourrons revenir sur la façon dont 
se propage cette plante précieuse et 
sur les méthodes les plus avantageu
sement employées pour en tirer le 
sucre et le rhum. 

J U L E S G R O S 

— 

Vincennes 15 novembre, 1882. 

- Monsieur la Directeur, 
Je vous serais bien reconnaissant si 

Vous Vouliez avoir la Complaisance de 
publier dans votre es t imable j ou rna l 
un résumé des quelques l ignas suivan
tes : 

Samedi dernier, 11 courant, lesmem 
bres de l'Ecole Aérostatique da Fran
ce avaient organisé un banquet, dans 
les salons de Catelin, à l'occasion du 
centenaire de la première tentative 
aérostatique, faite par les frères Mon-
golfier en 1782. 

A l'issue de ce banquet, trois des 
membres de l'Ecole, M. Brissonnet, 
président, M. F . Franchette, météoro
logis te , M. E. Letort, secré ta i re , sont 
partis pour Gien, où la Société de St-
Martin do cetto ville et les administra
teurs de la célèbre manufactura de 
faïences les avaient sollicités pour 
faire une ascension. 

Le ballon, le Bernard de Palissy, cu
bant 525 mètres, monté parE. Letort, 
partit à 3 heures de la place du Champ 
en faca la manufacture. Tout d'abord 
il fut poussé par un vent S-E, dans la 
direction d'Orléans et quelques ins
tants après il disparut dans un Cumu-
lo-Stratus : il se trouvait à ce moment 
à environ 1-iOOmètres d'altitude. L'aé
rostat s'éleva encore jusqu 'à 2,000mè 
très où un séjour de quelques instants 
au sein des vapeurs acqueuses d'un 
aPo-cumulus opéra la condensation du 
gaz. Il descendit alors à environ 600 
mètres où un vent v - s -w la poussa 
vers le Moulinet, près Lorris, où il at
territ à cinq heures du soir, à une dis
tance de 20 kilomètres de son point de 
départ et après un traînage de 1800 
mètres environ. 

Pendant la durée de son voj'age 
aérien, M. Letort eut le bonheur d'ob
server un haio, surmonté d'un arc cir-
cum zénithal brillamment coloré. Le 
ballon se trouvait à ce moment à 1800 
mètres, le thermomètre marquait 2° 
au-dessous de zéro et l'hygromètre 
indiquait un air complètement saturé 
d'humidité. 

Des observations météorologiques 
ont étéfaites à terre par M Franchette 
pendant F3 gonflemeî.t du ballon et la 
durée du voyage d- M. Letort, pour 
être comparées à celles qui seraient 
faites par ce dernier pendant son as
cension. Des diagrammes résumant ces 
observations seront déposés dans les 
archives de l'Ecole Aérostatique. 

Pensant, monsieur le directeur, qu'il 
pourrait vous être agréable de connaî
tre le résultat de ces observations. M. 
F. Franchette me prie de vous faire 
savoir qu'il aura l'honneur de vous 
adresser les diagrammes da cas ascen
sions lorsqu'ils seront publiés à la fin 
du 2 e semestre do 1882. 

Recevez, monsieur, l'assurance de 
ma haute considération. 

Le Secrétaire, 
E. REWEL. 

A S T R O N O M I E P O P U L A I R E 
PAR M. AUC. GARÀSSUT 

P r o f e s s e u r à l ' A s s o c i a t i o n p o l y t e c h n i q u e 

(Suite) 

TROISIÈME CONFÉRENCE 

CHAPITRE IV 
D E L ' A T M O S P H È R E T E R R E S T R E E T D E 

L ' A I R . — D U C I E L . — P A R A L L A X E S 

La terre est constamment entou
rée d'une Atmosphère d'air, de 
quinze lieues environ d'épaisseur, 
soit la 132° partie de son rayon 
moyen, qu'elle entraîne partout avec 
elle. Cette atmosphère, de moins en 
moins dense à mesure qu'elle s'é
loigne de la surface de la Terre, sur 
laquelle elle pèse d'un poids consi
dérable (10GO kilog. par mètre carré) 
(16,000 kilog. pour le corps humain), 
(Baromètre) prend, en masse, une 
teinte bleue, quand elle n'est pas 
chargée de nuages. C'est à travers 
cette atmosphère que nous voyons 
les astres qui sont dans l 'espace 
illimité. 

Cette asmosphèr e, p endant le j our, 

s'écla're des rayons du soleil, et pen
dant la nuit, elle s'illumine des feux 
des autres astres, la Lune, les Pla
nètes et les Etoiles. Au delà, il n'y 
a plus que le vide, ou un air extrê
mement subtil et léger, appelé 
Ether, qui ne s'éclaire jamais des 
rayons du Soleil et qui est toujours 
dans les ténèbres, dans le silence le 
plus absolu, et soumis à un froid des 
plus considérables (50° ou 60). C'est 
donc à tort qne l'on représente 
l'espace situé entre l'atmosphère 
terrestre et le Soleil comme rempli 
de lumière ; il doit être représenté 
comme complètement plongé daus 
l'obscurité. 

La Voût'e,céleste, la Sphère céleste 
ou le Cet, l'Enlpirée ou le Firma
ment, ne sont donc que des appa
rences et n'existent pas réellement. 
On ne voit guère , à la simple vue, 
en ligue directe, au delà de 30 kil., 
(7 lieues 1/2). 

Les hommes placés sur la Terre 
et plongés dans l 'atmosphère qui les 
entoure, à sa partie la plus basse, la 
plus rapprochée de la Terre, ne 
voient tout autour d'eux, au-dessus 
de l 'horizon, que cette même atmos
phère qui leur apparaît être d'une 
couleur bleue, quand elle n'est pas 
chargée de nuages, ou que la lu
mière colore de diverses nuances. 
Leurs regards s 'étendent danstoutes 
les directions au-dessus de cet hori
zon, comme le rayon d'une sphère 
ou la branche d'un compas d'une 
grandeur toujours constante et in
commensurable; il leur semble qu'ils 
voient une voûte bleue, une demi-
sphère de 180", à laquelle sont atta
chés, comme des clous d'or, tous à 
la même distance, les astres sans 
nombre qui brillent d 'une lumière 
plus ou moins éclatante dans l'espace 
infini, illimité. Cette voûte- fait partie 
d 'une sphère toute entière, de 360°, 
qu 'on appelle le Ciel. Celte sphère 
nous apparaît comme complètement 
régulière, creuse, à la surface inté
rieure de laquelle onp'eut dessiner ses 
Lignes et ses Cercles ordinaires, son 
Axe de rotation, ses Pôles, son Equa-
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teurjSonEcliptique,sesMëridiens,dits 
Cercles de déclinaison, ses Tropi
ques, ses Cercles polaires, ses Colu-
res, sa Bande Zodiacale, ses Cercles 
parallèles à l 'Equateur, dils Cercles 
diurnes, etc. (Voir la sphère Annu
laire). 

Mais, comme a dit Pascal : « Le 
Ciel est une sphère infinie, dont le 
centre est partout, et la circonfé
rence (la surface) nulle part. » Or, 
cette sphère céleste, dont le centre 
est partout où il plaît de le placer, et 
qui a sa circonférence à quelque 
distance qu'on veuille la supposer, 
se divise, comme tout cercle en 360°, 
ainsi qu'un Rapporteur circulaire. 
Le Centre de ce rapporteur,qui,nor-
m alement, doit se placer au centre du 
Soleil, peut se placer au Centre de 
la Terre, n'importe où elle se trouve, 
ou à un point quelconque de sa sur
face, ou même à l'œil de l 'observa
teur, qui ne voit que la moitié de ce 
rapporteur, soit une demi-circon
férence de 180 u ; de sorte que, pour 
ce qui est du Ciel, ce ne sont pas 
des distances réelles que l'on mesure, 
mais des distances angulaires ap
proximatives, car la circonférence est 
tellement éloignée, que la place d u 
centre ne la change nullement. 

Ce n'est donc que parce que la 
sphère céleste est illimitée de gran
deur qu'on a pu dire que cette 
sphère céleste et la sphère ter
restre étaient concentriques ; une 
sphère qui voyage dans une autre 
sphère peut-elle avoir le même cen
tre ? Raisonnablement parlant, le 
centre du monde, de notre monde à 
nous, habitants de la terre, de notre 
système planétaire et solaire, c'est le 
centre du soleil. Or le centre du so
leil et le centre de la terre sont deux 
centres complètement différents, 
c'est ce qui se voit dans une sphère 
Armillaire du système Copernic. Les 
centres des autres planètes sont éga
lement des centres différents du 
centre du monde. 

C'est donc encore au point de vue 
de l'immensité de la voûte céleste 
lue les astronomes semblent ne pas 

vouloir faire passer l'axe du monde 
par le centre du soleil, comme cela 
a lieu dans une sphère armillaire 
du système de Copernic, mais de le 
confuudie avec l'axe de la terre pro
longé jusqu'aux pôles du monde, 
quoiqu'il s'en éloigne considérable
ment, de 35 millions de lieues en 
moyenne, et qu'ils confondent égale
ment l 'Equateur céleste avec l 'Equa
teur lerreste, quoique l 'Equateur 
terreste soit tantôt à 13 millions de 
lieues au-dessus de cet Equateur cé
leste, au nord, tantôt à 14 millions 
de lieues au dessous, au sud, total 
d e l à distance entre ces deux situa
tions (solstices ou apsides) : 27 mil
lions de lieues. Pourquoi alors ne 
confondrait-on pas aussi l'axe du 
monde avec les axes des autres pla
nètes et l 'Equateur céleste avec les 
Equateurs de ces mêmes autres pla
nètes1? 

C'est encore au point de vue de 
l'immensité de la voûte céleste, et de 
l'éloigneinent incommensurable des 
étoiles fixes, que ces mêmes astrono
mes disent que l'axe du monde et 
l'axe de la terre rencontrent dans le 
ciel, à leur extrémités, les mêmes 
points, les mêmes étoiles fixes, les 
mêmes constellations, en un mot les 
mêmes pôles. L'axe terrestre décrit 
autour des Pôles du monde des cir
conférences qui en sont éloignées 
d'environ 30 millions de lieues. 
Pourquoi ne dirait-on pas aussi que 
ces Pôles du monde sont également 
les pôles célestes des autres planètes? 

C'est surtout au point de vue de 
l'immensité de la voûte céleste que 
Ton confond les méridiens terrestres 
avec les méridiens célestes, qu'on 
appelle cercles de déclinaison comme 
si véritablement ces deux sphères 
étaient concentriques. 

Les anciens ne connaissaient pas la 
sphère céleste toute entière; ils n'en 
voyaient jamais qu 'une partie ; ils 
croyaient que la voûte bleue du ciel 
qu'ils apercevaient était assez peu 
éloignée, et qu 'en s'élevant à une 
certaine hauteur, dans l 'atmosphère, 
dans l'air, on pouvait facilement l'at

teindre et la toucher . I lsen faisaient la 
demeure des dieux et des déesses, 
des demi-dieux et des héros et l 'ap
pelaient l'Olympe. 

De là ces mille histoire? fabuleu
ses que l'on raconte, des géants qui 
voulaient escalader le ciel pour dé
trôner Jupiter, et qui entassèrent 
des montagnes les unes sur les au
tres, Pétiou sur Ossa : la Tour de 
Babel, etc., : « La Terre n'est pas un 
« plan qui supporte la voûte des 
« cieux; Phœbus n'éteint plus dans 
« les flots les feux brûlants du so-
« leil ; le soleil se lève sans que 
« l 'Aurore aux doigts de rose, ait 
tr ouvert la barrière à son char em-
« brasé; l 'Olympe, enfin, n'est qu 'une 
« petite montagne de laThessalie que 
« n'habite plus le maître du ton-
« nerre. » 

Quant à leur Enfer (Inférii Tar-
tare) e t à l e u r s Champs-Ëiysèes,1'un 
séjour des méchants et des suppli
ciés ; l 'autre des sages et des heu
reux, après leur mort , ils les pla
çaient dans l ' intérieur de la Terre, 
dans les lieux bas de la Terre (les 
Lymbes). Les Religions actuelles pro
fessent les mêmes erreurs. Voyez les 
discriptions qu'en font les grandes 
Epopées, Homère, dans l'IUiade et 
l 'Odyssée, le Dante, dans sa divine 
comédie, Virgile, dans l 'Enéide , le 
Tasse, dans la Jérusalem délivrée, 
le Gamoëns dans les Lusiades, 
Milton dans le Paradis perdu, Klop-
stock dans la Messiade, et enfin 
Fenélon, dans son Télémaque, etc. 

C'est dans ce ciel supposé, dont 
nous avons parlé, dans cette atmos
phère terrestre de couleur bleue, 
qu'ont lieu tous les phénomènes mé
téorologiques, la foudre cette force 
brutale de la nature, l'éclair qu 
aveugle, le tonnerre dont le fracas 
effraie si fort les faibles mortels, les 
nuages, la pluie, la grêle, la neige 
les vents, les orages, le bruit, la lu
mière, l'Arc-en-ciel, les Aurores Ro-
réales, etc., etc.. Au-delà il n 'y a 
plus rien, que le silence, l 'obscurité 
et le froid. Les hommes ne peuvent 
pas s'élever dans cette atmosphère 
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avec leurs aérostats, au-delà de huit 
kilomètres, deux lieues ! 

Les anciens riaient déjà un peu de 
la foudre et ne croyaient plus guère 
à ses carreaux dans les mains de Ju
piter, parce qu'ils s'étaient aperçus 
qu'elle frappait à tort et à travers, 
aussi bien les bons que les méchants, 
mais en 1750 ap. J. C , Franklin, 
américain, montra qu'elle n'était que 
de l'électricité dont sont chargés les 
nuages, et qui est répandue dans 
tout l'univers. Il inventa le paraton
nerre, qui atténue ses effets désas
treux ; maintenant l'électricité nous 
sert à transmettre nos dépêches, elle 
forme notre éclairage et nous servira 
bientôt de force motrice. Franklin 
avait contribué courageusement à 
établir l ' indépendance de sa pa t r ie ; 
il mérita que l'illustre Turgot ins
crivit sous son portrait ce vers hexa
mètre latin : 

Krispuit c œ l o f u l m e a sceptrum tyrarinis, 
Il arracha du ciel la foudre , et le sceptre 

| aux tyrans . 

(A suivre) 

Monsieur le Rédacteur, 
Les formules et le moyen graphique 

pour la mesure des courbes, que j ' a i eu 
l 'iionneur de vous adresser, peuvent 
suffire tant que les cordes qui sous ten
dent les courbes sont de petite dimen
sion ; mais lorsqu'il s'agit de courbes à 
grands rayons, comme dans les tracés 
do rentes et de chemins de fer, il con
vient d'employer des formules ou des 
moyens d'une plus grande exactitude. 
C'est pourquoi j ' a i cherché des formu
les plus approchées. Je n 'entrerai pas 
dans les détails de leur formation, mais 
je crois à propos d'indiquer au moins la 
marche que j ' a i suivie, afin que l'on 
puisse les admettre sachant qu'elles 
sont raisonnée;-. 

Le minimum de développement d'une 
moitié d'arc quelconque comprise entre 
les côtés de l'angle droit d'un triangle 
rectangle, a lieu lorsque le petit coté est 
nul et le maximum arr ive lorsque les 
cotés sont égaux. Des milliers de for
mules peuvent convenir à ces deux points 
extrêmes, mais il en faut t rouver une, 
la plus simple possible, qui soit exacte 
aussi au point milieu, puis l 'approcher 
suffisamment aux points intermédiaires 
à égale distance des extrémités et du mi
lieu. C'est ce que j ' a i fait par des calculs 
qu'il n'est pas intéressant d'expliquer. 
Et, si j 'ajoute que ces différences, ime 
fois rendues égales, ont des signes con
t ra i res d'un point à un autre , on com
prendra facilement que les erreurs pos
sibles que j ' indique sont les plus grandes 

qui peuvent être données, car pour pas
ser du plus au moins, il faut rencontrer 
zéro. 

ARC DE CERCLES 

C étant la corde et f la flèche, pour 
simplifier mes formules je ferai f = p . 

ï\2c 
Voici une troisième formule qui n'exi

ge pas d'extraction de racine. 
(3) a r o = C (1,00 + 0 , 7 2 9 8 / J 2 — 

(0 ,0089 / j + 0 , 1 5 û l p 3 ) 

Ler err eu rsmaxiniasont0,000116 4-f-C ; 
en moins, longue p=0,25 et 0,75 ; en 
plus, lorsque p=0,50. La plus grande 
différence angulaire au centre est 
de 0° 0' 38" (Trente-huit secondes de 
degré). 

(4) arc — C ( F l + l , : - i a r > j » 2 + 0,04fi/j3 ) 

Cette formule donne à peu près les 
mêmes écarts de la vérité que celle ci-
dessus (3). 

Enfin, 
(5) a r c = C ( V l + J J 2 +(0,16'70JB2 - 0 , 0 1 0 4 ; D » ) 

Erreurs maxima + 0,000008 -+ C La 
plus grande erreur d'amplilude est 
de 0 U 0 ' 3 " (trois secondes de degré) Elle 
arr ive lorsque p=0 ,866 . Cette formule se 
trouve au commencement d'un opus
cule qui, en 1879, a été honoré d'une 
souscription de M. le ministre de la 
guerre pour les bibliothèques des écoles 
du Génie. 

ANGLE AU CENTRE 

L'angle au centre, compté en grades 
ou degrés décimaux a pour formule: 

angle = 2 5 4 , 0 5 ^ 1 + ^ 2 +4251/J3 — 2 , 6 4 ^ 5 

Cette formule est déduite de la for
mule (5) de l 'arc, et par conséquent, une 
fois la conversion faite en degrés sexa-
gésinaux ne donne pas d 'erreur au-delà 
de trois secondes de degré. 

Yoici pour les approximations une for
mule beaucoup plus simple. Les erreurs 
ne dépassent pas deux minutes dix se
conde dagré, une fois la conversion faite, 
angle = (255/j + 3Gpi } — (88,5p3 + 2 ,50p2 ) 

Dans le triangle rectangle ayant pour 
cotés de l'angle droit la flèche et la demi 
corde, l'angle opposé à la flèche est 
égal au quart de l'angle au centre ; or, 
en prenant p égal au quotient obtenu en 
divisant le petit côté par le grand, l 'an
gle opposé au petit côté d'un triangle 
rectangle sera donné en prenant le quar t 
du résultat fourni par les formules qui 
précèdent. 

CIRCONFÉRENCE ELLÏPTIQUR 

Parmi les courbes de différentes espè
ces, l'ellipse est celle qui donne une plus 
grande différence avec son axe. Par tan t , 
c'est la courbe pour laquelle il est le plus 
difficile d'établir des formules appro
chées. Celle assez simple que j ' a i donnée 
précédemment, est assez rapprochée 
pour la généralité des cas. En voici une 
autre qui me paraît plus simple encore 
quoiqu'elle exige une extraction de ra
cine ; mais je dois dire qu'elle s'écarte 
un peu plus de la vérité, mais non pas 
t rop , si j ' en crois la table des circonfé
rences elleptiques qui m'a servi à la con

trôler, A est le grand axe, a le petit ax e 

et p — a 

(2) Cira. e l I . = 2 A + a ( T / / ; + 0 , l i l G ) 
Mais pour approcher, autant qu'il est 

possibla et sans sortir des limites de la 
pratique, j ' a i calculé que l'excès de dé
veloppement de la demi ellipse sur l'arc 
de cercle ayant le grand axe pour corde 
et le demi petit axe pour flèche égale : 

A x 0 , 4 1 2 4 x (p-p2 ) 
Il n'y a donc qu'à faire entrer cette va
leur dans les formules de Lare de cercle 
pour les approprier à la circonférence 
elliptique, et l'on a 

(3; Cire. e l l . = 2 A. 
( l + 0 , 4 0 3 D p + 0 , 3 1 7 ^ -0 ,1501 

Formule qui ne doit donner d'erreur 
qu'au cinquième chifire du produit 

(4[ Cire. el>. = 2A 

(Vl+pi + 0 ,4124/3—0,2454/>2 —0,0i04;t>5 ) 

Il n'y aura pas d'erreur avant le 7 8 

chiffre du résultat. 

P A R A B O L E 

Le développement de l'arc parabolique 
compris entre les côtés de l'angle droit 
d'un triangle rectangle isocèle est égal, 
d'après mes calculs, au produit de l'un 
des côtés par 1,4724 (on pourra vérifier 
ce chiffre et s'il n'est pas tout à fait exact 
modifier les formules en conséquence) 
J'en ai déduit que l'excès de cet arc sur 
l 'hypothénuse qni le soustend est égal 
au carré du petitcôté multiplié par 0,0582 
et divisé ensuite par le grand côté. Ain
si, soient A et a l'axe et, la perpendicu
laire et A le plus grand des deux : 

(2) arc p a r a b . = z F A 2 + « 2 + a ? 0,0582 

H Y F E R B O L E 

L'arc hyperbolique peut être inscrit 
dans un arc de parabole. Il est donc plus 
petit à égalité d'axe et de perpendicu
laire. Il y a un grand nombre de cas où 
la perpendiculaire est égale à l'axe, car 
pour que cette condition soit remplie, si 
l 'axe transverse n'est pas connu, il suffit 
que la distance du sommet au foyer soit 
moindre que l'excès sur l'axe donné par 
le petit rayon recteur allant du foyerau 
sommet de la perpendiculaire égale à 
l 'axe. J'ai pris une moyenne et d'après 
mes calculs votcila formule qui convient, 
A et a étant l'axe et la perpendiculaire 
etc A le plus grand des deux. 

arc h y p . = F A 2 + o,2 + « 2 0,0238 

A 

Ces formles des arcs de paraboles et 
d'hyperboles ne peuvent donner que des 
erreurs insignifiantes, parce que l'excès 
de l 'arc sur la corde a pour maximum 
une valeur beaucoup plus petite que 
dans les autres courbes. 

J 'ai donné les formules de l'aire des 
segments de cerclo et segments d'hyper
boles. Yoici maintenant la formule du 
secteur de cercle, approchée à moins de 
deux millions de la sui face réelle 

S e e t e u r = C / 
з 

(0) 4 2 0 1 X 0 , 1 1 5 3 /3 T + i , 2 C | 

1[2 С ' 
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Et j'achève par une formule mathéma
tique qui n'est pas connue, je pense: 
L'aire du triangle ayant la corde pour 
base et pour sommet le centre du cercle 
est donnée par cette formule : 

3 

Surf, tr iangle = 1|2 G — 1[4 Cf 

~W 
Veuillez agréer,Monsieur le Rédacteur, 

mes salutations les plus distinguées et 
mes sincères remerciements 

P L O U I N 

147, avenue de Clichy 
Paris, 22 octobre 1882. 

B I B L I O G R A P H I E 

AU D E C L I N D E L A V I E 

par Ad. Schœffer, in-18, Grassart, éditeur, 
2, rus de la Paii, 1883. 

M. S c h œ f f e r n ' a p a s é c r i t u n v o l u m e 

de p o é s i e , m a i s d e p h i l o s o p h i e . E t 

p o u r t a n t , q u i v o u d r a i t d i r e q u ' i l , n ' y a 

p a s d a n s les p a g e s q u ' i l p u b l i e d o n o 

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

exprimées ? 
C ' e s t u n p o è m e q u ' i l n o u s d o n n e , 

m a i s u n p o è m e n o n r i m é , e n b a l l e e t 

b o n n e p r o s e . 

O n s a i t q u e l l e e s t a u j o u r d ' h u i l a 

p e n s é e de q u e l q u e s - u n s d e n o s s a 

v a n t s - s u r l ' ê t r e h u m a i n . I l s v e u l e n t 

expliquer l ' h o m m e t o u t e n t i e r p a r 

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

p o s i t i o n p h y s i q u e du c e r v e a u p l u s o u 

m o i n s d é v e l o p p é , p l u s o u m o i n s c h a r g é 

de p h o s p h o r e . 

M. S c h œ f f e r a p p a r t i e n t à l ' é c o l e 

s p i r i t u a l i s t e . L ! â m e e s t p o u r l u i u n e 

r é a l i t é . 

11 s ' a t t a c h e à r é f u t e r l ' o p i n i o n c o n 

t r a i r e à l a s i e n n e ^ e t c e l a d e l a m a 

n i è r e l a p l u s s i m p l e , l a p l u s v i v a n t e , 

e n n o u s d o n n a n t l e s r é f l e x i o n s , l e 

Journal, d ' u n b o n e t h o n n ê t e v i e i l l a r d . 

S o n é r u d i t i o n l u i p e r m e t d e c i t e r 

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

p h i l o s o p h e s d e n o i r e t e m p s , e t d ' i n 

diquer a u l e c t e u r , c o m m e s o u r c e s à 

c o n s u l t e r , l e s o u v r a g e s l e s m i e u x f a i t s , 

en F r a n c e o u à l ' é t r a n g e r . 

Il p l a c e e n t ê t e d e s o n l i v r e u n e f o r t 

b e l l e l e t t r e d e s o n s o n a m i , M . I l i r n , 

m e m b r e é m i n e n t d e ' l ' A c a d é m i e d e s 

s c i e n c e s . 

N o u s n e s a u r i o n s r i e n a j o u t e r . Q u e 

p o u r r a i e n t e x i g e r e n c o r e c e u x q u e l a 

s o l u t i o n d e c e s g r a v e s problèm3s i n 

t é r e s s e ? 

J u l e s ARBOTJX. 

Les lecteurs de la SCIENCE POPU
LAIRE dont l'abonnement expire ces 
jours-ci, sont priés dele renouveler 
dans le plus bref délai, s'ils ne veu
lent pas éprouver d'interruption 
dans la réception de leur 'journal. 

RECETTES UTILES 
I 

EXCRE SOLIDE DE VOYAGE 

Noix de galle . . . 84 parties 
Garance de Hollande. . 6 id. 
Sulfate de fer . . . . 1 1 id. 
Acétate de fer. . . . 4 id. 
Indigo liquide. . . . 2 1[2 id. 
Eaubouiliante. , . . quan. suf. 

On fait d'abord infuser la noix de 
Galle et la garance dans une cer
taine quantité d'eau bouillante ; on 
laisse digérer quelque temps, puis 
on filtre la liqueur refroidie ; on 
dissout ensuite le sulfate, l'acétate et 
l'indigo ; on évapore à siccité le mé
lange et on forme, avec le résidu, 
des gâteaux de grandeur convena
ble. 

Une partie de cette encre sèche 
dissoute dans six parties d'eau chau
de, donne une bonne encre qui peut 
rendre de grands services dans cer
tains cas. 

I I 

AMALGAME 

POUR MACHINES ÉLECTRIQUES 

Faire fondre deux parties de zinc 
et une partie d'étain dans un creu
set ; ajouter ensuite à cet alliage 
cinq parties de mercure préalable
ment chauffé, et porter ce mélange 
au rouge. 

(A suivre) 
A. B. 

C O R R E S P O N D A N C E 

René Dupire à Roubaix. — L e l i 
v r e d e M . P e r r o n d ' A r c s e p u b l i e , e n 

e f f e t , c h e z H a c h e t t e , 7 9 b o u l e v a r d S t -

G e r m a i n . A d r e s s e z - v o u s d i r e c t e m e n t 

à c e t t e m a i s o n , e t v o u s a u r e z t o u s l e s 

r e n s e i g n e m e n t s q u i p e u v e n t v o u s ê t r e 

u t i l e s . 

Ag. Vezian, à Beaushaslel.— L e s 
m e i l l e u r s o u v r a g e s d e t é l é g r a p h i e s o n t : 

1° LE MANUEL OE TELEGRAPHIE PRA
T I Q U E . {Culley R-8) ( 7 e E d i t i o n ) a u g 

m e n t é d e n o t e s s u r l e s a p p a r e i l s B r e -

g u e t , H u g h e s , M e y e r e t B a u d o t , s u r 

l a s y s t è m e d e s q u a d r u p l e x , s u r l e a 

t r a n s m i s s i o n s p n e u m a t i q u e s e t t é l é 

p h o n i q u e s . — U n b e a u v o l u m e g r a n d 

i n - 8 a v e c 2 0 0 figures e t 7 p l a n c h e s 

( G a u t h i e r - V i l l a r s 1 8 8 2 ) . 

2 ° TRAITÉ THÉORIQUE ÉT PRATIQUE 

DK TELEGRAPHIE ÉLECTRIQUE à l ' u s a g e 

d e s i n g é n i e u r s , i n v e n t e u r s e t e m p l o y é s 

t é l é g r a p h i s t e s o u c o n s t r u c t e u r s p a r 

T h . D u M o u c e l . U n b e a u v o l u m e d e 

6 4 2 p a g e s a v e c 1 5 6 f i g u r e s d a n s l e 

t e x t e e t 3 p l a n c h e s s u r c u i v r e . ( G a u 

t h i e r - V i l l a r s E d i t e u r s , q u a i d e s G d s -

A u g u s t i n s 5 5 ) . 

N o u s p e n s o n s q u a l'Histoire de Dix 
Ans d o L o u i e B l a n c r e n f e r m a e n v i r o n 

1 2 0 0 p a g e s . — ( A d r e s s e z - v o u s d i r e c 

t e m e n t à M . J e a n m a i r e é d i t e u r . 

E. Xavier à Moulainville. •— N o u s 

n e v o u s d e m a n d o n s q u ' u n p e u d e t e m p s 

p o u r v o u s s a t i s f a i r e , v o u s c o m m u n i 

q u e r n o i r e o p i n i o n p e r s o n n e l l e e t p u 

b l i e r v o s t r a v a u x s c i e n t i f i q u e s . 

F. B. h Tulle. — Q u i n e c o n n a î t 

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

l e s r e n f e r m é s d a n s u n e m ê m e c a g e . — 

C r o y e z - v o u s , t r a n c h e m e n t , q u ' i l s o i t 

p o s s i b l e d ' o f f r i r c e p r o b l è m e à n o s 

l e c t e u r s c o m m e u n e n o u v e a u t é m a t h ô -

m a t h i q u e ? E n v o y e z - n o u s a u t r e c h o s e . 

F. Cavaillè, 54 rue de la Pépiniè
re à Bordeaux. — C e t r a i t é d e c o m p 

t a b i l i t é a p a r u j a d i s p a r f r a g m e n t s 

d a n s l e j o u r n a l La Science Populaire 
e t l e s e u l m o y e n d e l e p o s s é d e r s e r a i t 

d e r a s s e m b l e r t o u s l e s n u m é r o s d e n o 

t r e j o u r n a l q u i c o n t i e n n e n t d e s a r t i 

c l e s d e M . T a r p e t . 

Mlle Marie-I^ouise, à Rouen. — 
N o u s p o u v o n s v o u s a f f i r m e r q u e n o r 

m a l e m e n t l e c o k e n e d o i t p a s d o n n e r 

p l u s d e 5 à 8 p o u r 1 0 0 d e c e n d r e s ; s a 

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

c e l l e d e l a h o u i l l e e s t c o m m e 1 3 à 1 4 . 

P. V. Chimiste, à Paris. — L e 
m e i l l e u r m a s t i c d e p l o m b e s t c e l u i q u e 

l ' o n o b t i e n t e n m a l a x a n t u n e p a r t i e 

d ' h u i l e ée h a a v e c u n e p a r t i e d e c é -

r u s e e t u n e p a r t i e d e m i n i u m . 

//. V. à CharleviUe. — L ' a b o n d a n c e 

d e s m a t i è r e s n o u s o b l i g e à r e m e t t r e à 

la s e m a i n e p r o c h a i n e l a p u b l i c a t i o n d e 

n o t r e a r t i c l e : La Vraie Science Po
pulaire. 

E. B. à Angoulème. — N o u s s o m 

m e s a b s o l u m e n t d e v o t r e a v i s ; d a n s 

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

p r e s q u e i n d i s p e n s a b l e s . 

M. Bruyniant, 14, à St-Etienne. 
— N o u s n e p o u v o n s r é p o n d r e d ' u n e 

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

v o u s f e r i e z b i e n d ' é c r i r e à la m a i s o n 

D o l a g r a v e , r u e d e s é c o l e s , o u à l a 

m a i s o n H a c h e t t e , 7 9 , B o u l e v a r d S a i n t -

G e r m a i n . 

A . B R U N E T . 

P r i m e à n o s L e c t e u r s 
A t o u s c e u x d e n o s a b o n n é s q u i 

n o u s e n f e r o n s la d e m a n d e , n o u s e n 

v e r r o n s gratuitement u n b o n d e m a r 

c h a n d i s e s e n t r a n t p o u r m o i t i é s u r l e s 

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

s y s t è m e à p r e n d r e d a n s l e s m a g a s i n s 

d e l a m a i s o n A . R i c b o u r g , 2 0 , 

boulevard Sébastopol, à Paris, s u i 

v a n t s e s p r i x c o u r a n t s . 

E n v o y e r u n t i m b r e d e 1 5 c . p o u r l a 

r é p o n s e . 
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FUSILS 
Kffat 4a. С я в к п о и a n e l a i » n t « a liim t SO" 

*rHâtUÉ» tax » l a w » jctz цк"» JUuutrw. 
Л. G U I N A R D & С 

(Дм f*e* 4« ki ru* cU ТЖсШШ) 

S P E C T A C L E S D E LA S E M A I N E 

8 0[0 THÉAT-FRANÇAIS.—Le Roi s'amuse 
8 o 'O ODÉON. — La Maîtresse légitime. 

PORTE-ST-MARTIN. —Relâche. 
CHATELET. — Madame Thérèse. 
GAITÉ. — Le Courrier de Lyon. 
GYMNASE. — Roman Parisien. 
PALAIS-ROYAL. — Le t ruc d'Arthur 
AMBIGU. —Les Mères ennemies. 

8 OjO VAUDEVILLE. — Tête de Linote. 
8 3(4 NATIONS. — Les Deux Serruriers . 
8 1]2 RENAISSANCE.—LaBonne Aventure 
7 1x2 FOLIES-DRAMATIQUES. — Fanfan la 

Tulipe. 
8 0[0 BOUFFES. — Gillette de Narbonne. 
8 0[0 NOUVEAUTÉS. — Le Cœur et la 

Main. | 0̂0 "VARIÉTÉS. — LajFemme à Papa. 
OjO ATHÉNÉE. — La Belle Polonaise. 
OjO MENUS-PLAISIRS. — Si jamais j e 

te pince. . . 
8 0[0 FOLIES BERGÈRE. — Tous les soirs. 
8 0]0CLUNY. — Noce de Mlle Loriquet . 

Première fraîcheur. 
MUSÉE GRÊVIN. — De 11 h. I j 2du matin 

à 11 h l j2du s- Le colonel Froidevaux 
8 1|2 CIRQUE D'ÉTÉ.— Exercices équestres 
8 1\2 HIPPOTIROME, — Tous lei soir.s 

ieudis, dimanches ; fêtes à 3 h. 

7 0x0 
8 1x2 
8 0x0 
8 lj4 
8 l \ i 

8 0x0 

8 
7 
8 

.̂LST4R5ILLK F0UR_QUFT 
excel lene iÜalÜ *t saus Rercore di ÎUiàlU 

i î-i i ' i iLUz-5 baui;.s i A û s i t o n s , S x e m a s , / î i ' u ^ . c c 3fr .0 : Lie., 15 r.. le б Нас. Pharmacie FOLIîCJUiiT, 
es, r o o dee Lombards, A LA HAI'.HK лш. Expédie 
E S S S H C E S O D U E i B , 3 Гг. 5 0 le Пас., 1 8 fr. le» 6 F lJC 

20 RÉCOMPENSES ini 5 lÉSilLUS В Cl 

ALCOOL DE MENTHE Ш 
Bien supérieur à tous les Produite tmikires, SouTtrtin Matra Ui InàigtiUomj, Mau d'iitoaac, i» вевпг, da мНж, é* tit«; Execlltnt «им! f w U tailatU tHUmtoMU. TK • RI в UI i LV О •, пятя mtafmMMvMa. • •ГТЧИГ à », prlMtpaJaa 

к mtfwt ш ншяямп 

P h o s p h a t é Recommandé aux Femmes enceintes et aux. Nour

rices, dont il soutient les forces; facilite le Sevrage, la "Dentition et le 'Développement des Enfants. 
PARIS, 22 &; 19, rue Drouot, et LES ph'"\ 

P a r f u m e r i e d e l a J e u n e M è r e . l 

67, RTJE DE PROVENCE, PARIS. 
Approuvée, par 11ns plus célèbres médecins hygiénistes, seule recommandée 

par le Dr BJIOCIIARD,^ lauréat de l'Institut. Savon de l'enfance, pu ur les enfants et lespersoimes dont la peau est délicate 1 50| Crème adoucissante, fuit disparaître rougeurs et rugosités de la peau. ... 3 fr.| Poudre absorbante au tannin ce liège et mugnésie sup. à toutes poudres riz 3 fr. 
Ttnvoi ÎTSuTt^O Mr colis ficfal à fiar/ir de Dix FranCS.I 

DEMEKTI 

ALCOOL DE MENTHE EAU DE MÉLISSE 
DES BÉNÉDICTINS 

Elix ir exqui» , d igeatu »ouverain 

Le mei l l eur do» dentifrice» 

Indispensable pour la to i l e t t e 

PRODUIT SOUVERAIN CONTRE 

Apoplex ie , paralys e, vapeur* 

l .b louissement» , migra ines , mal de mer, e tc . , e t c . 

distillerie de la ISénédictine de l'Abbaye tie Féeani 

• S . 
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D É P I L A T O I R E S D U S S E R 

p o u r i e v i s a g e e t p o u r l a . c o r p s . P l u s 

c i n q u a n t e a n s d ' u n s u c c è s u n i v e r s e l 

5G.it l a g a r a n t i e d e l e u r e f f i c a c i t é e t 

de l e u r p a r f a i t e i n n o c u i t é . — M a n d a i 

10 f r . , 1 , r u e J . - J . R o u s s e a u . 

D I L I V O R E ! Nouvellement décou
v e r t e et propagée par l a PARFUME
RIE DUSSER; cette préparation enlève 
t o u t p o i l follet sur les bras avec une net
teté s u r p r e n a n t e , elle rend la peau velue 
M a n c h e et lisse comme le marbre. 10 fr. 
m a n d a t . ( 1 , rue J.-J. Rousseau). 

G r a n d B a l d e b i e n f a i s a n c e 

a n p r o f i t d e s C a i s s e s d e s e c o u r s d e s 

A s s o c i a t i o n s a m i c a l e s d e s a n c i e n s é l è 

v e s d e s é c o l e s s u p é r i e u r e s m u n i c i p a l e s 

T u r g o t , C o l b e r t , L a v o i s i e r , J . - B . S a y , 

\t Samedi, 2 décembre 4882, à o n z e 

h e u r e s d u s o i r , e n l ' H ô t e l C o n t i n e n t a l . 

PR'X DU BILLET 1 0 FRANCS 
L e s s o u s c r i p t i o n s s o n t r e ç u e s a u x 

é c o l e s : 

T u r c o t , 6 9 , r u e d e T u r b i g o ; 

C o l b e r t , 2 7 , r u e C h â t e a u - L a n d o n ; 

L a v o i s i e r , 1 7 , r< D e n f e r t - l i o c h e r e a u ; 

J . - B . S a y - , l ï ' b i S j ' r u e d ' A u t e u i l 

e t à l ' H ô t e l C o n t i n e n t a l . 

L E D O C T E U R C H O F F Ë 

Offre g r a t u i t e m e n t à tbu» no» lecteurs la 8m* 
édition de ion. T r a i t a d e M é d e c i n e p r a t i 
que, dam lequel il expote la méthode consa
crée par 10 annéei de luccè i dans le» hôpitaux 
pour la guériion de» m a l a d i e s c h r o n i q u e s 
de tous l e s o r g a n e s , et des h e r n i e s , h.é-
m o r h o ï d e s , g o u t t e , p h t h i s i e , a s t h m e , c a n 
cer, obés i té , m a l a d i e s d e v e s s i e et de 
matrice, etc. Adreiier le* demande», quai St 
Michel, 87, Pari». 

LE BAROMÈTRE A P P L I Q U É A L A 

P R É V I S I O N DU T E M P S 

DA.NS LA. F R A N C E C E N T R A L E 

par 

J . - R . P L U M A N D O N 

l l é t é o r o l o g i s t e à l ' o b s e r v a t o i r e d u P u y - d e - D ô m e 

L i q u e u r n o m a l e c c u c e u t r é e d e G o u d r o n d e N o r w é y e 

P o u r p r é p a r e r I n s t a n t a n é m e r l EAU, V I N S , aIÈRE & T I S A N E S d e G o t i d r c i 
Un Flacon suffit pour se convaincre tro sa supériorité contre 

A H e c t i o n s c h r o n i q u e s d a l a POITRINE, d e s BRONCHES e t d e l a V E S S I E 

É C O U L E M E N T S r e b e l l e s , M a l a d i e s ÉPIDÉBQDES. 

2 f r » — P A R I S , r u e d e R e n n e s , -l 0 5 , e t I o b P h a r m a c i e s . 

Cet ouvrage, qui apprend à prévoir 
l e temps d'une manière suffisamment 
certaine par la seule observation du 
Baromètre et des Nuages, a été bo
llore, par le Conseil Général du Puy-
ie-Dôme, d'une souscription pour les 
Bibliothèques scolaires. 

Jolie brochure in-18, avec seize 
planches hors texte, en vente chez 
'auteur à Glermont-Ferrand.— Envoi 
franco, contre un mandat-poste de 
t f r . 6 5 . " 

M . A . G A -
R A S S U T , 

p r o f e s s e u r , 

d o n t n o u s p u 

b l i o n s l e s 

CONFÉRENCES A S 

TRONOMIQUES, 

a i n v e n t é d e s 

a p p a r e i l s 
q u i m a r c h e n t , , 

l e s . u n s à l a 
m a i n , l e s a u 
t r e s à m é c a 
n i q u e a u t o 
m a t i q u e , e t 

d e s c a r t e s 
s p é c i a l e s d e 

C O S M O 
G R A P H I E 

q u i r e n d e n 

e x t r ê m e m e n t 

s i m p l e e t f a c i l e c e t t e s c i e n c e q u i e s t s i u t i l e e t s 

i n t é r e s s a n t e . C e s a p p a r e i l s e t c e s c a r t e s q u i o n t 

f i g u r é a v e c h o n n e u r à l ' E x p o s i t i o n U n i v e r s e l l e d e 

1 8 7 8 , o n t é t é e n c o u r a g é s e t r é c o m p e n s é s p a r l e 

M I N I S T R E D E L ' I N S T R U C T I O N P U 
B L I Q U E e t a d o p t é s p a r l e C o n s e i l m u n i c i p a l d e 

l a v i l l e d e P a r i s . N o u s l e s r e c o m m a n d o n s à t o u s 

l e s I n s t i t u t e u r s e t à t o u s l e s P è r e s d e f a m i l l e . L e s 

a p p a r e i l s , 5 0 fr . ; l e s c â r t o s , 3 fr . , r u e M o n t m a r t r e , 

6 2 , à P a r i B , e t a u b u r e a u d u j o u r n a l , c h e z M. J e a n -
m a i r e , l i b r a i r e - c o m m i s s i o n n a i r e , r u e d e » B o n s 

Enfant», 32 

PRÊGIE'JS PDL'P LFS IM.ADES ET MÉNAGE 

- I P u d a i l l e s d ' e * g r a n d s Diplômes d'Honneur. 
Tp v T / ~ i -p> Ie fac-simi le. de 
J - J - A — L V i i — ¡ X X la signature 

E N E N C R E B L E U E 

M VE!» CHEZ LES P'CIKKS P' PHiHBlCIEXS 

cu-r 

Plus de Rides! 
i P l u s de Tachesd«Rousseurl\% 

Plus d^JMasquel 
S U C C È S S A ^ N S J P R È C É D E N T 

L e L A I T d e 1« R O S É E , p r é s e r v a t i f s o u v e r a i n c o n t r e 
l e i r i d e s , s a n s a u c u n danger, d o n n e aux ô l é g a n t e a 
l a b e a u t é d e M a r i o n D e l o r m e l —• C e t t e m e r -

i| v e i l l e u s e composit ion f a i t d i s p a r a î t r e 
' lei T A C H E S Û E R O U S S E U R . 

L e L A I T é e l a R O S E S «e 
, r e c o m m a n d a i p é c i a l e m e n t 
\ a u x M è r e s d e f a m i i ' 
] dans l ' a f f e c t i o n d u 

- ftU>* -**EH VENTS 
Ul, Eue Cherohi-liii ' 

C h e z M . G U E S Q U I N I 

a a c i k n - C m i m i s t k ' 

L S F L A C O N : V I N G T F R A N C S 

• s p é t U t l a e franco e o n t r e m a n d a t - p o l i » < w « t t f - t t i e * . j 

Détail : Chez Q U Y O N , Parfum*ur 
6 , R u e d u Q u a t r e « S e p t e m b r e , Par iB 

P i l u l e s d u D r M o u s s e t t e 

L e s P i l u l e s M o u s s e t t e , à l ' a c o n i t i n e e t a u q u ï n i u m , c a l m e n t o u g u é r i s s e n t la 
Migraine, l a Sciatique e t l e s Névralgies l e s p l u s r e b e l l e s 

o L ' a c t i o n s é d a t i v e q u e c e s P i l u l e s e x e r c e n t s u r l ' a p p a r e i l c i r c u l a t o i r e s a n g u i n , p a r 

« l ' i n t e r m é d i a i r e d e s n e r f s v a s o - m o t e u r s , i n d i q u e l e u r e m p l o i d a n s l e s Névralgies 
« du trijumeau, l e s Névralgies congestives, l e s affections Rhumatismales doulou~ 
« reuses e t inflammatoires. » 

K L ' a c o n i t i n e p r o d u i t d e s e f f e t s m e r v e i l l e u x d a n s l e t r a i t e m e n t d e s Névralgies faciales, 
à l a c o n d i t i o n q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s s y m p t o m a t i q u e s d ' u n e t u m e u r i n t r a c r â n i e n n e , a l o r s 

m ê m e q u ' e l l e s a u r a i e n t r é s i s t é à d ' a u t r e s m é d i c a m e n t s . » ( S o c i é t é de B i o l o g - e , i t o u du 2 8 février 1868). 
D o s e : P r e n d r e d e 3 « à 6 p i l u l e s d a n s l e s 2 4 h e u r e s , 

E x i g e r l e s V é r i t a b l e s P i l u l e s M o u s s e t t e d e c h e z C L I N e t G " , P a r i s , 

S I R O P & P Â T E d e B E R T H É 
Pharmacien, Lauréat des Hôpitaux de Paris. 

<t L a Codéine pure d i t l e p r o f e s s e u r G u b l e r Lomm.enla.ires thérapeutiques di 
it Codex, p. 5 8 7 ; d o i t ê t r e p r e s c r i t e a u x p e r s o n n e s q u i s u p p o r t e n t m a l l ' o p i u m , a u x 

» e n f a n t s , a u x f e m m e s , a u x v i e i l l a r d s e t a u x s u j e t s m e n a c é s d u c o n g e s t i o n s c é r é b r a l e s . » 

L e S i r o p e t l a P â t e B e r t h é à l a Codéme l> ire p o s s è d e n t u n e e f f i c a c i t é i n c o n 

t e s t a b l e d a n s l e s c a s d e R h u m e s , B r o n c h i r e s . C a t a r r h e . A s t h m e , M a u x d e G o r g e , 

I n s o m n i e s , T o u x n e r v e u s e e t f a t i g a n t e d e s M a l a d i e s d e P o i t r i n e e t p o u r c a l m e r l e s 

I r r i t a t i o n s d e t o u t e n a t u r e . 

L e s p e r s o n n e s q u i f o n t u s a g e d e S i r o p o u d e P â t e B e r t h é o n t u n s o m m e i l c a l m e , 

e t r é p a r a t e u r j a m a i s s u i v i n i d e l o u r d e u r d e t ê i e , n i d e p e r t e d ' a p p é t i t n i d e c o n s t i p a t i o n . 

P r o s c r i r e e t b i e n s p é c i f i e r S i r o p o u P â t e B e r t h é e comme garantie e x i g e r l a 

S i g n a t u r e B e r t h é e t l e T i m b r e b l e u d e l ' E t a t f r a n ç a i s . 

Paris, C H E Z C L I N & C i e , 1 4 , R U E R A C I N E , T R È S L A F A C U L T É D E M É D E C I N E , Paris 
Et par l'entremise des Pharmacies de France et de l'Etranger. 
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SPÉCIALITÉ DE MACHINES A VAPEUR — FIXES ET LOCOMOBILES 
; MACHINE HORIZONTALE 

| Locomobile ou sur patina 
Chaudière à flamme directe 

de 8 à 5 0 chevaux 

MACHINE VERTICALE DE I A SO CHEVAUX 

Toutes 

cei 

Machines lout prêtes 

livrer 

E n v o i 

franco 

de« 

Prospectus 

détaillés 

MACHINE HORIZONTALE fc 

Locomobile ou sur patins * B ' 
Chaudière à retour de flamme 

de 6 à 5 0 chevaux § 

M a . s o n J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J B O U L E T e t G , S u c c e s s e u r s , I n g é n i e u r s - M é c a n i c i e n s 

1 4 4 , f a u b o u r g P o i s s o n n i è r e , P A R I S 

< m | i i ' < m « i ' — i - m é s i » ) M t u « u n s i » mrpmnUmmajm, 
d e 1 4 4 , 0 0 0 E x e m p l a i r e s , E o r l t u r e , P i a n s i , D e s s i n a , l l u s d q u a , ( k . 

t r a c e s t u r p a p i e r c o m m e à l ' o r d i n a i r e . — P r i x selos format.— g g r a n d e u r s . 

I M P R I M E R I E . C A R A C T E R E S n o * . 
C o n t e n u e d a n s u n e J o l i e b o i t e à c a i e e e . — 6 8 0 l e t t r e s , c h i f f r e s ; a c c e s s o i r e ! e t i n s t r a c t t e a V h 

B x p é v i e B O e u p u b l i q u e s c b m l e e e n l I n v e n t e n t 

P A U L A B A T , 126. RUE D'ABOUKIR ( P n n n - M ) PARIS 
Imnit iu fr*tp**t%i §t Spieuunt vmtri JM e. pow VtfrmtkiUtmmX. 

J t g y é a l l U M S M i t i s N a s k * a * * f M B * B t — » < s t - i i » » t » | e l » t * I » * • • № • * « ) , 

INSENSIBILISATES DUCHESSE 
Extraction de» dents l a n i douleur, con

servation et guérison dei dente par l'auri-
fication à L O B B O B A S E C . 

Pose de dents et dentiers s a n s P L A Q U B S 

breveté»), laissant le palais libre, n'alté
rant ni la sens dn goût, ni la prononciation, 
45, rue de Lafayette. 

A U C O M P T A N T 

B O U R S E O U 3 1 ( H O V K I I B K E 

FONDS P U B L I C S 

0 [ 0 

3 0 ) 0 amortissable. 

4 0 [ 0 

* 1 1 » OlO 

5 O]0 

B a n q u e d 6 F r a n c e 

— d e P a r i s 
C o m p t o i r d ' E s c o m p t e 
Crédit Poncier 

— L y o n n a i s • 
— M o b i l i e r 

C r é d i t i n d u s t r . e t c o m m e r c . 
C i e A l g é r i e n n e 
C r é d i t A l g é r i e n 
C r é d i t d e F r a n c e 
C r é d i t d e P a r u 
C l e f r a n c o - a l g é r i e n n e 
D é p o t s e t c o m p i , courants. . . 
S o c i é t é G é n é r a l e 
B a n q u e d ' E s c o m p t e 
Banque Franco-Egyptieune.. 
B a n q u e n a t i o n a l e 
B a n q u e p a r i s i e n n e 
Banque maritime 
E s t a l g é r i e n -
K s t . . . . . . » 

L y o n 
« i d i 
N o r d 
Orléans 
O u e s t 
O m n i b u s 
G a i ( C i e P a r i s i e n n e ) 
Transatlantique. 
M e s s a g e r i e s M a r i t i m e s 
Voitures a Paris 
P a n a m a 
S u e i ( a c t i o n s ) 

— D é l é g a t i o n s . 
— S o c i é t é c m l e 

Téégrapbe 
4 0 / 0 a u t r i c h i e n 

E g v p t e u n i û é 
I t a l i e n 5 OiO 
H o n g r o i s 

T u r c 5 o i O 

B a n q u e o t t o m a n e 

8 0 

8 0 6 5 

1 1 0 9 u 

I I S 9 0 

5 I 6 O 
[ 1 3 0 7 5 
( 0 0 2 5 0 

1 3 6 0 

6 1 0 
4 7 5 

•730 

M a 

' e s 
9 0 0 

3 4 0 5 0 

3 5 0 

7 1 1 ¿ 5 
6 0 a 

5 8 7 5 0 

6 4 5 
3 7 5 

5 0 0 
4 9 5 
5 7 5 

1 7 6 0 
1 5 8 5 

1 1 7 5 
1 9 Î 0 , . 
1 3 4 0 

¿6 ! 5 0 

1 5 0 0 
1 5 4 0 . . 

4 E 0 
7 3 3 'li 
7 5 0 

5 8 5 5 0 

s s i o 

1 Î 7 0 
2 0 9 9 

! 4 5 , , 
8 3 

3 1 1 
8 8 5 5 
7 3 5 0 

. 1 8 t o 

5 7 6 

L o m b a r d s 
B a n q u e I . B . . P . P a > e - A u t r i c n 
M o b i l i e r e s a g n o l J o u i s s a n c e 

C h e m i n s a u t r i c . i e n s 

Saragosse 
N o r d d ' E s P a g n e 

A n d a l o u s . 
F o n c i e r a u t r i c h i e n 

S E I N E ET VILLE 
D B P Â B . T B H E R T D B L À B B I N 1 

/ 1 8 5 5 - 6 0 S 0 [ 0 

6 5 4 0 ] 0 

6 9 3 0 ) 0 

1 1 3 0 [ 0 

7 5 4 0 | 0 . . 
7 6 4 0 [ 0 . . 

B o n s d e l i q u i d a t i o n . . 
V i l l e d e M a r s e i l l e 

M 

V M . t U R S F R / I N Ç M S E S 
O B L I G A T I O N S 

p o n c i è r e l 5 0 0 4 0 [O 
_ 1 0 0 4 0 t 0 . . . . 
— 5 0 0 3 0 ] 0 

7 9 3 0 ] 0 3 6 0 p 
7 9 3 0 l 0 t p 

C o m m u n a l e s 5 0 0 4 0 ] 0 . , 
— 7 9 3 0 ) 0 3 5 0 p.. 
— 7 9 3 0 [ 0 t . p . . . . 

A l a i » a u H h ô n e 
B ô n e - C u e i l m a 

K s t a l g é r i e n 

E s t 3 d l O 
L y o n f u s i o n 3 0 \ 0 

— 6 6 3 0 l 0 . . . 

V i c t o r E m m a n u e l 
M i d i 3 0 | 0 
N o r d 3 0 | 0 
O r l é a n s 3 0 ) 0 

O u e s t 3 0 [ 0 
T r a m w a y s N o r d 

- S u d 
O m n i b u s 5 OjO 
V o i t u r e s 5 0 | Q 

Cie Transatlantique . , 
L i t s M i l i t a i r e s -
V o i l u r e s 5 0 | 0 

Messageries , 
Omnibus 

i t ' i v c a L i l l e 

L i b r a i r i e C a t h o l i q u e . 

5 5 6 . . 
5 0 0 . . 
7 0 0 . . 
7 4 0 . . 
6 0 2 . . 
7 9 5 . . 
5 7 5 4 0 
1 2 9 2 5 

5 0 0 
5 1 5 
3 9 7 
3 8 8 
. 7 5 . . 

5 0 6 . . 
5 9 6 . . 
5 S 9 . . 
3 6 3 5 0 

7 5 

7 5 

5 U 5 0 

1 1 0 . . 

1 4 5 . . 
4 3 9 . . 
4 4 S . . 
5 0 7 . . 
4 3 S . . 
4 4 5 . 
2 7 8 
3 4 3 

S I 8 . . 

3 6 0 . 
3 6 8 . . 
3 6 9 5 0 
3 8 6 . . 
3 6 8 . . 
3 7 0 5 0 
3 6 9 . . 
3 7 1 . . 
1 5 0 5 0 

5 Ì S 

5 1 5 . . 

5 7 6 . . 
5 1 5 . . 
5 Î 5 . . 
5 3 5 . . 
5 8 0 . . 

M e WALE 
U l U i t T l U T I t R 

t v t r i n i l i • • n j i k 

ta I I I H » 1 1 1 1 

r « w a s s o u p l i r 
t — i l a r i t r a f é s é n r 

t » c h s T s l o r « , 
• t m t i e t « k t t u a 

a t 1» 
« U m l o r U M s y . 

• b u i . B t p o r : 

A m u i t r i f e r ì , * } 

« » / S S » 

C f l S i r e P o s a l i 

M i t r i c i l i ü ü E T 

MALADIES des E N F A N T S 

D E 

CHEMIN DE FER 

P A R I S A O R L É A N S 

S I R O P 
D E RAIFORT IODE 1 

DE GRIMAULT et Cie, pharmae. 
plus actif que le B i r o p antiscor
butique, excite l ' a p p é t i t , f a i t 
f o n d r e l e s g l a n d e s , c o m b a t 
p â l e u r e t m o l l e s s e d e s 
c h a i r s , g u é r i t l e s g o u r m e s , 
c r o û t e s d e l a i t , é r u p t i o n s 
d e l à p e a u . Dépuratif par ex
cellence. 

^aris , pharmacie, 9, rue Vi« 
vu ne et tous les pharmaciens. 
A LAVAL, Pharmacies Chouan-
nière Galereaux 

Le gérant : Boudard, 

Par i s . Imprimer ie L A - H O U I E H , 

1 1 , rue du D e l t a . 

A M O R T I S S E M E N T 

Le 2 décembre prochain, à une heure, il 
sera procédé publiquement dans une des 
salles de l 'administration, 8, rue de Lon
dres, au tirage au sort des différent titres 
remboursables au comptede l'exercice 1882, 
savoir : 

1" 2.508 actions, dont 1.237 actions de 
1852 et 1.271 actions de 1862 ; 

2- 298 obligations 4 0[01er emprunt 1842 ; 
3- 62 obligations 4 0\0 2" emprunt 1848 ; 
4- 15.185 obligations de l 'emprunt 30[0, 

dont : 

621 émission 1852 1.056 émission 1864 
538 1854 1.059 1805 
621 1855 1.062 » 1866 
706 1856 1.065 1867 

2.409 1857 1.070 1869 
1.295 » 1859 1.084 1873 

461 1860 879 » 1876 
1.259 1861 

Et 5- 1.005 obligations de 3 0[0 de 1855 
de l'ancienne Compagnie du Grand-Cen
tral, savoir : 

335 obligations de la série A 
- 335 » » £ 

335 » » C 

Les actions et obligations sorties à ce ti
rage seront remboursées dans les bureaux 
de la Compagnie,à par t i r du 2 janvier 1883. 

Le remboursement pourra être effectué 
à Par i s dès le lendemain du tirage, sous la 
déduction de l'impôt édicté par la loi du 
21 ju in 1875 et d'une retenue calculée au 
taux d'escompte de la Banque de France. 
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D U P R E M I E R N A V I R E 

Monsieur Laurence Dunc;ind, dans 

la charmanle aquarelle que nous re

produisons, nous offre une scène 

fort intéressante. Eu effet, que va 

devenir ce bateau que nos trois ma

rins observent avec anxiété, les 

sœurs plus sensibles craignent pour 

lui, il échoue tant de. bateaux à la 

côte... que le Jeanne-Marie qui fait 

sa première traversée court de 

grands risques. Notre constructeur 

est moius effrayé, sa pose un peu 

nonchalante l 'indique, cependant, il 

est attentif, son œil plonge et suit 

le mouvement du navire de nos pe

tits mariniers. Heureusement que la 

mer est calme, cette traversée se fera 

sans accident, tout l 'indique. 

Yoilà donc le bateau primitif, un 

morceau de bois, un tronc d 'a rbre ; 

plus tard un grand bâton avec quel

ques morceaux d'étoffes et le bateau 

est inventé. 

Laurence Duncana choisi des en

fants pour son charmant sujet, les 

premiers constructeurs de bateaux 

n'étaient pas moins attentifs que ces 

gamins, et la première coquille de 

noix fut certainement lancée avec 

autant d'inquiétude que le balelet. 

tes lecteurs de la SCIENCE POPU

LAIRE dont l'abonnement expire ces 

jours-ci, sont priés de le renouveler 

dans le plus bref délai, s'ils ne veu

lent pas éprouver d'interruption 

dans la réception de leur journal. 

CHRONIQUE DE PARTOUT 
La France en Amérique— Les merveil

les de la chimie — Le bassinage chi
mique — La Société coloniale de l'A
frique française.— Alexandrie — Les 
Italiennes et le t é l é p h o n e — L e dia
mant jaune — Le plumeau en Suisse. 

M. Wiener, vice-consul de France 
à Guayaquil a entrepris un grand 
voyage (un itinéraire de 14,000 kil.) 
pour rechercher une route commer
ciale aboutissant aux hauts plateaux 
de la Cordillère des Andes. 

D'api es cet illustre explorateur, 
l 'établissement d 'une pareille voie 
entre ce plateau et le bassin de l'A
mazone aurait son résultat presque 
immédiat de aire de Guayaquil une 
situation au moins aussi importante 
que Para. 11 suffirait pour cela de 
fonder une compagnie de navigation 
mettant en communication les ports 
français avec Para, compagnie dont 
les bâtiments remonteraient l 'Ama
zone. 

Espérons que le gouvernement 
français prendra l 'excellente idée de 
M. Wiener en considération. 

La dynamite continue à faire par
ler d'elle! 

Cette matière terrible, simple mé
lange de nitro-glycérine et de sable, 
semble vouloir devenir l 'arme défini
tive des nihiliotes et autres citoyens 
peu scrupuleux sur le choix des 
moyens... 

La dynamite a été produite pour 
la première fois par un chimiste 
suédois, M. Nobel, qui, mettant à pro
fit la découverte de la nitro-glycé
rine de Sobrero. a doté l 'humanité 
d'une matière bien utile dans l 'ex
ploitation des mines et carrières 
mais dont l 'usage aujourd'hui est 
malheureusement tout autre. 

Oh! les merveilles de la chimie! 

* 

M. A. Caillauxfils, de Nice, se ba
sant sur ce principe : que presque 
toutes les maladies du feuillage des 

plantes, surtout d'ornement, sont 
dues à des cryptogames microscopi
ques, propose comme remède, ce 
qu'il appelle le bassinage chimiques 
l'aide d'une substance par lui dé
couverte et qui détruit ces champi
gnons. 

Si réellement l'efficacité de cette 
composition se confirme, ce sera une 
découverte de la plus haute impor
tance pour les horticulteurs. 

* # 

Dans une des dernières séances 
de la Sociétéde Géographie de Paris 
notre excellent et sympathique col
laborateur, M. Ch. Laroche, a rendu 

compte des travaux de la Société co
loniale de l'Afrique française dont 
il est le fondateur et dont i laannon-
cé la dissolution. 

Dans la môme séance, M. Victor 
Guérin, chargé d 'une mission scien
tifique par le ministre de l'instruc
tion publique, a rendu un compte 
sommaire de son exploration en 
Orient. 11 a surtout insisté sur la des
cription d'Alexandrie qu'il a visitée 
peu de jours après le bombarde
ment. 

La ville, à l 'heure qu'il est, n'est 
plus qu 'un monceau de ruines fu
mantes : Telle eat l œuvre d'une na
tion qui se dit... civilisée. 

On sait queles mines de diamants 
de l'Afrique australe produisent une 
grande quantité de diamants jaunes 
ayant peu de valeur (250 fr. le carat 
au lieu de 2,000 fr. prix des diamants 
blanc.) Or, MM. Chabrian et Jacobs 
viennent de découvrir un procédé 
pour blanchir ces diamants en les 
plongeants dans... devinez quoi? — 
de l'encre violette, puis les lavant à 
grande eau ! 

Cette découverte qui aurait singu
lièrement diminué la valeur de la 
pierre précieuse n'a qu'un tort ; 
c'est que l'illusion est de courte du
rée, car en fortant, même légère-
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ment le diamant il reprend immé

diatement sa teinte jaune. 

Emprunté au Masque, de fer. 

En Suisse dans un hôtel. 
Un voyageur français qui est cou

ché sonne le garçon et lui dit qu'il 
a froid. 

— C'est bien, monsieur, reprend 
riïelvetien, je vais vous apporter un 

'plumeau. 

— Comment un plumeau ? 
— Oui monsieur, il n 'y rien de 

meilleur. 

Et le garçon disait vrai, mais il 
avait oublié d'ajouter que., en Suisse 
on appelle les édredons : des plu
meaux. 

ALBERT LARBALÉTRIER. 

il la Sorbonne. — La faculté des 
sciences de Paris a recommencé ses 
cours le lundi (i novembre. Nous 
donnons ci-dessous le programme 
exact de ces intéressantes leçons, 
car nous espérons qu'une bonne 
partie de nos lecteurs parisiens ne 
manqueront point d'aller entendre, 
au moins de temps en temps, les il
lustres professeurs qui viennent ré
pandre là, à profusion, les lumières 
féconde de la science. 

Géométrie supérieure — Les mer
credis et vendredis, à dix heures et 
demie, M. G. Darboux, professeur, 
a ouvert ce cours le mercredi 8 no
vembre et le continuera pendant une 
partie du second semestre. 11 traitera 
de divers sujets de géométrie infi
nitésimale et en particulier de la théo
rie des surfaces applicables. 

Calcul dijjterentiel et calcul inté
gral. — Les lundis et jeudis, à huit 
heures et demie, M. Bouquet profes-
seurde la Faculté, suppléant, a ouvert 
la première partie de ce cours le 
lundi 6 novembre. Il traitera du cal
cul différentiel et du calcul intégral. 

Mécanique physique et expéri
mentale. — Les mardis et samedis, 
à huitheures et demie, M. E. Picard, 
suppléant, a ouvert 1 1 p remière partie 
de ce cours le mardi 6 novembre. Il 
traitera de la cinématique et de ses 

applications à la théorie des méca
nismes. 

Physique. Les mardis et samedis, 
à une heure et demi, M. P. Desains, 
professeur a ouvert ce cours le mardi 
7 novembre. 11 traitera de la chaleur 
du magnétisme, de l'électricité, de 
l'électro magnétisme et de leurs 
principales applications. Des mani
pulations et des conférences qui sont 
dirigées pendant toute Tannée par 
le professeur ont commencé le I 3 
novembre. 

Chimie. — Les lundis et jeudis à 
une heure , M. Troost, professeur, 
a ouvert ce cours le lundi (i novem
bre.. Il exposera les lois générale 
de la chimie; il fera l'histoire des 
melali oïdes. Des manipulations qui 
sont dirigées pendant toute l 'année 
p a r l e professeur ont commencé le 
13 novembre . 

Chimie. — Les mercredis et ven
dredis, M. Derbray, professeur ou
vrira ce cours, le mercredis 3 jan
vier 1883 et le continuera pendant 
le second semestre. Il traitera des 
métaux et de leurs principaux com
posés. 

Zoologie, anatomie, physiologie 
comparée. — Les mardis et samedis 
à trois heures et demie, M. de La-
caze-Duthiers, professeur, a ouvert 
ce cours le mardi 7 novembre. Il 
traitera delà troisième partie de son 
cours et du règne animal (mollus
ques, zoophytes et protozoaires) et 
dirigera pendant toute la durée de 
son cours des manipulations qui se 
font tous les jours dans son labora
toire. 

Physiologie. — Les lundis et 
lundis, à trois heures et demie, 
M. Dastre, suppléant, a ouvert ce 
cours le lundi(1 novembre. Il traitera 
au point de vue expérimental de la 
physiologie du système nerveux et 
de la fonction générale de nutri
tion. 

Minéralogie. — Les mercredis et 
vendredis, à une heure et demie, 
M. Eriedel, professeur, a ouvert ce 
cours le mercredi 9 novembre. Il 
étudiera les caractères généraux des 
minéraux et les principales espèces 
minérales. Des manipulations qui 
sont dirigées pendant toute l 'annnée 
par le professeur ont commencé le 
13 novembre. 

L'EAU ET LE FEU 

CHAPITRE VI 

L'EAU EX AGRICULTURE 

Action de l 'eau sur la végétation. — Les 
effets multiples. — Les giboulées. — 
Irr igat ion. — Colmatage — Limona-
ge. — Les terres végétales, — argi
leuses, — granitiques, — siliceuses, 
— calcaires. — Les eaux stagnantes. 
— Les irrigations chez les Chinois,— 
les Egyptiens, — les Romains, — 
en France, — en Espagne. — Le 
colmatage. — Son action sur les terres 
végétales. — Le Iimonage. — Sub 
mersion. —Le phyloxera vastatux. — 
Arrosage. — L'eau est partout . — 
Conclusion. 

(Suite) 

Les eaux courantes ont une action 
très manifeste en agriculture ; elles 
charrient et déposent des matières 
limoneuses très favorables au déve
loppement de la végétation. L'homme 
les utilise de trois manières : 

1. par les irrigations. 
2 - par le colmatage, 
3- par le Iimonage. 

Les irrigations (fig. 3) consistent 
à arroser le sol par des rigoles ou 
des saignées pratiquées dans les 
terrains peu fertiles ou mêmes sté
riles. Elles ont trois buts bien déter
minés. 

P Donner aux terres l'eau que 
les pluies n'ont pu leur fournir. 

2 1 Déposer sur les terrains un li 
mon fertilisant, la plupart du temps 
riche en azote, l 'engrais par excel
lence. 

3' Détruire en les noyant les ani
maux nuisibles à l 'agriculture, tels 
que les insectes, les rongeurs, etc. 

Leslerres végétales peuvent être ar
gileuses, granitiques, siliceuses ou 
calcaires, suivant que l'argile, le gra
nit, la silice ou la chaux domine 
dans leur composition; toutes con
tiennent des débris organiques ap
pelés hunus. C'est cet hunus que 
l'irrigation doit fournir à toute 
terre végétale. Les irrigations réus
sissent parfaitement dans les ter
rains siliceux (sablonneux) ; elles 
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y apportent non-seulement u n en
grais précieux, mais elles corrigent 
encoreleur trop grande porosité par 
le sédiment qu'elles apportent. Sui
vant les climats et la nature des ter-
rainssurlesquelson opère,ilfaut avoir 

z 

soin de bien régler la quantité d'eau 
apportée car l'excès est aussi nui
sible que la modération est ulile. 
Les eaux en t rop grande abondance 
formeraient des marais dont les 
eaux stagnantes et malsaines de
vraient être retirées par le drainage. 
(Dg. 4 , 5 , 6, 7.) 

Ce n'est pas seulement de nos 
jours que l'on a reconnu les bien
faits des irrigations; les chinois et les 
populations primitives de l 'Inde, les 
Babyloniens et les Egyptiens les ap
pliquaient sur une vaste échelle. 
PIQS tard, les Romains les emprun
tèrent et les introduisirent en Italie, 
en Espagne et enGaule où les Yisi-

goths ne tardèrent pas à les appli
quer avec succès. C'est à eux que 
l'on doit la plupart des petits ca
naux d'irrigations qui fertilisent nos 
prairies des Pyrénées. Le plus grand 

travail d'irrigation exécuté en France 
est le canal de Carpentras qui prend 
sss eaux à la Durance et arrose une 
surface de trente mille hectares. En 
Espagne, c'est le canal d'Aragon 
qui arrose la campagne entre Tu-
déla et Saragosse sur une longueur 
de 95 kilomètres. 

Le Colmatage a pour but de faire 
déborder un cours d'eau limoneux 
sur une terre peu fertile. « Tous les 
« ans, dit M. Milet, le Nil, en débor-
« dant, répand ses eaux, sur les 
« campagnes où il dépose un pré-
« cieux limon qui est la richesse 
« de l'Egypte. La nature fait dans 
« cette contrée, ce que les hommes 
« font ailleurs sous le nom de Col-
« m,atage. » 

« Cette opération a pour but d'a-

« mener des eaux troubles ou limo-
« neuses sur le sol qu'on veut at-
« tér i r ; on les y laisse séjourner, le 
« sédiment se dépose ; l 'eau claire 
« est évacuée et remplacée par de 
« nouvelles nappes d'eau trouble 
« et ainsi de suite jusqu'à ce que 
« l'élévation du sol soit suffisante. » 

« On peut ainsi combler de vastes 
« marais, des étangs ou bas-fonds 
« insalubres existant à des niveaux 
« inférieurs à celui des hautes mers, 
« et qui, par conséquent, ne pour-
« raient être améliorés par aucun 
« procédé, J ) 

« Le colmatage permet de créer 
« à peu de frais une sol nouveau 
« d 'une grande fertilité; et c'est 
« ainsi que la riche vallée de l'Isère 
« a été conquise sur les eaux. Les 
« riverains des rivières et desfleuves 

j < peuvent donepuiser dans ce cours 
« d 'eaularichesse et laprospérité. » 

Une autre application fort impor
tante de l 'eau en agriculture est la 
submersion (fig. 8) , dont le bat 

j principal est de détruire les ani-

ûi'a/'n ci <racr//ff£r 

maux nuisibles. Gettepralique a sur
tout été mise en action pour la des
truction du Phylloxéra vastatux. 
Elle a très bien réussi dans les vi
gnes où on la peut pratiquer, mais 
malheureusement c'est une opération 
longue, dangereuse et fort coûteuse. 
D'ailleurs, il faut employer une 
énorme quantité d'eau qu'il est né
cessaire de laisserséjournerau moins 
quarante jours pour obtenir des ré
sultats satisfaisants. Une trop courte 
submersion, au contraire, ainsi que 
les pluies légères, favoriseraient sa 
multiplication. De plus ces submer
sions doivent être répétées tous les 
ans. C'est le seul remède vraiment 
efficace contre ce terrible ennemi 
d e l à vigne, mais malheureusement 
il est très peu pratique. 

Un procédé agricole qui met en-

core l'eau en action est le dessèche 
ment des marais et des étangs, don 
les eaux bourbeuses, nauséabonde 
et malsaines sont la source de tant 
de fièvres et d'épidémies. 

En agriculture il f iu tb ien se mé
fier des eaux fortement chargées de 
carbonate de chaux, dites Eaux in-
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trustantes. Elles produisent autour 
¿53 radicelles des plantes une in
c i ta t ion qui intercepte leurs po
res et les empêche de puiser dans 
le sol les substances nécessaires à 
leur développement. 

Une pratique assez rare en agri
culture mais très connue en horti-

7 erre. Ssjvto/ri' c 
(/'?• s)-

culture, est l 'arrosage, opération qui 
peut se taire de deux manières : 

1' par filet, c'est-à-dire, avec un 
arrosoir tenu à la main. 

2- par nappe, c'est-à-dire avec 
une pompe qui jette une quantité 
d'eau plus ou moins considérable 
suivant sa force (fig. 9.) 

Comme on le voit, l'eau joue un 
rôle non moins important en agri-

A frase/'r 

colture qu'en géologie et en chimie. 
Comme le dit à juste raison Tissan-
dier : « L'eau est partout, et partout 

elle entre dans la composition des 
corps qui recouvrent la surface de 
notre globe. » 

F . C A N U ET ALB. LARBALÉTRIER. 

(A suivre) 

V E N U S 
PASSAGES 

Si le plan de l'orbite de Vénus 
coïncidait avec celui de l'écliptique, 
li planète viendrait à chaque con

jonction inférieure s'interposer entre 
la terre et le soleil et on verrait son 
disque traverser celui de l'astre du 
jour sous forme d'une tache sombre 

circulaire, mais comme le plan de 
l 'orbitede Vénusnecoïucidepas avec 
celui de l'écliptique et forme avec ce 
dernier un angle de 3 degrés 24 mi
nutes, il ne pourra y avoir passage 
de Vénus que lorsque la planète se 
trouvera au moment de la conjonc-

tion inférieure à un de ses nœuds, 
c'est-à-dire à une des deux inter
sections du plan de son orbite avec 
celui de l'écliptique. 

Les passages de Vénus sur le so
leil ontpour les astronomes une bien 
plus grande importance que ceux 

de Mercure, car non-seulement le 
diamètre apparent de Vénus au mo
ment de ces passages est beaucoup 

plus considérable que celui de Mer
cure en conjonction inférieure, mais 
les astronomes tirent un utile parti 
des passages de Vénus pour évaluer 
la parallèle horizontale au soleil et 
par conséquentsa distance à la terre 
qui leur suffit pour déterminer toutes 
les autres dimensions au système 
solaire en vertu delà 3e loi de Kepler 
qui s'énonce ainsi : les carrés des 

temps des révolutions des planètes 
sont proportionnels aux cubes des 
grands axes des orbites. 

Malheureusement les passages de 
Vénus sont beaucoup plus rares que 
ceux de Mercure et les astronomes 
doivent profiter de ces occasions qui 
ne se représentent que deux fois par 
siècle à des époques séparées par 
des intervalles de huit ans pour dé
terminer laparallence horizontale au 
soleil ; toutes les nations civilisées 

envoient alors des expéditions scien
tifiques dans les pays où le phéno
mène-doit être observable. 

Les premiers passages de Vénus 
qui ont eu lieu depuis l'invention 
des lunettes sont ceux du 6 décem
bre 1631 et du 4 décembre 8 
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Le grand astronome anglais, Habley 
reconnut le premier, en 1678, la 
grande importance des passages de 
Vénus et tout le parti qu'on pourrait 
en tirer pour déterminer la distance 
de la terre au soleil et en déduire 
toutes les autres dimensions du sys
tème solaire, il ne publia ses travaux 
qu'en 1691 et conseilla aux astro
nomes d'envoyer des expéditions 
scientifiques dans les pays où les 
passages du 5 juin 1761 et du 8 juin 
1769 devaient être visibles. 

Des expéditions scientifiques fu
rent en effet envoyées par toutes les 
nations civilisées; le malheureux as
tronome Legentil de la Galaissière, 
envoyé dans l'Inde par l'Académie 
des sciences de Paris, arriva trop tard 
pour observer le passage du 5 juin 
1761, il eut alors le courage d'y res
ter huit ans pour attendre le pas
sage du 8 juin 1769, mais des cir
constances météorologiques défavo
rables l 'empêchèrent d'observer ce 
second passage, il revint alors en 
France et faillit faire naufrage deux 
fois pendant son voyage de retour, 
on le croyait mort, ses héritiers s'é
taient emparés de sa fortune et l'aca
démie des sciences lui avait donné 
un successeur. 

L'abbé Ghappe d'Ànteroche ob
serva également les passages de 1761 
et de 1769. 

Un nouveau passage de Vénus a 
eu lieu le 8 décembre 1874 et la 
France s'est souvenue qu'elle devait 
toujours, malgré ses récents désastres, 
marcher à la tête des nations civili
sées, l'Assemblée nationale vota un 
crédit de 350,000 fr. et six expédi
tions scientifiques furent envoyées, 
la première avait pour directeurs le 
commandant Mouchez, officier de 
marine très distingué, aujourd'hui di
recteur de l'observatoire national de 
Paris , et M. Cazin, professeur de phy
sique au lycée Fontanes, qui y con
tracta, les germes d'une maladie dont 
il mourut bientôt après ; elle s'éta
blit à l'île Saint-Paul, dans l'océan 
indien où elle eut la chance inouïe 

d'avoir une éclaircie juste au mo
ment du passage. 

La seconde expédition, dirigée par 
M. TIéraud, observa àSa'igon, capitale 
de la-Cocliinchine française; la 3e, di
rigée par AI. Fleuriais, officier de 
marine, en Gbiue; la 4e, dirigée par 
M. Jaussen, astronome, aujourd'hui 
directeur de l'observatoire d'astro
nomie physique de Meudon, au Ja
pon; la 5e, dirigée par MM. André et 
Angot, créateurs de l'observatoire de 
Lyon, s'établit à la Nouvelle-Calé
donie. 

La 6e se dirigea vers l'île Camp
bell voisine des Antipodes de Paris 
et de Londres, sous la direction de 
M. Bouquet de la Grye, ingénieur 
hydrographe, et comptait dans ses 
rangs un jeunenaturaliste, M. Filhol, 
fils du professeur de chimie de la fa
culté des sciences de Toulouse qui 
s'est illustré à l'île Campbell par ses 
remarquables travaux zoologiques. 

Le passage au 8 décembre 1874 
n'était pas visible en France et la 
limite de visibilité du phénomène 
passait par la côte orientale de la 
Sicile au pied du célèbre volcan de 
l 'Etna. 

Une médaille commémorative de 
ce grand phénomène astronomique 
fut frappée et portait l 'inscription : 
« quo distant spatio si derajuncta de
cent ». 

Lors des passages de 1761 et de 
1769, les astronomes déterminèrent 
suivant quelle corde Vénus traver
sait le disque solaire en évaluant au 
moyen de bons chronomètres la du
rée du passage. Lors du phénomène 
de 1874, M. Jaussen eut l'idée d'ap
pliquer la photographie à l 'obser
vation du passage, ses appareils re
volvers permirent d'avoir à chaque 
station un grand nombre de photo
graphies du phénomène, M. Joseph 
Vinot, rédacteur du journal astrono
mique Le Ciel, apôtre si dévoué des 
connaissances cosmographiques,m'a 
envoyé une de ces photographies du 
passage de Vénus obtenue au Japon 
par M. Jaussen. 

P A S S A G E D U 6 DÉCEMBRE 

PROCHAIN 1882 

Un antre passage de Vénus sera 
visible le mercredi 6 décembre 1882; 
il commencera à Agen à 2 heures 4 
minutes de r 'après midi le commen
cement sera donc visible en France, 
il suffira, pour en être témoin, d'ob
server le soleil avec une faible lunet
te terminée d'un élioscope ou même, 
vu le grand diamètre apparent de la 
planète,avec un simple verre enfumé 
comme dans le cas d'une éclipse de 
soleil ordinaire ; les lecteurs de la 
Science Populaire, habitants du dé
partement de Lot-et Garonne, sont 
invités à venir chez moi, au château 
de Muges, à trois kilomètres de la 
gare d'Aiguillon, le mercredi 6 dé
cembre, à deux heures de l'après 
midi, observer lepassage de Vénus; 
je crains seulement que les circons
tances météorologiques ne soient 
très défavorables dans notre vallée 
de la Garonne, si sujette surtout cet 
automne au temps couvert et aux 
brouillards. Les lecteurs delà Science 
Populaire trouveront chez moi ил 
excellent instrument, un télescope 
Foucault à miroir de verre argenté 
qui sera à leur disposition tout le 
temps du passage, c'est-à-dire jus
qu'au coucher du soleil ; si les cir
constances permettent d'observer, 
il serait à désirer que tous les ama
teurs qui possèdent une lunette sui
vent mon exemple et invitent leurs 
amis à venir observer chez eux, ce 
serait le meilleur moyen de répan
dre le goût des connaissances cos
mographiques et de les vulgariser. 

Grâce au zèle de M. Joseph Vinot 
et de M. Camille Flammarion, с et infa
tigable vulgarisateur, les observatoi
res d'amateurs se multiplient, et on 
en trouve même dans les plus peti
tes localités comme Dieulefit, chef-
lieu de canton de la Drôme, qui pos
sède un observatoire populaire et 
une florissante société d'astronomie 
qui compte une centaine de mem-
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lires, dirigée par M. Colesnant, le zélé 
président de la société de Dieulefit. 

La France envoie huit expéditions 
pour observer le passage du 6 dé
cembre 1832. 

La première observe à Port-au-
Prince et se compose de MM. An
toine d'Abadie, membre de l'Insti
tut; Chapuis, lieutenant de vaisseau 
et Coulandreau, aide astronome à 
l'observatoire de Paris. 

La 2e expédition s'établira an 
Mexique et a pour membres MM. 
Bouquet de la Grye, ingénieur hy
drographe qui dirigeait en 1874 
l'expédition de l'île Campbell, M. 
Hérauldj ingénieur hydrographe qui 
dirigeait pn 1874 celle de Saigon, et 
le lieufenant de vaisseau Arago, ne
veu du grand astronome François 
Arago. 

La 3e expédition observera à la 
Martinique, une des Antilles fran
çaises, et se composera de M. Tisse
rand, membre de l'Institut, ancien 
directeur de l'observatoire de Tou
louse, quia déjà observé le passage 
de 1874, de MM. Bigourdan et Pui-
seux, aides astronomes à l'observa
toire de Paris. 

La 4e expédition s'établira en Flo-
rMe et aura pour membres le colo
nel d'état-major Per r ie r ,un des offi
ciers les plus distingués de l 'armée 
française, qui s'est illustré par ses 
remarquables travaux géode'siques, 
surtout en reliant le réseau des trian
gles espagnols à celui des triangles 
algériens de la province d'Oran, le 
commandant Bassat, le capitaine 
Desforges et M. Fourémie, photo
graphe. 

La 5e expédition observera à 
Santa-Cruz,en Patagonie,et se com
posera de M. Fleuriais, capitaine de 
frégate qui dirigeait en 1874 l'ex
pédition de Chine, de M. le Pord, 
lieutenant de vaisseau, de M. de 
Royer de Saint-Julien, lieutenant de 
vaisseau, et de M. Lebrun, natura
liste. 

La 6e expédition s'établira à Chu-
but en Patagonie et a pour mem
bres M. Hatt, ingénieur hydrographe, 

M. Mion, sous-ingénieur hydrogra
phe de la marine, et M. Leygue, 
lieutenant de vaisseau. 

La 7e expédition se rend au Bio-
Negro en Patagonie, sous la dirrec-
tion de M. Perrottin, directeur de 
l'observatoire fondé à Nice, grâce à 
l'inépuisable générosité de M. Bi-
shoffsbeim; elle compte dans ses 
rangs MM. Delacroix et Fessier, lieu
tenants de vaisseau elGuénaire, pho
tographe. 

La 8e expédition observera au 
Chili et se composera de M. de Her
ri ardières, lieutenant de vaisseau, de 
M. Barnaud, lieutenant de vaisseau, 
et de M. Favreau, enseigne de vais
seau. 

L'expédition française de la Terre 
de Feu sera munie d'instruments 
afin de pouvoir observer si les cir
constances météorologiques défavo
rables de cette contrée le permet
tent. 

On voit que les expéditions fran
çaises sont toutes envoyées en Amé
rique, les anglaises au contraire ont 
échelonné leurs stations sur une mê
me parallèle Les astronomes alle
mands et russes ont renoncé à la' 
méthode photographique de M-
Jaussen, expérimentée en 1874, elle 
sera encore adoptée par quatre des 
expéditions françaises d'Amérique. 

D'antres passages de Vénus auront 

je le répète, ton? ceux qui vouirm 
venir observer au télescope chez moi 
au châleau de Mur g es à 3 hilomè-
ires de lu gare d'Aiguillon seront 
les bienvenus, je me mettrai entiè
rement à leur disposition pour leur 
donner toutes les ^explications qui 
pourront leur être agréables et Us 
trouveront aussi un cabinet de phy
sique complet. 

Henry COURTOIS. 
M e m b r e correspondant d e la Soc i é t é d'as

tronomie , ofi icier d'Académie, a u c h â t e a u de 
M u r g e a p a r Oainazone (Lot -e t -Garonne) . 

LE 

B L E U D ' A L I Z A R I N E S O L U B L E 

Parmi les matières colorantes dé
rivées d e l 'anthracène, l'alizarine est 
la plus importante . 

Les vapeurs nitreuses réagissent 
sur celle-ci et la changent en nitroa-
lizarino qui est également une ma
tière colorante connue sous le nom 
d'orange d'alizarine. 

Ce dern ie r dérivé traité à chaud 
p a r u n mélange de glycérine et d'a
cide sulfurique donne naissance à 
une matière colorante bleue qui est 

' ^ l e bleu d'alizarine appelé aussi bleu 
d 'anthracène. 

Le bleu d'alizarine est vendu 
sous l'orme de pâte liquide. On peut 
le faire cristalliser dans la benzine 
et l 'on obtient alors des aiguilles 
violettes. Le bleu d'alizarine est in-
soluble dans l 'eaulCet inconvénient 

heu le 7 juin 2004, le 5 juin 2 0 1 2 / f a restreiot son emploi dans la te in-
on voit qu'ils ont toujours lieu au 
mois de juin ou de mai et de no
vembre, espérons que nous serons 
favorisés en France par les circons
tances météorologiques pour obser
ver le passage du mercredi G dé
cembre prochain dont le commen
cement sera visible dans nos con
trées. La persistance du temps cou
vert et des brouillards me font crain
dre beaucoup pour notre vallée de 
la Garonne si peu propice aux ob
servations astronomiques, maisil est 
probable que la région méditerra
néenne, Perpignan, Narbonne, Bé-
ziers, Cette, Montpellier, Nîmes, 
Marseille, Toulon eï Nice seront pics 
favorisés que nous, dans tous les cas 

ture, car pour le fixer sur la fibre il 
fallait le réduire préalablement de 
même qu 'on réduit l'indigo pour 
l 'appliquer par teinture sur tissus. 
Le b leu d'alizarine était principa
lement employé dans l 'impression 
des tissus. 

Grâce aux recherches de M. Brunck 
l'alizarine bleue peut se changer en 
un produi t d'addition soluble. M. 
Brunek mélange à l'alizarine bleue 
en pâte une solution à 30- Bede 
bisulfite de soude et abandonne ce 
mélange à lui-même pendant huit à 
quinze jours. Au bout de ce temps 
on filtre; le bleu d'alizarine qui 
n'a pas été attaqué reste sur le fil
tre tandis que la solution con
tient le nouveau composé. Pour ob
tenir ce dernier cristallisé il suffit 
d'ajouter du sel marin à i a solution. 
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Il se précipite une poudre rouge 
brune qui, vue à travers un micros
cope, présente l'aspect d'aiguilles 
transparentes. L'alizarine bleue so
latile se dissout déjà dans l'eau à i a 
température ordinaire.Elle peut ser
vir dans la teinture à l 'impression 
des tissus. Elle se fixe au moyen de 
l'acétate de chrome comme mordant. 
La couleur obtenue estsolide à lalu-
mière au savon et au chlore. Elle 
est plus résistante que l'indigo et 
l'alizarine bleue ordinaire. 

M. Graebe, l'illustre professeur de 
Genève, a éludiéce corps et lui attri
bue la formule G 1 7 H 9 NO 4 + 2 
SO s N a H . 

Lebleu d'alizarine et sa modifica
tion soluble montrent par leurs pro
priétés etleurs préparations plus d'a
nalogie avec les dérivés de la qui-
noline qu'avec ceux de l 'anthra-
quinone. 

ALFRED WEILL. 

LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
f a b r i c a t i o n d u b e u r r e 

Le lait, dont il a déjà été parlé 
dans ce journal, est une sécrétion 
fournie par des organes spéciaux 
propres aux mères des animaux 
mammifères. 

Le lait renferme, en des propor
tions variables, une matière grasse 

qu'on y trouve à l'état de globu
les ; c'est le beurre (fig. 1 ) . 

Aujourd'hui on ne retire plus 
guère le beurre directement du lait, 
mais bien de la crème; celle-ci est 
obtenue en abandonnant le liquide 
à une température de 10 ou 15°. Au 
bout de trente heures environ, la 
matière la plus légère fmonte en 
haut ; c'est la crème qui renferme le 
beurre (Jig. 2) . 

A l'origine, on préparait le beurre 
dans des peaux de boucs qu 'on agi-

tant ; ce n'est que plus tard qu'on 

employa le barattage (fig."à). Cette 

opération apourbut d'agiter la crème 

pour réunir les molécules butyreu-

ses. Elle se pratique à l'aide d'appa
reils spéciaux appelés barattes. Cel
les-ci sont de plusieurs modèles. 

Les principales sont : 
lo La baratte à piston ou beur-

rière; d 'abord en bois, on les fait 
maintenant en terre cuite ; elles ne 

sont plus guère employées qu 'en 
Bretagne (fig. 4) ; 

2 0 La baratte normande ou se-
rène, tonneau percé de deux orifi

ces, l 'un pour l'introduction de la 
crème et la sortie du beurre , l'autre 
pour le petit lait (ûg. 5) ; 

3° La baratte Giraud est en fer, 
les ailettes a sont mises en mouve
ment par une roue B et un pignon b; 
un bain-marie en M contient de l'eau 
qui conserve une température con
stante. Les orifices v et «' servent à 
la sortie du beur re et de l'eau. 
«Avec cette baratte, dans les condi-

tions normales, dit M. Pourïau ( l ) , l e 
barattage ne demande pas plus de 
cinq minutes. » Or, ces conditions 
normales sont obtenues en mainte
nant une température convenable 
{fig. 6). 

La baratte dite de Sussex est en 
étain ou en fer blanc Le liquide est 
introduit par le haut et le batteur 

Fcj V 

est formé de quatre lames plates de 
faible volume (fig. 7). 

La baratte Fouju est polyédrique 
et renferme un agitateur fixe ; la 
crème est introduite en I et le petit 
lait en S {fig. 8) . 

Il faut, pour obtenir du bon 
beurre, baratter à une température 
bien déterminée, qui est de iâ° ou 
de en hiver. C'est là une condi
tion indispensable de bonne réussite 

(1) La Laiierie, par Pouriau, profes
seur à l'École nationale d'agriculture de 
Grignon. 
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sur laquelle nous ne saurions trop 
insister. 

Le barattage, quel que soit l'in
strument employé, ne doit pas se 
faire trop vite pour éviter une éléva
tion notable de température. 

On compte qu'en moyenne il faut 
100 litres de lait pour produire 
15 litres de crème et que] 4 litres de 
crème donnent un kilogramme de 
beurre. 

Le beurre étant fait, il faut le réu
nir, le raffermir et le débarrasser 
avec soin du petit lait qu'il rem-
ferme. C'est le délaitage. « Le pre
mier délaitage, dit M.L. Figuier, s'o
père souvent dans la baratte. On 
commence par faire écouler le lait 
de beurre: puis on verse de l'eau 
dans la baratte, on agite et on fait 
écouler le liquide chargé de lait de 
beurre (2). -» 

Le lavage doit se faire avec de 
l'eau très froide.Cependant il ne doit 
pas être très prolongé, car alors le 

beurre perdrait son arôme. Il est pré
férable de réunir les parcelles de 
beurre et de les malaxer avec des 
cuillers plates, après y avoir ajouté 
quelques morceaux de glace. Nous 
avons obtenu ainsi des beurres d'ex
cellente qualité. 

Le lait debeurre contient de l 'eau, 
du caséum, du sucre de lait, des sels 
et encore un peu de beurre . 

Un procédé très répandu en Amé-
que consiste à faire du beurre sans 
baratte: pour cela, on verse la crème 

(2) L. Figuier, Les merveilles de l'In
dustrie (les industries alimentaires). Le 
lait et ses produits. Chez F u m e et 
Jouvet, 45, rue Saint-André-des-Arts, 
Paris. 

dans une toile assez fine, on replie 
les bords et on l 'enterre à 50 centi
mètres dans le sol; 24 heures après 

on retire les toiles, qui renferment 

une crème très ferme, qu'on enlève 

avec une spatule. On malaxe et on 

délaite immédiatement après. E n 

hiver, lorsque la terre est gelée, on 

opère dans des caves. (Fig. 9). 

La couleur jaune du beurre est gé

néralement demandée sur les mar-

F'ï S. 

chés; elle est due à la nourriture 

verte des vaches. Aussi elle diminue 

et s'atténue beaucoup en hiver. Pour 

obvier à cet.inconvénient, on colore 

le beurre avec du jus de carotte con

centré ou bien avec du Rocou.^ 

Albert Larralétrier. 

GÉOGRAPHIE MILITAIRE DE LA FRANCE 
ÉTUDE DES FRONTIÈRES NORD, NORD-EST, EST ET DU PAYS COMPRIS ENTRE LE RHIN ET PARIS. 

Tout le monde comprendra, évi

demment, l ' importance d 'une étude 

de la géographie de la France, qui 
attirerait et fixerait, dans nos écoles 
primaires, secondaires, de toute ca . 
tégorie, l'attention de notre jeunesse 
spécialement sur les lignes d'inva
sion qui porteraient l 'étranger au 
cœur de notre patrie. 

Il y en a sept directes : 

Trois allemandes, deux italiennes 
et deux espagnoles. 

Mais, pour tout prévoir, pour être 
complet, nous étudierons les hypo
thèses des neutralités Belge et Suisse 
violées. 

Dans ces conditions, au lieu de 
sept lignes, c'est treize qu'il nous 
faut enregistrer. 

Nous diviserons ces treize lignes 
en deux catégories. 

'!• Lignes d'invasion directes; 
2-Lignes violant les neutralités. 
Les lignes du sud et du sud-est, 

(espagnoles et italiennes) ayant in
contestablement un caractère moins 

. urgent que les lignes du nord, du 
nord-est et de l'est, nous donnerons 
le tracé par mémoire, les rappelant 
toutefois dans l 'hypothèse d'une al-

( liance quelconque des étrangers 
entre eux. 

! En suivant, soit séparément ces 
diverses lignes, soit leurs combinai
sons, nous indiquerons toujours, 

J dans les détails, les moyens de dé
fense, de résistance quelconque, na-

( turels ou artificiels, que, sous tous 
j les climats, dans toutes les circons-
! tances possibles, nous offrirait notre 

sol, s'il devait être encore une fois 

i 
profané. 

I 
Avant de parler d'aucune des li

gnes d'invasion, il nous faut connaî
tre exactement le tracé de notre 
jrontière de terre, et avant la guerre 
de 1870 et après la ratification du 
traité de Francforl-sur-le-Mein (20 
mai 1871). Frontière française avant la guerre de 18 90 

Rien n 'ayant été changé de ZUID-coot aLongwy, ce n'est que le tra
cé à partir de ce point jusqu'à 
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BELLE (canton de Belfort) qui doit 
fixer noire attention. 

De LONGWY, noire frontière con
tinuait à se diriger vers l'est. Ede 
franchissait la Moselle à Apach, en 
aval de Sterk; la JSied (affluent de 
la Sarre) , au dessous de Bouzon-
ville; la Sarre à Sarreguemines, 
après en avoir suivi le cours (rive 
gauche) de Gudigen (en amont de 
Saarhruck) jusqu'à Sarreguemines ; 
à l'est de Sarreguemines, elle suivait 
une petite partie du cours de la 
Blies (rive gauche affluent de la 
Sarre) , puis se dirigeait sur le 
Schwolb, qu'elle longeait au nord 
d 'Ilornbach, dont le nom rappelle 
un fait militaire de 1 7 9 3 . Notre fron
tière continuant à nous séparer du 
Palatinat, franchissait la Lanter (af
fluent du Rhin) à environ la'moitié 
de la distance entre Bobenthal (Pa
latinat) et Wissemlmurg, dont elle 
limitait le territoire au nord. 

Enfin, de Wissembourg au Rhin, 
elle suivait le cours de la Lanter, en 
passant par Lanterbourg, 

F R O N T I È R E F R A N Ç A I S E A P R È S 

LE T R A I T E D E 1 S S 1 

La suppression de 1 5 , 0 0 0 KILO-

MÈTRES CARRÉS, avec la perte de 
1 , 0 0 0 , 0 0 0 D'HABITANTS a rapproché 

notre frontière de PARIS qu'elle a 
mis à 60 lieues à peine de l'Allema
gne, ne laissant entre elle et l 'étran
ger qu 'un obstacle de peu d'épais
seur, la MEUSE (de Mézières à Gom
mercy) et une crête boisée, dite 
COTES DE LORRAINE qui forme, sur 

la rive droite de cette rivière, un 
bourre le tde 1 0 à 1 2 kilomètres d'é
paisseur, dominant par fois, de 1 0 0 
à 1 5 0 mètres, les Plaines de Woëvre 
auxquelles elle présente son escarpe 
c'est-à-dire sa pente la plus rapide, 
tandis que la pente douce est inclinée 
sur le versant ouest. 

Cette particularité que nous re
trouvons aux cinq crêtes géologi
ques du bassin de Paris, se prête 
hpureusement àladéfensive et offre 
de bonnes positions. 

Il ne faut pas cependant oublier 

que nous avons perdu trois lignes 
défensives : 

1" Celle du Rhin (de Lanterbourg 
à Bâle); 

2- Celle des Vosges (de Bit che à 
Belfort) ; 

3 ' Celle de la Bioselle (de Sierk à 
Ars et par suite les innombrables 
ressources de l'Alsace et de la Lor
raine). 

La conséquence de celte perte a 
été le report, par les allemands de 
leur base d'opération de Mayence à 
Metz c'est-à-dire du Rhin sur la Mo
selle, et, par suite, la facilité d 'opé
rer leur concentration sans encom
bre, sur Thionville (Diedenoffen) et 
Metz. 

Si maintenant nous nous repor
tons à LONGWY, nous constatons 
qu'au lieu de se continuer à l'est, la 
frontière française descend vers le 
sud, sensiblement parrallèle à la 
Moselle. 

Elle traverse, entre Briez, Mars-
la-Tour et Metz, les champs de ba
taille des 1 6 et 1 8 août 1 8 7 0 (Gra-
velotte-Mars-la-Tour et St-Privat-la-
Montagne). 

Plus au sud, elle franchit la Mo
selle à Pagny-sur-Moselle, petite 
ville au nord de Pont-h-Mousson, 
coupe la Seule en amont de Louvi-
gny, laisse le canton de Noméoy à 
la France et, de la hauteur de cette 
dernière ville, suit le cours de la 
Seule qu'elle franchit en aval de \ic-
sur-Seille pour gagner, en passant 
par Avricourt (dernière stationfran-
çaise), la crête des Vosges au Mont 
Bonon. 

Du Bonon au Ballon de Sáneme, 
elle suit la ligne de partage des eaux 
des Vosges. 

Du Ballon de Sáneme, elle limite 
le territoire de Betfort, franchit le 
col de Valdieu (trouée de Belfort) et 
joint la frontière Suisse à l'est de 
DELLE , chef lieu de canton de l'ar
rondissement de Belfort, à 2 0 kilo
mètres de cette dernière Ville. 

A U G U S T E C Œ D R E T 

P r o f e s s e u r d e Topographie e t d e 
Géographie miltaire. 

(A suivre) 

N O U S A P P E L O N S L'ATTENTION 
D E S LECTEURS D E LA S C I E N C E PO
PULAIRE S U R LA PATRIOTIQUE GÉO
G R A P H I E MILITAIRE RIE C Œ U R ET. 
N O U S S E R O N S H E U R E U X D E CON
TINUER C H A Q U E S E M A I N E CE RE
M A R Q U A B L E TRAVAIL, ET N O U S FE
R O N S P A S S E R D A N S NOTRE PRO
C H A I N N U M É R O U N E CARTE DE 
N O S FRONTIÈRES. 

L E S C O L O N I E S 
Depuis la fatalo guerre de 1870, on 

a compris enfin l ' importance qu'il y a 
à connaî t re la géographie , et l 'esprit 
public s'est porté vers les choses ex 
tér ieures avec cet élan et cet te enlhou-
siasme que provoque toujours chez 
nous la nouveauté . 

Aujourd'hui tous l e s journaux .à quel 
que parti qu'ils appar t iennent , suivent 
avec intérêt les efior s des exploi ateurs 
qui s'en vont , au péril de leurs jours , 
por ter dans les contrées lointaines, le 
nom et le drapeau de la F r auce . 

Sans méconnaî t re i'u>ilité et l ' im
portance D6 l 'é tude de la Géographie 
proprement di te , c 'est à dire de la 
topographie du globe, nous devons si
gna ler ,parmi les enseignements qu'ap
porte ce t t e science, l 'étude des débou
chés nouveaux qu'el le peut ouvrir aux 
produits de no t re industr ie . 

La F r a n c e , malgré la r ichesse et la 
fertilité de son sol, n 'es t point une 
nation agricole. Chaque jour , on voit 
les j eunes gens nés dans les villages, 
quit ter la cha r rue et AFFLUER vers les 
grandes villes, afin d'y exercer un mé
tier manuel . Cette apti tude pour les 
ar ts mécaniques rend la F rance la plus 
productive des na t ions , mais ne laisse
rai t pas d 'être dangereuse si l 'on ne 
se préoccupait de t rouver à nos pro
duits des débouchés toujours nou
veaux . 

Tel est le but que se sont imposés 
la plupart des explora teurs qu 'en
flamme l 'amour de la patr ie . Nos co
lonies anciennes devenant insuffisan
tes , les Dupuis, ¿es Soletllet , les Sa-
vorgan de Brazza, les Ronna t , les 
Muzy et les Brun s'efforcent de nous 
ouvrir des nouvelles routes à t ravers 
le monde pour que no t re activité com
merciale et industr iel le y t rouve de 
nouveaux débouchés. 

C'est l 'étude de ces efforts et de ces 
conquêtes pacifiques que nous en t r e 
prenons aujourd'hui et que nous cont i
nuerons dans les numéros suivants de 
la Science populaire. Aptes le Toug-
Kin nous par le rons de Taiti et de l 'ar-
chipéle de la Société. Puis nous dirons 
l ' importance et l'AVENIR des contrées 
visitées EI conquises à la F rance par 
M. Savorgan d¿ Brazza. Nous irons 
ensuite avec M. Brun dans le pays des 
Achant is , avec M. P a u l Soleillet dans 
le r i che royaume de Choa. 
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Nous étudierons aussi les nouvelles 
voies commerciales que l ' industrie 
humaine est en train de créer ; nous 
mnr . l r e rons l ' importance du percement 
de l'isthme de Panama , de l ' i s thme de 
Kra. Nous t iendrons nos lecteurs au 
courant de l 'avancement des t ravaux 
dans ces entreprises de t i tans et nous 
ferons ressort i rde not re mieux l 'utilité 
particulière qu'en peut re t i re r no t re 

L a q u e s t i o n d u T o i i £ - k i i i 

d e v a n t l e s C ' I m u i b r e M . 

Depuis longtemps on se plaint de 
l'inexécution, surtout en ce qui con
cerne la liberté et la sécurité de cir
culation sur les bords du Fleuve 
Ronge (Tong-kin), du traité concia 
en 1874 entre la France, représentée 
par l'amiral Dnpré et le souverain 
de l'empire d'Annam. 

Ces plaintes, souvent formulées 
dans la Presse, au sein de divers Con
grès géographiques tenus à Paris, 
Nancy, Saint-Etienne, etc., et de di
verses sociétés savantes, comme la 
Société de géographie commerciale, 
la Société des éludes coloniales et 
maritimes, la Société académique 
Indo-chinoise, e t c . , formulées mÊme 
dans une pétition à la Chambre des 
députés, émanée des principaux né
gociants français de notre colonie de 
Saigon, ces plaintes ont toutes 
abouti à une demande d'interven
tion de la République au Tong-kin. 

L'expérience de ces dernières an
nées suffit pour juger cette politique 
rie temporisation qui devait, dit-on, 
donner de si brillants résultats. Nous 
n'avons rien obtenu par la persua
sion et les bons procédés, et nous 
avons, au contraire, perdu en dignité. 
Avec des diplomates comme ceux 
de l'Extrême-Orient, qui ne recon
naissent comme valable que le droit 
du plus fort, et qui ne sont que trop 
enclins à prendre la longanimité 
comme une marque de faiblesse, il 
n'y a qu'une politique énergique ca
pable d'obtenir des résultats. 

La dernière séance de la Société 
de géographie, dans laquelle M, Du-
puis, l 'explorateur du Tong-Kin, a 
communiqué une note résumant la 

situation actuelle, nous fournit les 
meilleurs arguments à l 'appui de ce 
que nous v 'lions de dire. 

Il est, en effet, suffisamment 
prouvé : que le Fleuve Rouge, théo
riquement ouvert au commerce, ne 
Test pas en réalité de fait, qu 'aucune 
maison française ou étrangère ne 
profite de 1 ouverture de cette ma
gnifique route commerciale, la plus 
courte et la plus économique pour 
pénétrer au sein des riches provin
ces occidentales de la Chine, que des 
Européens ne sauraient se hasarder 
dans les parages des pavillons Noirs 
(bandits chinois au nombre de 7 à 
800), alors que nos consuls ne se 
croient pas en état de les y protéger 
et mettent obstacle, en raison du 
traité, à ce qu'ils se protègent eux-
mêmes. 

Les agissements de cette bande 
chinoise et de leur chef sont bien 
connus. La solde allouée par le Tré
sor annamite, à ces auxilliaires que 
l'Annam entret ientànotre intention, 
est la même que celles des milices : 
deux ligattures et une mesure de 
riz par homme et par mois. 

Comment, dès-lors, ne pas consi
dérer le gouvernement annamite 
comme responsable des actes de bri
gandages de ces coquins qu'il a sou
doyés contre nous en 1873, et qui 
ont attiré Francis Garnier dans un 
guet-apens et l'y ont assassiné, d'ac
cord avec les ambassadeurs de Hué, 
au moment oïi des pourparlers 
étaient engagés avec ces derniers 
pour traiter de la paix. 

Il faut donc en finir avec la mau
vaise foi des Annamites, et nous dé
barrasser, au plutôt, d'une situation 
quL. sans une politique plus énergi
que, achèverait de nous faire perdre 
tout prestige et toute influence dans 
l 'Extrême-Orient. 

Aussisommes-nous heureux d'ap
prendre qu 'un crédit de onze mil
lions va êlre demandé aux Cham
bres par le ministre de la marine, 
pour assurer à notre pays la place 
à laquelle il a droit de prétendre au 
Tong-kin. Sur cette somme cinq mil

lions sont destinés à -a création d'é
tablissements qui permettront à nos 
hommes de séjourner dans cette con
trée, dans des conditions hygiéni
ques aussi bonnes que possible, 

La bonté du climat du Tong-kin 
permettra, en outre, aux troupes 
stationnaires enCochinchine,de faire 
des séjours plus ou moins prolongés 
dans ce pays, pour se refaire du cli
mat énervant de Saigon, climat si 
meurtrier pour les Européens, à 
l 'exemple de l 'Angleterre, qui envoie 
au Cap les soldats anglais rendus 
malades par le climat des Indes. 

Il ne faut pas oublier que la France 
a perdu les Indes à cause de la fai
blesse et de l'indignité de son gou
vernement. Tout semble nous favo
riser de nouveau aujourd'hui comme 
au temps de Dupleix, et il dépend du 
gouvernement de la République de 
reconstituer, à l'aide de Tong-kin, 
les nouvelles Indes françaises. En 
effet, la population tong-kinoise, ty
rannisée par ses mandarins, nous 
tend les b ras ; nous nous trouvons 
en présence d'un gouvernement et 
de fonctionnaires dont la corruption 
a entraîné la désorganisation com
plète de l 'armée, de la marine et des 
finances, L'Annam est un empire qui 
s'écroule. 

La conquête du Tong-kin par 
Francis Garnier et Dupuis, en 1873, 
avec une centaine d'hommes, la 
prise plus récente de la citadelle 
d'Hanoï, par le commandant Rivière, 
l'existence des bandits chinois au 
Tong-kin, qui dominent dans le 
cours supérieur du Fleuve Rouge, et 
que la cour de Hué n 'a pu, malgré 
leur faiblesse numérique, parvenir à 
chasser de ses Etats, démontrent suf
fisamment, sans qu'il soit nécessaire 
d'insister, l'impuissance de l'Annam. 

Tout nous convie à briguer une 
succession qui, fatalement, écherrait 
à une autre nation, si nous commet
tions l 'irréparable fante de la répu
dier. 

Nous savons que de grandes injus
tices ont été commises à l'égard des 
populations de Tong-kin, à l 'époque 
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funeste de riotervenlion de M. Phi-
lastre, que la France a manqué à la 
foi jurée, et que toutes ses inquali
fiables maladresses auraient été, 
cheztoutautrepeuple , capables assu
rément de nous aliéner leurs sym
pathies; mais ici la tyrannie des 
mandarins qui persiste toujours est 
si grande, qu'elle fait oublier les 
maux éprouvés à cause de nous . 

Et puis, n 'y a-t-il pas un homme 
parmi nous dont nous attendons en
core de nouveaux services et que le 
patriotisme éclairé du ministre aura 
sans doute déjà désigné. 

Nous savons par diverses person
nes venues du Tong-kin, de quelle 
grande popularité jouit, sur les rives 
du Fleuve Rouge, le nom de M. Du-
puis. La présence de notre compa
triote sur le théâtre des événements 
aurait certainement pour effet de ra
mener la confiance des populations 
et de les rassurer sur nos véritables 
intentions. Telle nous paraît être la 
conduite, à la fois sage et patriotique 
indiquée par la situation, 

Les avantages que nous pouvons 
retirer de cette occupation, peuvent 
être comparés, jusqu 'à un certain 
point, à ceux que retire l'Angleterre 
de la belle et riche possession des 
Indes, avec cette différence en notre 
faveur que le Tong-kin, loin d'être 
habité par cette population musul
mane, si réfractaire à notre civilisa
tion, possède, au contraire, une po
pulation laborieuse, douce, confiante 
et facile à gouverner, qui sera heu
reuse de nous suivre dans la voie du 
progrès que nous lui aurons tracée. 

En résumé, les avantages consi
dérables que nous sommes appelés à 
retirer de notre occupation du Tong-
kin ne doivent pas nous faire re
gretter les quelques millions deman
dés à notre bubget par le ministre 
de la marine ; ces quelques millions 
rapporteront au centuple. 

Il faut savoir semer pour récolter! 

Jules GROS. 

LA P H O T O G R A P H I E E N B A L L O N 

Depuis que l'on a pu s'élever en 
ballon dans l 'atmosphère, les aéro-
nautes ont été frappés de la netteté 
avec laquelle se définissent les objets 
terrestres. L'idée était venue à quel
ques-uns de fixer par la photogra
phie ces paysages si variés et si 
beaux. 

M. Nadar, le premier,fit des essais 
en 1868, dans le ballon captif que 
M. Henri Giffard avait mis gracieuse
ment à sa disposition à l 'hippodrome 
du Bois de Boulogne. 

En 1878, le célèbre ingénieur au
torisa M. Dagron à reprendre les ex
périences de M. Nadar. Il réussit à 
prendre le panorama de Paris dans 
la direction du Panthéon. 

Il restait encore à résoudre le 
problème, plus complexe et plus im
portant, de la photographie en ballon 
libre. 

Le 8 juin 1879, à l 'inauguration 
du musée scolaire créé par M. Ras-
pail à Arcueil-Cachan. M Triboulet 
fit une ascension pour expérimenter 
les premières plaques au gélatino-
bromure , malheureusement , un 
orage ayant surpris les aéronautes 
au milieu de Paris, les força à atter
rir sur le quai de l'Hôtel de Ville"; 
le choc à terre fut si violent que les 
appareils furent brisés, ainsi que les 
glaces impressionnées. 

Ces essais furent renouvelés par 
M. P . Desmarets, dans l'ascension 
qu'il exécuta le 14 juin 1880 et il fut 
assez heureux pour pouvoir obtenir 
deux clichés qui, quoique pris dans 
des conditions tout à fait anormales, 
n 'en furent pas moins réussis. 

Ces deux épreuves représentaient, 
l 'une, la terre vue en projection, 
l 'autre, une vue perspective depuis 
Rouen jusqu'à la mer; pour la I r e 
épreuve, l'objectif avait été placé 
verticalement, et pour la seconde, 
horizontalement. 

L'appareil dont se servit M. Des
marets consistait en une chambre 
noire ordinaire, un objectif aplani-

tique, un obturateur instantané et 
des plaques sèches. La chambre 
noire était carrée, du format demi 
plaques, mais à glace, 13 X 18. 

L'objectif de la maison Derogy, 
pouvant couvrir 21 X 27, du foyer 
0 m. 29. 

L'obturateur employé par M. Des
marets se composait d'un disque en 
caoutchouc durci, percé de deux ou
vertures circulaires placées symé
triquement sur une de même dia
mètre et égale en grandeur à celle 
des lentilles de l'objectif. Ce disque, 
mis en rotation plus on moins rapide 
par un mouvement d'horlogerie. 

Les déclanchements s'opèrent au 
moyen d'un courant électrique agis
sant sur deux électro-aimants Rom-
bouze et obtenus à l'aide de deux 
petits éléments à renversement au 
bi-sulfate de mercure de M, Trouvé, 

Les plaques sèches au gélatino-
bromure d'une fabrication spéciale, 
avaient été préparées par M. Laisné, 
l 'opérateur se servit d 'un dévelope-
ment particulier. 

Le temps de pose a été d'environ 
un vingtième de. seconde, ce qui 
prouve la netteté des images, car 
l 'aérostat n'avait parcouru pendant 
ce temps minime, qu'un bien court 
espace. 

Les épreuves furent exposées 
longtemps au Conservatoire des Arts 
et Métiers par suite de la bienveil
lance de M. Henri Mangen à qui elles 
furent offertes. 

Par les quelques lignes qui précè
dent, nos lecteurs auront pu se ren
dre compte des premiers essais de 
la combinaison de ces deux sciences 
toutes françaises : l'Aérostation et la 
Photographie. 

Dans un prochain article, j 'aurai 
à parler des progrès qui se sont ac
complis depuis, notamment ceux 
réalisés par M. Triboulet avec son 
système . de photographie panora
mique aérienne, et je ferai connaître 
tous les avantages qui seront à en 
retirer. 

{A suivre.) 
J O S E P H J A U B E R T . 
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B I B L I O G R A P H I E 

Esquisse d'une organisa t ion démocrat ique 
de la force publ ique par J. Ro ichot , ancien 
représentant du peuple à TAssemblée l é g i s 
lative, 1849. 

L. Baudoin, et № , Edi teurs , 3 0 , rue Dau-
phine, Paris. 

L'organisation mi l i t a i r equeM. Boi -
chot propose de subst i tuer au système 
actuel est une question d'une telle im
portance qu'il ne nous est pas permis, 
lorsqu'un homme aussi compétent que 
M. Boichot cherche à l 'élucider, de 
négliger les éléments qu'il apporte au 
débat, da ne pas tenir compte de la 
solution qu'il nous présente . 

Le système de M. Boichot abolit 
l'armée permanente , cette cause de 
ruine pour les peuples, cat agent de 
tous les crimes politiques dont les 
gouvernements se sont rendus cou
pables. Il l'abolit, mais suas détruire 
la force armés des E t a t s ; seulement , 
grâce à son organisation démocratique, 
cette force se transforme ; au lieu 
d'être l ' instrument des desseins ambi
tieux de l 'absolutisme, elle est la na
tion armée pour la défense du droit et 
de la liberté. La discipline subsis:e, 
mais sans que ses prescriptions puis
sent amoindrir les prorogat ives da ci
toyen. Le soldat est électeur et él i-
gible. Il use à son gré de la l iberté de 
la presse et de réunion . E u un mot, il 
te sort pas du droit commun et con
serve, sous les armes, toute la dignité 
de l'homme libre. 

Jules ARBOUX. 

Récréations Muématipes 

SIMPLE QUESTION D'ARITHMÉTIQUE 
Démontrer, — et cela en em

ployant trois méthodes distinctes, 
— que si n n'est pas multiple de 3 
on a toujours : 

1 -f 2 n -f 2 a n — mult, de 7 
DE M. D. CANTON A VIKUX-OOXDÉ 

Nous sommes 2 pères et 2 en
fants nous avons 3 pommes d'égale 
grosseur à nous partager mais sans 
les u \ ic ionner. Gomment effectuer 
le partage ? 

DK M. ROUSSEAU A CHAUDRON 
L'angle qui fait l'étoile polaire 

avec une ville de France est de 4 3 ° 
il'. Qu'elle est la hauteur de l'é
toile au-dessus de l'horizon ? 

DE M. BIARNAILF A BOLBKC 
Etant donnée la position d'une 

comète dans l'espace par rapport 
au soleil (distance du soleil = m), 
la direction de son mouvement (éga
lement par rapport au soleil), et la 

vitesse au moment considéré (par 
rapport à l 'ensemble du système 
planétaire), établir l 'équation du 
mouvement, discussion de l 'équa
tion et détermination du sommet 
de la courbe, — cas où la courbe 
sera une parabole. — 

La meilleure solution sera publiée 
dans la Science Populaire. Nous 
accordons à nos lecteurs un mois 
pour réfléchir. 
DE M. HONNORATH. A Ste-CoLOMBE 

Une personne boit du vin dans 
un verre en forme de tronc de cône 
et s'arrête quand le niveau du li
quide forme le niveau diagonal du 
verre. Elle le remplit alors avec de 
l'eau et boit jusqu'au même niveau ; 
elle répète n fois la même opéra
tion. On demande ce qui reste de 
vin dans le verre après la même 
opération efïectuée. 
SOLUTION DE QUELQUES PROBLÈMES. 

Les Infidélités de Jean-Baptiste. 
— Le domestique infidèle augmen
tait, après chaque détournement le 
nombre des pièces de vin dans les 
caveaux formant les angles du cel
lier, de sortes que ces dernières se 
trouvaient ainsi comptées deux fois. 
Il est facile de former avec des allu
mettes par exemple, quatre figures 
représentant le cellier après chaque 
détournement. 

D'un é'ève de Chevallier. — Le 
point où le charbon coûtera lemême 
prix est situé à 1 7 5 kilomètres du 
point A. 

Nos prochains numéros contien
dront toutes les solutions qui jus
qu'ici n'ont pas encore. Aie publiées 
faute de place. — Notre problème 
aura pour titre: 

LE BATOV DE LA CHERCHEUSE 
DE TRÉSORS 

So'utions justes 

MM. 
A.Beiigné, 48, rue d'Argoùt. F'iouin, 

147, avenue de Clichy. Paul Ilègue, à 
Rouen. Un habitant du quart ier latin. 
Camille Bayot, à Paris . G. Per in , à St-
Mihiel. I lonnorat Henri, à Ste Colombe. 
LéonDehaut, au collège de le Quesnoy. 
Un professeur de physique, à Par i s . Un 
Gantois. Aram Mercurian, à Smyrme. 
Leclerc, à Blérancourt. Un vieux loup 
de mer. Paul Wick, à Annecy. I*. Car
ton, à Yieux-Condé. L. Let'rançus à 
Appeville (près Dieppe), Laba P. à 
Arras, Mlle Ad. Remy, à Bourges. Le 
Franc-tireur J. I)., à Dîeulefit (I)rôme). 
J. Lionnet, à'Proyes. Joseph Guérin, à 
laSeyne. Paul Grand,à Auxerre. E. Xa
vier et C. Bernard, à Moulainville. E. 
Longuet, instituteur à Boucé (Orne). M. 

M., à Bordeaux. Mlle Mar theX. . . à Ro-
hay, près St-Calais (Sarthe). J . M. à 
Coulonges. F . B. professeur, Tulle. J . 
Labaj à Arras. Renne, 21 , rue Cujas. 
Un mathématicien en herbe. Charles, à 
St-Calais. Georges W. à Londres. René 
Piel et Emile Bac, 5, r u e Crozatier. 
Ch. Plomb, Cité 12, à Genève. Layraud, 
prop. à Dournazac(IIte-Vienne). II. Gui-
gues, 66, boul. du Por t Royal. Paul G., 
à Orléans. Emile V. à Cambrai. Un 
élève de l'école St-Cyr. Un admirateur 
de Pythagore. M. G. à Par is . 

A. B R T J N E T . 

C O R R E S P O N D A N C E 

J. H., à Cornas ; Plouin, avenue de 
Clichy; A. IL, à Dijon; R. S., à A r r a s ; 
A. D., à Lille; R. T, à O. — Nous ne 
pouvons publier aujourd'hui les solu
tions jus tes qui nous sont parvenues 
cette semaine ; la liste des solutions pu
bliées aujourd'hui sont celles qui au raient 
du être publiées dans les deux numéros 
précédents. Donc, à la semaine pro
chaine, 

Louis Y. à Dunkerque. — Nous ne 
partageons point du tout votre opinion à 
cet égard ; au contraire, les vers de terre 
sont, à notre avis, les premiers cultiva
teurs du monde. En effet, ces antiques 
laboureurs permettent continuellement 
à l'eau et à l'air d'agir sur la terre et de 
former ainsi les acides nécessaires. 

Un élève de Sainte-Barbe, —• L'ou
vrage en question se trouve à la librairie 
Gauthier-Villars, 55, quai des Grands-
Augustins. 

Ch. Tilquin, rue St-Jean, àChaumont . 
— Je me renseignerai moi-même à qui 
de droit et je vous transmettrai , dans 
notre numéro prochain les communica
tions qui m'auront été faites. 

A. Béligne, 48, rue d'Argout. — 11 
m'est absolument impossible de vous ré
pondre aujourd'hui, car il n'a rien été 
décidé encore à ce sujet. 

Léon Piret , à Houtemont. — Nous 
avons inscrit votre nom sur la liste des 
heureux mathématiciens qui ont résolu 
le problème de M. Jules Gros. 

J. L. — Je vous engage fortement à 
ne point mettre en pratique les conseils 
qui vous ont été donnés par la personne 
dont il es t question dans la dernière let
tre que vous m'avez adressée. 

P . Stardieu, à Marseille. — Les deux 
volumes (Problèmes de géométrie et pro
blèmes d'algèbre, d'AmioL), se publient 
chez l'éditeur Delagrave, rue Soufflot, à 
Par is . 

Un lecteur assidu, à Valence. — P l u 
sieurs raisons péremptoires nous empê
chent de vous donner aujourd'hui le 
renseignement demandé. 

G. Marión, à Bordeaux. — Pour cela, 
on dissout un gramme d'argent à 1000 
millièmes, dans 5 ou 6 grammes d'acide 
azotique pur, et l'on étend cette dissolu
tion d'eau distillée, de manière à obte
nir exactement un litre de liqueur. 

Un Parisien.—Voici la formule exacte 
de la dextrine : C ^ l i 1 ( , 0 1 0 . 

A. B R U N E T . 
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L E S C É L É B R I T É S M E D I C A 
L E r p c o n i n i a n d e i i t 1 EMI'loi d e s D è p i -
LATOIRES D U S S E R ( P Â T E E P I I A -
TOIRE pi>ur lu v i s a g e , PILVVORE p o u r 
l e s b r a s ) , c o m u i r a b s o l u m e n t i i i o l l b u s i f s 
e t d ' u n e e f f i c a c i t é p a r f a i t e . 

P a r f u m e r i e D C S S E R , 1, r u e J . - J . - R o u s 

s e a u . — 1 0 fr. m a n d a t . 

D I L I V O R E ! Nouvellement décou-
* verte et propagée par la PARFUME
RIE DUSSER, cette préparation enlève 
tout poil follet sur les bras avec une net
teté surprenante, elle rend la peau velue 
blanche et lisse comme le marbre . 10 fr. 
mandat . (1, rue J.-J. Rousseau). 

GRAND BAL DE BIENFAISANCE 

AU PROST DES CAISSES DE SECOURS DES 
ASSOCIATIONS AMICALES DES ANCIENS ÉLÈ
VES DES ÉCOLES SUPÉRIEURES MUNICIPALES 
TURGOT, COLBERT, LAVOISIER, .T.-B. SAY, 
LE Samedi, S décembre i882, À ONZE 
HEURES DU SOIR, EN L'HÔTEL CONTINENTAL. 

PRIX DU BILLET 10 FRANCS 

LES SOUSCRIPTIONS SONT REÇUES AUX 
ÉCOLES : 

TURGOT, 6 9 , RUE DETURBIGO-, 
COLBERT, 27, RUE CHÂTEAU-LANDON ; 
LAVOISIER, 17, R. DENFERT-ROCHEREAU; 
J . - B . SAY, 1 1 BIS, RUE D'AUTEUIL 

ET À L'HÔTEL CONTINENTAL. 

L E D O C T E U R C H O Î T É 
Offre g r a t u i t e m e n t » tout no> lecteurs la 8mt 

édition du ion T r a i t é d e M é d e c i n e p r a t i 
q u e , d a m lequel il expose sa méthode consa
crée par 10 annéea de l u c c è i dans les hôpitaux 
pour la guérison des m a l a d i e s c h r o n i q u e s 
d e t o u s l e s o r g a n e s , et des h e r n i e s , h é -
m o r h o ï d e s , g o u t t e , p h t h i s i e , a s t h m e , c a n 
c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d e v e s s i e et d e 
m a t r i c e , etc . Adresser les demandes, quai St 
Michel, ZI, Paris. 

LE BAROMÈTRE APPLIQUÉ A LA 

P R É V I S I O N D U T E M P S 

D A N S L A F R A N C E C E N T R A L E 

par 

J.-R. PLUMANDON 

Météorologiste à l'observatoire du Puy-de-Dôme 

Cet ouvrage, qui apprend à prévoir 
letemps d'une manière suffisamment 
certaine par la seule ob<-ervation du 
Baromèlre et dt>s Nuages, a été ho
noré, par le Conseil Geueraldu Puy-
de-Dôme, d'une souscription pour les 
Bibliothèques scolaires. 

Jolie brochure in-18. avac Sieize 
planches hors texte, en v-̂ nte chez 
l'auteur à Ciermout-Ferrand.— Envoi 
franco, contre un mandat-poste de 
1 fr. 65. 

L i q u e u r n o r m a l e c o n c e n t r é e d e G o u d r o n d e N o r w e g e 

P e u r p r é p a r e r i n s t a n t a n é m e n t EAU, V I N S , BIERE 4 T I S A N E S d e G o u d m 

Un Flacon suint cour se convaincre ce sa suoèr:crltè contre: 

A f f e c t i o n s c h ! u n i q u e s d a l a P O I T R I N E , d e s B R O N C H E S et d e l a V E S S I E 

É C O U L E M E N T S r e b e l l e s , M a l a d i e s É P I D É S i g B t S . 

2 f r , — P A E U S r r u e d e R e n n e s , -\ 0 5 , e t l e s P h a r m a c i e s . 

M. A G A 
R A S S U T , 

p r o i e s s e u r , 

d o n t n o u s p u 

b l i o n s l e s 

CONFÉRENCES A S 

TRONOMIQUES, 

a i n v e n t é d e s 

a p p a r e i l s 
q u i m a r c h e n t , 

l e s u n s à l a 
m a i n , l e s a u 
t r e s à m é c a 
n i q u e a u t o 
m a t i q u e , e t 

d e s c a r t e s 
s p é c i a l e s d e 

C O S M O 
G R A P H I E 

q u i r e n d e n 

e x t r ê m e m e n t 

s i m p l e e t f a c i l e c e t t e s c i e n c e q u i e s t s i u t i l e e t s 

i n t é r e s s a n t e . C e s a p p a r e i l s e t c e s c a r t e s q u i o n t 

f i g u r é a v e c h o n n e u r à l ' E x p o s i t i o n U n i v e r s e l l e d e 

1 8 7 8 , o n t é t é e n c o u r a g é s e t r é c o m p e n s é s p a r l e 

M I N I S T R E D E L ' I N S T R U C T I O N P U 
B L I Q U E e t a d o p t é s p a r l e C o n s e i l m u n i c i p a l d e 

l a v i l l e d e P a r i s . N o u s l e s r e c o m m a n d o n s à t o u s 

l e s I n s t i t u t e u r s e t à t o u s l e s P è r e s d e f a m i l l e . L e s 

a p p a r e i l s , 5 0 fr . ; l e s c a r t e s , 3 fr . , r u e M o n t m a r t r e , 

6 2 , à P a r i a , e t a u b u r e a u d u j o u r n a l , c h e z M J e a n -
m a i r e , l i b r a i r e - c o m m i s s i o n n a i r e , r u e d e s B o n s 

E n t a n t s , 32 

P R É G i E i S t P C U P L E S W d l A D E S E T M E N A G E 

S FTÉDAILLES D'ER # GRANDS DIPLÔMES D'HONNEUR, 

E X I G E R U F A E - S I M I L E 

la signature 
E N E N C R E B L E D S 

SE Un CHEZ LES ÉP'CIEHS F Pf lMiHiCTO 

Plus de Rides! 
0) Plus de Taches ^ Rousseur 11 

Plus deJMasquel 
S U C C È S S A N S P R É C É D E N T 

L a L A t T d e l a R O S É E , p r é s e r v a t i f B a U T e r a i n a o d t r » 
l « i r J d e a , â * n e a u c u n d a n c e r, d o n n e a u x É l é g a n t t u 

L l a b e a u t é d e M a r i o n D e l c r m a 1 — C e t t e m e r 
li veiileuM c o m p o s i t i o n f u i t d i s p a r a î t r e 
M B ! T A C H E S D E R O U 3 8 C U 

L a L A I T d e la R O S E E l e 
r e c o m m a n d a i p é c i & l e m e o t m —- «o ,m V l % 1 a . l l * " ^ 

J a u x M ô r e i d « f a m i l l e ^ f V ^ L Y V I V jé" 
? d a n * l'êkffeation du 

M a ï q u a 

EH VI UTC 
1 1 2 , R i e [TURCHI-LIDI 

CHEZ M. GUESGDIN 
H A H M A a i B N - C H i M I B T S 

L H F L A C O N : V I N G T » » A N C I 
B x p s i r t t M franco « o n t ™ m * n d * l - p o l U s t m N t t i M 

Détail : Chmx Q U T O N , P i r / c m i n r 

6, R u e d a O a a t r « - 6 » p t o m b r e , P a r i s 

N E V R A L G I E S 
P I L U L E S D U TDr M O U S S E T T E 

L e s P i l u l e s M o u s s e t t e , à l ' a c o n i t i n e e t a u q u i n i u m , c a l m e n t o u g u é r i s s e n t l a 

Migraine, l a Sciatique e t l e s Névralgies l e s p l u s r e h e l l c s . 

« L ' a c t i o n s é d a t i v e q u e c e s P i l u l e s e x e r c e n t s u r l ' a p p a r e i l c i r c u l a t o i r e s a n g u i n , p a r 

n l ' i n t e r m é d i a i r e d e s n e r f s v a s o - m o t e u r s , i n d i q u e l e u r e m p l o i d a n s l e s Névralgies 
«r du trijumeau, l e s Névralgies congestives, l e s affections Rhumatismales doulou-
« reuses e t inflammatoires. » 

« L ' a c o n i t i n e p r o d u i t d e s e f f e t s m e r v e i l l e u x d a n s l e t r a i t e m e n t d e s Névralgies faciales, 
à l a c o n d i t i o n q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s s y m p t o m a t i q u e s d ' u n e t u m e u r i n t r a c r â n i e n n e , a l o r s 

m ê m e q u ' e l l e s a u r a i e n t r é s i s t é À d ' a u t r e s m é d i c a m e n t s , » ( S o c i é t é de B i o l i g i e , s éance du 2 8 FIITRICR 1 8 8 0 ) . 

D o s e : P r e n d r e d e 3 » à 6 p i l u l e s d a n s l e s 2 4 h e u r e s , 

E x i g e r l e s " V é r i t a b l e s P i l u l e s M o u s s e t t e d e c h e z C L I N e t C " , P a r i s . 

S I R O P & P Â T E D E B E R T H É 
Pharmacien, Lauréat des Hôpitaux de Paris. 

« L a Codéine pure d i t l e p r o i e s s e u r G a b i e r [Commentaires thérapeutiques di 
« Codex, p. 5 8 7 ) d o i t ê t r e p r e s c r i t e a u x p e r s o n n e s q u i s u p p o r t e n t m a l l ' o p i u m , a u x 

o e n f a n t s , a u x f e m m e s , a u x v i e i l l a r d s e t a u x s u j e t s m e n a c é s d e c o n g e s t i o n s c é r é b r a l e s . » 

L e S i r o p e t l a P â t e B e r t h é à l a Codéine p'ire p o s s è d e n t u n e e f f i c a c i t é i n c o n 

t e s t a b l e d a n s l e s c a s d e R n u m e s , B r o n c h i ' e s , C a t a r r h e , A s t h m e , M a u x d e G o r g e , 

I n s o m n i e s , T o u x n e r v e u s e e t f a t i g a n t e d e s M a l a d i e s d e P o i t r i n e e t p o u r c a l m e r l e s 

I r r i t a t i o n s d o t o u t e n a t u r e . 

L e s p e r s o n n e s q u i f o n t u s a g e d e S i r o p o u d e P â t e B e r t h é o n t u n s o m m e i l c a l m e , 

e t r é p a r a t e u r j a m a i s s u i v i n i d e l o u r d e u r d o t ê t e . , n i d e p e r t e d ' a p p é t i t n i d e c o n s t i p a t i o n . 

P r e s c r i r e e t b i e n s p é c i f i e r S i r o p o u P â t e B e r t h é et comme garantie e x i g e r l a 

S i g n a t u r e B e r t h é e t l e T i m b r e b l e u d e l ' E t a t f r a n ç a i s . 

PARIS, C H E Z C L I N & C I B , 14, R U E R A C I N E , P R È S L A F A C U L T É D E M É D E C I N E , PARIS 
Et par l'entremise des Pharmacies de France et de l'Etranger, 
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FïïSILi 
J If * ^ «.V. J-4 J, = 

Bit a C S C X N O M «u&fltt» nr m» 21 Am 4 W 

KEUHMT M T M a n prtx f «*» Loodrca. 
4. GUJNARD 4" O 

|f « fa» éa tm rm cU VZchMt) SPECTACLES DE LA SEMAINE 
s OrO THÉAT-FRANÇAIS.—Lo Roi s'amuse iglò ODÈON. — La Maîtresse légitime 
"0'|() PORTE-ST-MAUTIN. -Relâche. 

CHATBLET. — Madame Thérèse. 
!')[0 GAITE. — Le Courrier de Lyon. 
il|l G-YMNASE. — Roman Parisien. 

PALAIS-ROYAL. — Le truc d'Arthur 
!3l0 AMBIGU. — Les Mères ennemies. 
!l)lO VAUDEVILLE. — Tête de Lino te. 
U NATIONS. — Les Deux Serruriers . 

! 1(2 RENAISSANCE.—La Bonne Aventure '1|2 FOLIES-DRAMATIQUES. — Fanfan la Tilipe. 
i(j|0 BOUKKBS. — Gillette doNarbonne . 
! î|0 NOUVEAUTÉS. — Le Cœur et la Main. 
[|[0 VARIÉTÉS. — LaJFemme à Papa. 
'0]0 ATHENEE. — La Belle Polonaise. 
i)|0 MENUS-PLAISIRS. — Si jamais je 

P I N C E . . . 

0|C FOLIES BERGÈRE. — Tous les soirs. 
MGLIJNY. Noce de Mlle Lor iquet . 
Première fraîcheur. 
km (IRBVIN. — De 11 h. 1T2 du matin 
aliti l[2dus- Le colonel Froidevaux 
12 CIRQUE D'ETÉ.— Exercices équestres 
lj2 HIPPODROME, — Tous les soirs, leudis, dimanches ; fêtes à 3 h . 

ESSENCE de SALSEPAREILLE FOURQUET 
par excellence 
et sans mercure du 

b u m ^ u r â , 3 > A R T R T I S G d o u t o n s , S i é m u s , v i r u s , tue 
3 f r 1D F l a c , 151V. l e s 6 F lac . P h a r m a c i e FOL'ROUET. 
S i ) , r u e des Lombards , A LA BARBE D'OR. Expédie ESSENCE IOBUEEE, 3fr. 5 0 le Flac, 1 8 fr. les C Flac UTRICINÊMORIDE 

'B RONG NIA RT: PA RIS m 

20 RÉCOMPENSES lest 5 IÉBAIUB I'll 

ALCOOL DE MENTHE 

Bien supérieur à tous Us Produits similaires, SoirraraiB Matra laa IndlgeiMom*, Mau df (tonne, dt tmvr, 4a Hro, M Uta; Exaal lant antai »e*x la taalatta at im tanta. FABRIQUE a LY#H, mri *>№artmawtm. 9 

Dm- taa prljMipaiJM Malum— *• 

Pour d é t r u i r e les Poils, Duvets 
s u r l e v i s a g e , s u r l e s b r a s e t s u r l e s j a m b e s . Le s e u l g u i soit inoffensit. S é c u r i t é a b s o l u e 
e t d 'un e m p l o i f a c i l e . F l a c o n , 1 3 Ir . e t 6 fr. 

G U E S Q U I N , P h a r m a c i e n - C h i m i s t e 112, Rue du Dharche-Midi, PARIS 
ON EXPÉDIE CONTRE MANDAT - POSTB 

Détail : Chez GUYON, Parfumeur 
5 , R u e d u Q U A T R O - S e p t e m h r e , P A R I S 

P h o s p h a t é Recommandé aux Femmes enceintes et a u x Nour
rices, dont il soutient les forces; facilite l e Sevrage, la 'Dentition et le 'Développement de s Enfants. 

P A R I S , 22 & 1 9 , RUE D R O U O T , ET L E S P H : " . 

"̂jl'* Parfumerie de la Jeune Mère. 
6 7 , R U E D E P R O V E N C E , P A R I S . 

Approuvée par nos plus célèbres médecins hygiénistes, seule recommandée 
par le Dr BlïOCIIARD,^ lauréat de l'Institut. 

S a v o n d e l ' e n f a n c e , pour l e s en fant s et l e s p e r s o n n e s d o n t la p e a u e s t délicate 1 5 0 Ï 
C r è m e a d o u c i s s a n t e , fait d i sparaî tre r o u g e u r s e t rugos i t é s de la p e a u . . . . 3 fr.f 
P o u d r e a b s o r b a n t e au tannin de l i è g e et m a g n é s i e s u p . à t o u t e s p o u d r e s riz 3 f r . | 

Envoi franco far colis fostal à partir de Dix PrailCS. 

'OOLdeMEMÏJ 

ALCOOL DE MENTHE EAU DE MÉLISSE 
DES BÉNÉDICTINS 

DE LABB4YE DE FÉC4HP 
Elixir exquia, digentu aouvôrain 

Le me i l l eur dea dent i fr ice* 

I n d i s p e m a b l e pour l a t o i l e t t e 

PRODUIT SOUVERAIN CONTRE 

A p o p l e x i e , para lys ie , v a p e u r i 

Eblou i s sement» , migraine» , mal de mer , etc . , e t c . 

Distillerie de la IScnétlictine de l'Abbaye de Fccamp 
1̂1 P S lati-? 
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S P É C I A L I T É D E M A C H I N E S A V A P E U R — F I X E S E T L O C O M O B I L E S 

; MAGHINE HORIZONTALE 

L o c o m o b i l e o u s u r PATINS 
C h a u d i è r e à flamme d i r e c t e 

d e 8 à 5 0 c h e v a u x 

MACHINE VERTICALE DE I A SO CHEVAUX 

4 

Toutes 

ce* 

Machines tout prêtes 

livrer 

E n v o i 

f r a n c o 

de« 

P r o s p e c t u s 

d é t a i l l é s 

MACHINE HORIZONTALE fc 

L o c o m o b i i e o u s u r p a t i n s 

C h a u d i è r e à r e t o u r d e fiamm 

d e 6 à G O c h e v a u x . 

A I S O N J . H E R M A N N - L A G H A P E L L E 

J , B O U L E T ET C I E , S U C C E S S E U R S , I N G É N I E U R S - M É C A N I C I E N S 

1 4 4 » f a u b o u r g P o i s s o n n i è r e , P A R I S 

<«»•• imter n i ' a i é m , »тшш < • « « • > « « H i w t f a H f » , 

d e 1 кЛ , 0 0 0 E x e m p l a i r e s , E c r i t u r e , P l a n a , D a a s i n a , M u s i q u e , « f c . 

t r a c é s l o i p a p i e r c o m m e à l ' o r d i n a i r e . — P r i i SELOS IORNIU— g g r a n d e u r s . 

I M P R I M E R I E À C A R A C T E R E S 
C o n t e a & s d a n s o n e j o l i e b o i t e À c a s s e s . — 5 8 0 l e t t r e s , c h i f f r e s ; a c c e s s o i r e s e t I n s t r u c t i o n 

EXPÉRIENCES PABLLQUE* CKRA LE ANAL INVENTEUR 

P A U L A B A T , I 2 6 . R U E D'ABOUXIR (FINI S I » P A R I S Sntûto ttt frttgmtiH tt Bpitnm*** *o*tr» 1* e. pour l'tfrmukUtmsuia. jl Bm&é№8tmMi «ENTRA RAASFEESIRSIESBMI • • «MANIA*.»»»*» JOTAS & LA ieœKm&m.j 

I N S E N S I B I L I S A T E U B . D U G H I S K E 

E x t r a c t i o n des dents sans dnnlonr, con
serva t ion et g o é r i s o n des dents par r a t i 

fication à L o R n O H A S T i C . 

Pose de dents et dentiers S A ^ J S PLAQITKS 
b r e v e t é » ) , lai^nant la palais hbro, n'alté
rant ni lo sons du g o û t , ni la prononciation, 
i 5 , rria d s Li fave l tK. 

H » ' ™ u n e b o u t ( j i S T B A i m%, D T S F î P S I f î . W j i V I 

O U Y E L L E S M A C H I N E S A C O U D R 

Spéciales pour FAMILLES et ATELIERS 
J L ' U T I L E , 5 0 * 

^ " L L A C H I N E S P O L Y T I P E S & A V I S S E R LA C H A U S S U R E 
»? >OUV<'LIO» MAALIINUS A L'II'I.SEÏ*, GAUTTRUR, TUYAU TOI*, OTC 

ÎJ * R a l i e J hW, SINGER, YUEELER 4 W.LSM, WM & B1BBS, NE, 

LI Maison "A. RluSOURG,' Inventeur Bl:, Constructeur spécial depuis 1855 l'j F i l M S S E J » DES MIN'STÉSES DE LA GUERRE & DE LA MARINE, COMMUNAUTES, CL1VR0IRS, ETC. 
%A ^ 3 O, B o u l e v a r d d e S é b a s t o p o l , 3 0 , P A R I S (Près la rue de Rivoli] ||| [ENVOI FRANCO DE DESSINS, PfX <S ÉCHANTILLONS) 

1 

V I E N T DE PARAITRE 

L ' O R I E N T - R É V E I L 

J O U R N A L HEBDOMADAIRE 

P o l i t i q u e , l i t t é r a i r e e t f i n a n c i e r 

S ' o c c u p a n t s p é c i a l e m e n t de la Questipirii 'Ori • il 

ABONNKMT : 

Étranger, un an 2 0 FR. 
France, un an 1 0 IV. 
Paris , le numéro 2 6 o ni 

TL'US c e u x q u i s ' i l l i i e fsont M I X C» i-sl ioi» 
t u r q u e s , égyplir Bn"8, t u n i s i e n n ' 8 I t ¡1^1" 
t i e n u e s l i r o c u c e j u u r c â i . 

S adresser au Bureau du Journal 
21 , R U E MONSIEUR- l .E- l 'RINCK 

à PARIS 

A P E R I T I F <& F O R T I F I A N T Procura au aang les globules rouges qui en font la richesse et la farce. 
CROISSANCES NIFRLGIÏ.ES, 

SANG PAUVRE, ANEMIE. 
LYMPHATISME, SCROFULES. ETC. 

PARIS, 23 & 19, RUE DROUOT, ET LES PHALSMUCTCI 

I M I I W * J l m a a a a f t t i r » G » I * g g i M i j « . w 

Le Gérant ; B O U D A R D . 

P a r i s . I m p r i m e r i e L a r g u i c r , 11, r u e d u L V u 
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7 DÉCEMBRE 1882 

P O P U L 
J O U R N A L H E B D O M A D A I R E ILLUSTRÉ 3» ANNÉE. - № 147 
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M . S A V O R G N A N D E B R Ä Z Z A 

Le portrait que nous donnons ici 
est le deuxième que les lecteurs 
trouveront daus la Science popu
laire. Ce dernier est de beaucoup 
plus pittoresque que le premier ; 
c'est la reproduction fidèle d 'une 
photographie qui vient d'être pu
bliée. 

M. de Brazza va être nommé gou
verneur du Congo. Ce sera une ré
compense justement méritée, car un 
représentant l'a fait remarquer, il y 
a quelques jours, dans une séance 
de la Chambre, l 'avancement de 
M. de Brazza avait été bien négligé. 
Mais enfla. . mieux vaut tard que ja
mais. Ce sera donc pourvu d'un 
grade supérieur qu'il se présentera 
devant Makoko, le souverain avec 
lequel il a traité. 

Notre collaborateur, M. Jules 
Gros, nous parlera un de ces jours 
des services rendus à notre pays par 
ce jeune voyageur. Nos lecteurs sa
vent déjà que la Science populaire 
est acquise au mouvement colonial, 
qui se dessine déplus en plus, mou
vement qui nous a valu la remarque 
faite par nos voisins les bons insu
laires d'Outre-Manche < que nous 
étions dévorés d'une curieuse ma
nie. » Soit, si cette manie nous est 
cette fois profitable. En tout cas, 
elle n'est pas guerrière. Toute de 
paix et de civilisation, elle aura ce 
suprême bonheur d'offrir un déri
vatif à cette autre manie chauvine 
qu inous a conduits à Sedan. 

JEAN FOURNAGE. 

— •—z^s^s^^s~~ 
GÉNIE CIVIL 

~L.es c h e m i n s d e f e r M é t r o 
p o l i t a i n s â L y o n 

Dans notre prochain numéro nous 
commencerons la publication da projet 
Jaubert relatif à l'établissement d'un 
réseau de chemins de fer métropo
litains à Lyon. Ce projet qui est en 
quelque sorte une étude sur la cons
truction et l'exploitation de nos che
mins de fer actuels sera illustré de 
nombreux dessins, et sera précédé 
d'une notice sur les chemiDs de fer du 
testimoge. 

C H R O N I Q U E D E S S C I E N C E S 

Sommaire: La vigne greffée sur la ronce 
vulgaire. — Le téléphone il y a quel
ques siècles. — Essai sur les sulfocar-
bonates de potasse. — Statistique des 
tabacs. — Les causes des pluies ac
tuelles. — Conservation des champi
gnons.— Télégraphe aérien lumineux 

La vigne greffée sur la ronce vul
gaire. Il y a environ unmois,M. Heuzé, 
inspecteur de l'Agriculture, se trou
vait dans l'Àrdèche. Or, il arriva 
que; dans le petit canton de Bala-
zuc, il fit connaissance d'un cultiva
teur nommé Marcel.habitaut du pays, 
qui lui signala un fait fort extraor
dinaire : Les vigoes de ce cultivateur 
ayant été minées par le phylloxéra, il 
chercha , pour les reconstituer, de 
greffer la vigne sur toutes sortes de 
végétaux. Il a parfaitement réussi 
sur la ronce vulgaire, et cette réus
site a été constatée par M. Heuzé 
lui-même. Deux de ces ronces gref
fées de vignes françaises, ont été 
arrachées et mises en pot afin d'être 
transportées et replantées aux terres 
de Versailles ce qui permettra de 
continuer ces intéressantes expé
riences. 

Le téléphone il y a quelques s^ -
cfes.--Ilyaquelque temps, un de nos 
collaborateurs a publié, dans la 
Science populaire un article sur le 
téléphone de nos jours. Aujourd'hui 
nous rappellerons l 'expérience sui
vante imaginée par Léonard de Vin
ci : si on est sur un lac et qu'on 
place le pavillon d'une trompette 
dans l'eau, l 'embouchure à son oreille 
on peut entendre les bateaux qui 
voguent à distance. Il en est de même 
quand on place le tube dans le sol; 
on entend alors ce qui se passe à 
distance. Dire avec les Beiblatter que 
c'est là le téléphone, est peut-être 
aller un peu loin. Il est bon, néan
moins, de retenir ce fait comme une 
preuve de plus, ajoutée à tant d'au
tres de l'universalité encyclopédique 
du génie de Léonard de Vinci. 

Essai sur les sulfocarbonates de 
potasse. — Nous empruntons à 
notre confrère La Nature le pro
cédé suivant pour anatyser les 
sulfocarbonates. Un chimiste ré
cemment enlevé aux sciences appli
quées, M. Gélis, avait imaginé un 
procédé très pratique d'analyse 
approximative que son fils a soumis 
récemment à de nouveaux perfec
tionnements. La méthode repose sur 
la décomposition du sel étudié par 
les sulfites alcalins, qui en libèrent 
instantanément tout le sulfure de 
carbone. Dans un flacon est le bi
sulfite : on ajuste au goulot une al
longe graduée, fermée par un robi
net et soutenant une quantité déter
minée de sulfocarbonate ; on tourne 
alors le robinet et on agite pour mé
langer; il n'y a plus qu'à lire le vo
lume occupé dans rallonge par le 
sulfure de carbone, qui vient surna
ger sur la dissolution saline. 

Satistique des tabacs. — Voici 
d'après le s Mondes, quelques rensei
gnements sur la production et la 
consommation des tabacs. 

L'Asie produit 31,000 quintaux 
de tabac; F Alsace-Lorraine, 160,000; 
la Bavière, 156,000 ; le duché de 
Bade, 242,000 ; l 'Allemagne du Nord 
1,100,000, dont la Prusse fournit 
environ le quart. Les Pays-Bas don
nent 85,000 quintaux; l'Italie, 9 3,000; 
la Russie, 180,000 ; l'Autriche, 
1,000,000 (?), En Amérique, le Bré
sil figure pour 300,000 quintaux, 
Cuba pour 610,000, et l'Amérique 
du Nord pour 3,400,000. La pro
duction totale est de 16 millions de 
quintaux. 

Eo Russie, en France, en Angle
terre, la consommation annuelle est 
de 1 livre par habi tant ; en Italie, 1 
livre et demie: en Autriche,2 livres 
2j5; aux Etats-Unis et en Allemagne 
3 livres ; en Belgique, 4 livres 4j5, 
et enfin, en Hollande, 5 livres 3]5. 

Les causes des pluies actuelles. 
Voici d'après M. Faye, de l 'Acadé
mie des sciences, l'explication des 
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pluies actuelles que nous subissons 
depuis si longtemps : 

D'après ce savant astronome, il 
paraîtrait que la quanlité de comè
tes qui existent depuis quelques 
TEMPS serait la seule cause de cette 
perturbation atmosphérique. Ces as
tre?, qui se meuvent autour du so
leil, absorbent, à ce qu'il paraît, une 
très grande partie de ses rayons. 

La chaleur n 'étant plus assez 
grande pour aspirer les vapeurs ac
cumulées autour de noire planète, 
il en résulte une détente de pluies 
continuelles. 

Si les comètes continuaient, pen
dant un certain nombre d'années, à 
obstruer les rayons lumineux, la 
terre deviendrait improductive, et 
se tran-formerait en un globe éteint, 
voguant dans l'espace d'après les 
lois de la gravitation. 

Conservation des champignons. 
— Les lignes que nous publions ci-
dessous sont extraites du dernier 
numéro du journal La Revue Scien
tifique : 

On commence par laver dans l'eau 
pure le champignon que l'on veut 
conserver, afin de le débarrasser des 
impuretés solides qui pourraient 
adhérer sur lui. Puis on verse dans 
un flacon, proportionné à la taille du 
sujet, de l'eau filtrée additionnée 
d'«ra seizième d'acide sulfurique 
pur. On introduit le champignon 
dans ce liquide. On bouche hermé
tiquement, afin que l'air ne puisse 
pas pénétrer. 

On obtient un résultat au-dessns 
de toute espérance. J'ai employé ce 
procédé pour des morilles et des 
agarics de différentes espèces au 
mois de mai 1879. Jusqu'à ce jour, 
tout s'est conservé et promet de sub
sister longtemps de la sorte. Les 
champignons de nuance rouge, rose, 
bleue, verte, etc., ne perdent pas 
leur couleur. Si le lavage du cham
pignon a été bien fait, ils n'allèrent 
pas la transparence de l 'eaudaos la
quelle ils sont conservés; cela per
met de ,les examiner facilement à 

travers les parois du flacon qui les 
contient. Mes essais ne se sont pas 
bornés aux agarics; j 'en ai fait autant 
pour les polypores de consistance 
molle. 

Ce procédé ne réussit pas bien 
pour les polypores naturellement 
durs. J'ai expérimenté un nouveau 
moyen qui, comme le premier, a 
fort bien réussi. 

On fait macérer pendant quinze 
jours dans une dissolution d'alun du 
commerce ( l i5 d'alun dans un litre 
d'eau) des polypores à consistance 
solide Au bout de ce temps, on les 
[ait sécher à une douce température, 
l 's deviennent alors durs comme de 
la pierre tout en gardant leur odeur 
et leur forme naturelles. Les insec
tes ne peuvent les attaquer. Puis, 
afin de leur conserver une physiono
mie, on les cloue ou les colle sur les 
corps auxquels ils adhèrent de pré
férence. 

Télégraphe aérien lumineux. — 
Un membre de l'Académie d'aéros-
tation, M. Mangin,a exécuté derniè
rement à Paris l 'expérience que nous 
rapportons ci-dessous: 

Un petit ballon d'une capacité 
d'environ 100 pieds cubes fut gonflé 
avec de l 'hydrogène pur et maintenu 
captif au moyen d'un câble renfer
mant du fil de cuivre. Une lampe à 
incandescence futensuiteplacée dans 
le petit ballon et placée en connexion 
avec les fils, toutes lesfois que le 
courant passait, le petit ballon de
venait lumineux par transparence 
ou mieux translucidité. 

Ce nouveau système rendra in
contestablement de grands services 
pour la télégraphie optique à cer
taines distances. 

A. BRUNET. 

— — - - . w w T a B a f c ^ ^ a a B g M » » — » - 1 ~ 

Les lecteurs de la SCIENCE POPU
LAIRE dont l'abonnement expire ces 
jours-ci,, sont priés de le renouveler 
dans te plus bref délai, s'ils ne veu
lent pas éprouver d'interruption 
dans la réception de leur journal. 

LA C H U T E DE L A C O M È T E 

Nous apprenons qu'une comète 
va bientôt lomber sur le soleil. C'en 
est fait, nous allons assister à une 
catastrophe d'un nouveau genre, 
inconnue des humains. Ce n'est 
point une mystification... Ecoutez 
plutôt M. C. Flammarion. 

« Mais alors, si c'est la comète de 
1843 qui est revenue en 1880, et si 
c 'ei l la môme quibrille actuellement 
sur nos têtes, la première révolution 
aurait donc été de 37 ans, et la se
conde, de moins de trois ans? C'est 
possible, étant donnée la résistance 
subie dans la traversée de l'atmo
sphère solaire. » 

« Si, comme il est probable, c'est 
bien la même comète quitourbillonne 
de la sorte dans Je système solaire, 
la comparaison du papillon ou de la 
mouche tournoyant autour d'une 
flamme jusqu'à la mort, serait litté
ralement applicable à cette infortunée 
aventurière du ciel. Son sort serait 
décidé ; elle n'échapperait plus à la 
destinée qu'elle semble à la fois 
braver, craindre et chérir. En ce 
moment, elle s'en va, s'éloignant à 
tire d'ailes du brillant foyer, et déjà 
elle vogue dans les déserts glacés 
de l'espace. Mais elle n'oubliera plus 
longtemps le dieu de la lumière et 
de la chaleur. 

Electrisée,magnétisée, subjuguée, 
elle va revenir, et cette fois, sans 
doute ,pourse consumer entièrement 
dans 1 ardent foyer. Si cette conjec
ture est confirmée, nous assisterons, 
dans quelques mois, à un spectacle 
sans précédent dans l'histoire. Nous 
verrons revenir du fond du ciel l'in
nocente condamnée. Elle arrivera 
avec une vitesse chaque jour gran
dissante, traversera sans y prendre 
garde tous les orbites planétaires, 
doublant, triplant, décuplant son 
vol; se précipitera en droite ligne 
sur le soleil — et se jettera sur lui 
avec une telle violence, que savitesse 
devra surpasser 600,000 m. dans la 
dernière seconde de chute. » 

N'allez pas croire cependant que 
le Système solaire sera dérangé, que 
les orbites planétaires vont var ier ; 
nullement, c'est à peine si nous res
sentirons la moindre influence de 
cette chute colossale. C'est dommage., 
des émotions auraient, dû accom
pagner ce phénomène et l 'auraient 
rendu plus majestueux encore. 

N A N I . 
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L ' E A U E T L E F E U 

CHAPITRE YI 

LES HABITANTS DES EAUX 

I. Animaux d'eau douce, — La nature 
animée. — Les infiniments grands et 
les infiniments petits. — Les infusoi-
res . — Singulières modes de reproduc
tion. — Mollusques aquatiques. — 
Bryozoaires. — S arrimes. — Planor-
bes. — Paludines. — Bytinies etc. — 
Les Crustacées. — Ecrevises. — Bran-
chipides.—Asselles.—Monoculidesetc. 
— Arachnides. — Annelides. — Les 
s a n g s u e s — Les insectes, — Les pois
sons. — Poissons carti lagineux. — 
Plectoguatb.es. — Sophobrancb.es. — 
— Malacoptérigiens. — Acanthoptéri-
giens, etc. — Batraciens. — Grenouil
les. — Salamandres. — Axolotbo. — 
Reptiles aquatiques. — Serpents. — 
Tortues. — Crocodiles. — Oiseaux. — 
Mammifères. — etc. 

i. — L'étude de l'eau qui entoure 
les continents de toutes parts, qui 
les sillonne dans tous les sens, 
qui forme les grands lacs, consti
tue en, grande partie, l 'étude de 
['eau dans la nature. Or, tout un 
monde d'infiniment grands et d'in
finiment petits fourmille dans cet 
élément. Animaux, végétaux y nais
sent, s'y développent, y mutiplient à 
l'infini leurs espèces nombreuses et 
variées et y meurent tour à tour. 

Jetons un rapide coup d'oeil sur 
cette innombrable population aqua
tique qui, aussi bien en nombre 
qu'en beauté, en utilité el en splen
deur ne le cède en rien aux animaux 
terrestre. Les animaux d'eau douce 
ne sont pas moins nombreux que 
les animaux marins. C'est par eux 
que nous commencerons. 

Aidé d'un microscope le natura
liste contemple, dans l 'eau, un 
monde d'infiniment petits il y en
trevoit dans une seule goutte l'infini 
en petitesse comme l'astronome 
avec un télescope entrevoit l'inliai 
en grandeur dans l'immensité des 
deux , 

Les Jnfmoirea (flg. 1 , g, et 

existent dans toutes les eaux mais ils 
abondent principalement dans les 
eaux altérées et croupissantes; ils y 
sont répandas en si grand nombre 

qu'une seule goutte peut en conte
nir 50 millions. Ces animaux abon • 
dent surtout dans le Nil et l'on peut 
difficilement se faire une idée de 
l 'innombrable quantité d'infusoires 
que ce fleuve déverse sur une sur
face d'un seul hectare, à l 'époque 
de son débordement. Quel mathé
maticien oserait les compter ? Re
marquons, toutefois, que c'est à ces 
infiniments petits que l'antique 
fleuve doit sa prodigieuse action ferti
lisante. Ces êtres admirables de sim
plicité et de petitesse sont de forme 
allongée, ils sont munis de cilombra-

tiles servant d'organes de nutrition, 
de respiration et de locomotion; ils 
peuvent reproduire de trois façons 
distinctes suivant les espèces t 

i» Par reproduction sexuelles) 
|« Par division spontanea d'un ani* 

mal unique en plusieurs morceaux 
dont chacun donne naissance à un 
individu nouveau. 

3- Par bourgeonnement comme 
les végétaux. 

Tout ces modes de reproduction 
sont d'une fécondité extraordinaire. 
Ainsi une seule paramécie est capa
ble, en 24 heures, de donner nais
sance à plus de un million deux 
cent mille individus semblables à 
elle-même. Ces êtres étranges ont 
été entrevus pour la première fois 
en 1695 par le célèbre Leuwenh-
veck. 

Dans un ordre plus élevé et sans 
le secours du microscope, on dis
tingue aisément des millions de 
Mollusques aquatiques qui vivent 

J'Hfvsv/re 

non dans les eaux bourbeuses, mais 
dans les eaux les plus pures et les 
plus limpides. Parmi ces nombreux 
mollusques nous ne pouvons passer 
sous silence les singuliers Bryo
zoaires (fig. 4) que l'on rencontre 
sous les feuilles de nénuphars, et 
dont le corps diaphane a beaucoup 
de ressemblance avec celui des Zoo-
phites ; les linnés vulgairement ap
pelés colimaçons d'eau douce; les 
pltmorbes à coquille mince et légère 
en forme de disque; les physes à 
coquille ovale rétrécie vers le haut; 
les paludines àtêteproboscidiforme 
(allongée comme la trompe d'un 
éléphant) aux yeux insérés à la base, 
à coquille anguleuse et lise et qu'on 
appella vulgairement lames d'mut 

eahots etc, | les hythiniea j les um» 
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puliaires et une multitude d'êtres 
analogues qui couvrent le lit des 
cours d'eau. 

Les crustacés occupe un rangnon 

moins important. \s$écrevises (fig. 
5) abondent dans presque tous les 
cours d'eau et fournissent à l 'homme 
une nourriture saine et succulente 
très recherchée des gourmets. En 
France on trouve l'espèce type 
(Astacuis fiaviatilis)dans 1 u bassin de 
h Meuse. Les telphules Jluviatiles 
habitent le bord des lacs ; on les dé
signe en Italie sous le nom de crabe 
/ïuviat'le. Les crevettines vivent 
dans nos ruisseaux. Les branchipi-
des, dont le corps grêle et allongé 
n'atteint pas un centimètre, nagent, 
dans nos cours d'eau, avec une vi
tesse extraordinaire. Les argules 
ont la tête très développée et beau

coup plus large que le thorax. Les 
asselles ont le corps oblong divisé 
en segments. Les daphmdes se blot
tissent dans la vase durant la saison 
d'hiver. Lcsmonoculides n 'ontqu 'un 
œil. Les cyprides et les apneides 

pullulent dans toutes les rivières 
d'Europe. Tous ces crustacés se 
trouvent en grand nombre dans les 
cours d'eau français. 

F . C A N T J E T A l . n . L A R B A L É T R I E R . 

A S T R O N O M I E P O P U L A I R E 
PAR M. AUG. GARASSUT 

P r o f e s s e u r à l ' A s s o c i a t i o n p o l y t e c h n i q u e 

{Suite) 

Premier problème ûsiroiioroie 
Nous soumettons ce premier pro

blème astronomique à la sagacité 
des nombreux lecteurs de là Science 
Populaire : 

Dans tous les anciens appareils 
de cosmographie, comme dans tous 
les dessins qui les représentent, la 
terre lourne sur elle-même en 24 
heures ou un jour ( mouvement de 
rotation diurne), et en même temps, 
elle tourne autour du soleil en 365 
jours 25, ou un an, (mouvement de 
translation annuelle). Ce dernier 
mouvement s'effectue selon une 
courbe (un cerclej écliptique mi-
terrestre mi-céleste, placée horizon
talement, sur laquelle courbe l'axe 
de la terre, tout en restant constam
ment parallèle à lui-même, est cons
tamment incliné sur son rayon vec
teur de 66°32' supplément 113° 28 ' ; 
Cet axe de la terre est parallèle à 
l'axe du monde, et est perpendicu
laire à l 'équaleur céleste. 

C'est cette inclinaison de l'axe de 
la terre su r l eg randaxede son éclip
tique qui établit sur la terre la place 
où doivent passer les cercles et 
les plans des tropiques du Cancer 
et du Capricorne. Or, est-il vrai ou 
n'est-il pas vrai, toute la question 
est là, que si la terre n'exécute pas 
son mouvement de transaction, si 

ellenefaitque tourner sur elle-même 
à chaque tour de rotation diurne, 
que toutes les 24 heures, le rayon 
direct émané du soleil, le rayon rec
teur qui joint le centre du soleil au 
centre de la terre, décrit, sur la sur
face de la terre, entre les deux tro
piques, une courbe unique, un grand 
cercle terrestre, qu'on appelle com
munément Y Ecliptique terrestre pp, 
dit? 

Prière d'adresser les réponses au 
bureau du journal. 

TROISIÈME CONFÉRENCE 

CHAPITRE V. 

PARALLAXES : 

Paradoxe veut dire changement, 
parce qu 'un objet considéré de points 
de vue diiïérents, semble changer de 
place. 

Elle apour b u t , a u m o y e n d c cons
tructions graphiques, d'angles et de 
triangles, de connaître la distance 
qui sépare un point accessible d'un 
autre point inaccessible, et aussi la 
grosseur d 'un corps inaccessible. La 
première est dite Parallaxe de dis
tance, la seconde Parallaxe de dia
mètre. 

P A R A L L A X E DE D I S T A N C E 

Pour mesurer, sur la Terre, la dis
tance à un point éloigné et inacces
sible, ou trace, loin de ce point, une 
droite dont on connait la longueur 
et qu'on appelle hase d'opération. 
Des extrémités de cette droite on di
rige deux autres droites qui se ren
contrent aupointinaccessible,et for
ment ainsi un triangle. On connait 
donc la base de ce triangle et les 
deux angles adjacents à cette base ; 
il est facile d'en conclure le troisiè
me angle, dont le sommet se trouve 
au point inaccessible, et la longueur 
des deux côtés qui forment cet angle, 
partant, la hauteur du triangle ou la 
distance de la base d'opération au 
point en question. On comprend 
très bien que plus cettô base d'opé
ration est grande, moins il y a sujet 
d 'erreurs dans l'appréciation de la 
grandeur de l'angle au sommet du 
triangle et de la hauteur de ce trian
gle. Ce qu'il importe donc tout d'a-
borddansune parallaxe,c'est de con
naître la longueur de la base d'opé
ration. 

C'est l'angle opposé à la base 
d'opération qui prend le nom de 
Parallaxe de distance. 
P A R A L L A X E D E D I S T A N C E D E S A S T R E S 

Quand on veut mesurer la distance 
d'un astre à la terre, on se sert de la 
parallaxe de distance. 
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La parallaxe de distance prend le 
nom de l'astre auquel elle s'applique; 
ainsi on dit: Parallaxe du Soleil, ou 
solaire ; de la Lune, ou lunaire ; de 
Mars, de Vénus, etc., d 'une Etoile 
ou Stellaire, On loi îonne aussi cer
tains noms par raoport à la base 
d'opération ; elle est dite terrestre 
ordinaire, quand celte hase est le 
rayon même de la terre ; Equato-
riale quand c'est l ' équateurqui sert 
de base; de Hauteur quand l'astre est 
au-dessus de l'horizon et se rappro
che du zénith de l 'observateur; ho
rizontale, quand la base se forme 
avec l'horizon de l 'observateur; elle 
est dite diurne, quand elle se me
sure pendant le mouvement diurne 
de la terre ; annuelle ou de l'orbe 
terrestre, quand c'est le grand axe 
de l'écliptiqne terrestre qui sert de 
base d'opération. 

Après la découverte de Christophe 
Colomb, en 1492, quand on a eu 
connu la grosseur de la Terre, on a 
pu mesurer sa distance du Soleil, en 
prenant pour base d'opération, sur 
la Terre, non pas seulement une 
ligne quelconque, qui eût élé trop 
peu considérable, mais le rayon 
même de la Terre, qui est G367 kil. 
387 millim., ou 1591 lieues 3387'", 
soit 1500 t lieues en nombre rond, 
ou le diamètre, qui est de 12734 kil. 
7 7 4 m ou 3183 heues 2774m, soit 
3,000 lieues en nombre rond, On a 
trouvé que cette distance était d'en
viron 35 millions de lieues. On a 
même pris pour base^d'opéralion, à 
six mois d'intervalle, le grand axe 
de Técliptique terrestre, qui est de 
70 millions de lieues. Le résultat a 
été encore plus précis, et la paral
laxe s'est dite annuelle ou de l'orbe 
terrestre. 

On a mesuré également, de la 
même manière, la distance de la 
lune à la Terre, qui a été trouvée de 
90,000 lieues, et celle des autres pla
nètes, et à la terre et entre elles. 

Mais quand il s'est agi de mesurer 
la distance de la Terre à une étoile 
quelconque, parallaxe stellaire, soil 
que l'on voulut se servir de la paral

laxe terrestre ordinaire, rayon 
déjà trop petit pour le So
leil, soit de la parallaxe éqnatoriale, 
soit de la parallaxe annuelle ou de 
l'orbe te r res t re , 70 millions de 
lieues, il est arrivé qne les étoiles 
étaient a u n e distance tellement con
sidérable que les deux côtés laté
raux, aux extrémités de la base, qui 
devaient se joindre à l'étoile lixe, 
Sirius, par exemple, qui est la plus 
brillante et peut-être la plus rappro
chée de nous, restèrent complète
ment parallèles, les angles qu'ils 
formaient avec cette base étant droits 
ou au moins complémentaires l'un 
de l 'autre. Si la parallaxe avait pu 
être seulement de une seconde, la 
distance eut été de^200 milliards de 
fois 32 millions, soit 6 trillions 400 
billions de lieues, 0 ,400 ,000 ,000,000. 

L'imagination se pe rddansde tels 
nombres! Quelle étendue a donc 
l'immensité ou le Ciel? 

Les étoiles fixes sont probable
ment autant de soleils dont chacun, 
comme le nôtre, est le centre d'un 
autre système planétaire, que nous 
ne connaissons pas et que nous ne 
verrons sansdoutejamais. Onne con
naît pas leur distance de la Terre, 
ni leur grosseur, ni leur dislance 
entre elles. On ne mesure cette 
distance que angu'airement, c'est-
à-dire au moyen du Rapporteur ou 
de tout autre instrument analogue. 
Les étoiles fixes sont en nombre 
infini. 

C'est donc avec raison que, pre
nant la cause pour l'eflet, on a pu 
dire que la parallaxe de distance 
d 'un astre à la Terre, est la moitié 
du diamètre apparent de la Terre, 
vue de cet astre, ou son rayon, ou 
encore que la parallaxe de distance 
d'un astre est l'angle sous lequel le 
rayon de la Terre serait vu de face 
par un observateur placé au centre 
de l'aslre. 11 existe, en effet, une 
concordance complète entre la pa
rallaxe d 'un astre et sa distance du 
centre de la Terre. 

L a Parallaxo de distance de la 
Terre vue du Soleil, ou son diamètre 

apparent, est de 8",86 avec son 
rayon pour base, et de M"¡72 avec 
son diaaaètre, et la parallaxe de dis
tance du Soleil ou de la Terre est de 
•Sî','i"= 195". 

P A R A L L A X E DE DIAMÈTRE. 

De la grandeur de la base d'opé
ration on conclut la grandeur de 
l'angle opposé ou de la parallaxe de 
distance on conclut la longueur de 
la base d'opération. 

Tout objet vu sous nn angle de 
1°, est éloigné de 57 fois son dia
mètre réel,sous un angle de 1/10 de 
degré, ou de G' (le 10 e de 60) il est 
éloigné de dix fois plus ou de 570 
fois son diamètre réel. C'est après 
avoir fait des essais sur de petites 
distances qu'on a trouvé ces résul
tats. On a commencé par mesurer 
de loin une ligne droite, un cer
cle, etc. 

(A Suivre). 

TROIS NAVIRES 

E N F E R M É S 

dans les Glaces dn Foie Nord 
Dans la dernière séance de géo

graphie commerciale de Paris, M, le 
secrétaire général Gauthiot a donné 
lecture d 'une correspondance qu'il 
a reçue de Copenhague et qui a trait 
à un de ces drames géographiques 
si fréquents dans les mers polaires. 

Deux expéditions Hollandaises 
étaient parties dans la direction du 
pôle nord pour y aller faire des dé
couvertes et des études : le Willhem 
Barents et la Varna. Ces deux na
vires étaient en destination de Dick-
sonhaven. Le Willhem Barenlz ar
rivé à l 'entrée de la passe du Ma-
totschkinscharr y rencontra les mal
heureux naufragés du Saint Mra, 
Le Willhem Barentz après avoir élé 
quelque temps prisonnier des glaces 
tenta de s'affranchir et y réassit en 
partie. Après des efforts plus ou 
moins prolongés pour porter secours 
aux naufragésjil dût battre en retrai
te. Un télégramme annonce son 
prompt retour à Amsterdam. 
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Quant à l'expédition de la Varna 
qui devait passer l'hiver à Dickson-
haven, elle s'est heurlée aux mêmes 
obstacles. Arrivée à Hammerfest le 
samedi 22 juillet à 4 heures, la Varna 
en repartait, de concert avec la 
Louise, navire marchand de la puis
sante maison de John Lang, Sohns 
Wosé. Le trajet fotd'abord heureux, 
mais, arrivé dans ce point, après 
deux ou trois tentatives pour entrer 
dans la mer de Kara, tantôt par le 
nord, tantôt par le sud, la Varna et 
IaZom'sese décidèrent àtenter l'en
treprise par la passe du Matotschkin-
scharr. Arrivées en vue de la passe 
elle jetèrent l'encre à Tschirakina 
pour faire de l'eau. Les deux navi
res, quittèrent Matotschkinscharr 
vers le 8 août avec un temps ex t rê ' 
memectvariable,tantôt chaud,tantôt 
froid, présentant parintervales, des 
éclairciés et des brouillards épais. 
Le thermomètre au soleil marquait 
10 degrés pour retomber à 1 degré 
au dessous de zéro. 

Le brouillard était si épais qu'il 
était impossible de trouver sa route. 
Après avoir cheminé par le 70 e de
gré de latitude nord, environ 10 
mille anglais, du 9 au 12 août la 
voie était entièrement obstruée par 
le brouillard de plus en plus épais. 
Le 12, !a Varna et la Louise ont in
cliné vers le sud, côtoyant un im
mense banc de sable et réduites à 
stopper continuellement à cause de 
l'obscurité dans la crainte perpé
tuelle d'un choc avec les glaçons. 

Les deux, navires jetèrent enfin 
l'ancre en vue de l'île de Waigatz 
non loin duportKarische. L'immense 
étendue qui s'ouvrait devant les na
vires était entièrement prise par les 
glaces. La mer de Kara était inabor
dable. La Louise et la Varna étaient 
condamnées à attendre là que les 
vents d'Est venant à souffler rom
pent leur entrave de glace. 

Telles étaient les dernières nou
velles reçues des deux vaisseaux 
prisonniers des glaces quand M. 
Gaurhiot reçut de M. Augustin 
Gamel Copenhague, les deux let

tres suivantes signées de M. And. 
Hovgaard, capitaine du Drjmphna, 
La première de ces lettres est partie 
de Vardoë, la seconde vient de la 
mer de Kara. 

Première lettre. — « Après avoir 
profité de la nuit du 18 au 19 août, 
à l 'encre près de Vedbsek pour tout 
arrangerpour la mer nous appareil
lâmes à 5 heures du matin et pas
sâmes Krombarg à 8 heures. Un peu 
de vent contraire et de grosse mer 
ne nous permirent d'atteindre le 
fort flollanl de Raguen que le 
à 1 heure. Nous y restâmes près de 
1 heures, un télégramme nous ayant 
été signalé de terre. Nous reçûmes 
avec plaisir vos paroles amicales. 
La veille, j 'avais de M. Hoeger Dra-
chman un télégramme qui nous an
nonçait que des artistes et auteurs 
danois voulaient nous envoyer leurs 
adieux du fort flottant de Kagen ; 
mais le mauvais temps les a mal
heureusement forcés le matin de des
cendre à terre. 

« Le même bateau qui m 'appor ta 
votre télégramme me rend cepen
dant en même temps les salutations 
et les souhaits de ces messieurs. Le 
vent était au Sud-Ouest, la houle ve
nant de l'Ouest ; il était '• inutile de 
rester plus longtemps en dehors des 
récifs ; nous fîmes notre entrée avec 
le vent de travers. C'était un plai
sir devoir leDijmphnad.ms cescir-
constance,filer avec une vitesse de 
7 nœuds; en arrêtant la machine la 
vitesse ne diminuait que d'un demi 
nœud. Au bout de 12 heures nous 
étions déjà vers la côte de Norwège 
en face de Sando où, après quelque 
temps, il ' nous arriva un pilote 
qui nous mena en dedans des récifs 
à Orendal où nous arrivâmes à 1 1 
heuresdu matin. » 

Ici le capitaine du navire danois 
entre dans des détails sur la naviga
tion entre Arendal et Tronso; ce ré
cit étanttrop spécialement maritime, 
nous le passerons et nous repren
drons ensuite la lettre du capi
taine. 

« Lorsquele29,dit- i l ,à 3heures et 

"demi de Taprès midi nous jetâmes 
l'ancre à Tronso toute la chambrée 
des gardes fut remplie de pelisses et 
de peaux de rennes. Nous venons de 
vider là toutes les caisses que nos 
aimables compatriotes avait envoyée 
à notre bord avec l'inscription : « A 
ouvrir la veille de Noël ». 

« Notre pont qui venait d'être dé
barrassé de charbon offrait autant de 
place qu'on le voulait pour la cons
truction des observatoires magné
tiques. C'était un long travail à entre
prendre et nous n'avionspasle temps 
de le faire à l 'ancre, c'est pourquoi 
nous appareillâmes à 1 heure du 
matin et continuâmes notre route. 
Hier à 5 heures et demi de l'après 
midi nous mouillâmes ici sur la rade 
de Vardo où nous achevons notre 
provision de charbon et de tous les 
objets qui pourrait .nous servir pour 
l'hivernage.» 

Passons à la deuxième lettre.. 

« Le 8 septembre, dit le capitaine 
Hovgaard, je vous ai expédié -un 
rapport sur les progrès de notre ex
pédition jusqu'à ce jour. (Ce rap
port a été perdu et n'est pas par
venu jusqu'à Copenhague.) Le même 
jour j 'arrivai à l 'entrée orientale du 
détroit, mais le 17 seulement nous 
réussîmes à passerau devant de l'île, 
d 'oùnous nous dirigeâmes vers l'est, 
suivant un large goulet : formé par 
une brisée dans la glace le long de 
la côte. A 5 heures,^neus.apercûmes 
dans le nord-ouest deux navires pris 
par la glace. Ces navires ayant tiré 
trois coups de canon je pensai qu'il 
ne fallait les quitter sans savoir si je 
pourrais leur porter quelques se
cours. C'étaient, à n 'en pas douter, 
les bateaux à vapeur la Varna et la 
Louise, mais je pensais qu'ils avaient 
déjà débarqué les membres de l'ex
pédition hollandaise, le docteur 
Snellen et ses compagnons, et qu'ils 
ne pourraient ainsi avoir beaucoup 
de provisions. Je fis route au large 
et à la tombée de la nuit, je n'étais 
qu'à un demi mille des vaisseaux 
captifs. 
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« Quoique dans d'autres circon
stances j'eusse LODGÉ la côte pendant 
la nuit, je pensai devoir me tenir 
dans le voisinage et le navire fut 
amarré à la glace. Pendant la nuit, 
toute la masse de glace s'éloigna de 
la côte et barra le passage entre 
nous et la terre. 

« Le lendemain matin, la Varna 
réussit à atteindre l'ouverture où 
nous nous trouvions. Nous apprîmes 
alors que toute l'expédition hollan-
paise était enco
re à bird. La 
Louise, au con
traire, ne pou
vait bouger. 

« Le 19, la 
g l a c e s 'ouvrit 
autour de ce na
vire, qui se diri
gea vers la côte. 
Aujourd'hui, elle 
est retournée au
tour du ghçoe , 
où sont pris . I n . , 
Varna et l eDi* f?^ 
jmphnfa, à. '70, | | 
mètres l'un dç 
l'autre, e\ te ca
pitaine Butmas-
ter déclare qu'il 
veut maintenant; 
tâcher de retour 
ner par Jujors-
char. Le long de 
la côte la, mer 
continue à être 
ouverte, et si je 
n'avais ÉTÉ obli
gé d'attendre pendant la nuit du 
17 au 18. je serais sans nul doute 
aujourd'hui à Jénissée. Je suis pour
tant convaincu que nous serons déli
vrés par les tempêtes équinoxiales, et 
nous aurons encore un mois pour 
naviguer. On se fait une idée triste 
d'un navire pris dans les glaces 1 
Mais soyez assuré, je vous prie, que 
pour le moment L'expédition est 
hors de danger. 

Il est malheureux que nous SOYONS 

retardé ici, mais, comme je l'ai déjà 
dit, il me semble qu'IL eût été im

possible de quitter deux navires pris 
dans la glace, avant de savoir s'ils 
avaient besoin de secours, ce qu'il 
Y avait tout lieu de croire puisqu'ils 
avaient tiré du canon. Tout va bien 
à bord et nous avons le meilleur 
espoir pour l'avenir. •» 

Cette touchante confiance du 
brave capitaine Hovgaard s'est-elle 
réalisée. Nous craignons bien qu'il 
n'en soit pas ainsi, au moins pour 
l'un des trois navires prisonniers. 

BUSHMEN 9 u r p r i s 

Une dépêche de Saint-Pétersbourg 
annonce qu'à la suite de gros temps, 
des épaves considérables sont ve
nues échoueràl'entrée del'Iénissec. 
Tout porte à croire que ces débris 
proviennent du bris, par les glaces, 
d'un de ces trois vaisseaux. 

Dès que nous aurons reçu des 
renseignements plus complets, nous 
nous empresserons de les faire con
naître à nos lecteurs. 

JULES GROS. 

Les deux sujets que nous don
nons, sont tirés des publications 
australiennes, l'un d'eux représen
te une scène assez curieuse. Des 
Bushmen sont surpris par deux par-
failsgredins qui les saluent, revolvers 
aux poings, le repas desbraves gens 
de la forêt semble manquer de char
me; nos bandits sont parfaitement 
d'applomb, bien bottés, bien râblés, 
à eux deux ils vont certainement 
avoir raison de nos honnêtes bû
cheurs; surpris par de pareils visi
teurs, nous ne savons pas comment 

ils se lireront de 
ce mauvais pas. 

L'autre sujet 
n'est pas moins 
intéressant cene 
sont pas les vo
leurs qui les tra
quent cette fois 
c'est le feu qui 
lespoursuitàson 
tour, l'immense 
incendie dévore 
la forêt ses 
hôtes de s'entnk 
au plus vite. 

Comme vous 
voyez, tout n'est 
pas rose en Aus
tralie, cependant 
la prospérité de 
a Nouvelle-Hol

lande augmente 
tous les jours. 
Des villes incon
nues comptent 
quelquestrentai-
nes de mille ha
bitants. Ballerac, 
Melbourne, Syd
ney, Newscalle, 
Bindigo, Sands-
hurst, Adélaïde, 
Hobard, Town, 

Georges Town, etc., etc. La plupart 
de ces villes doiventleur prospérité, 
et beaucoup d'entre elles leur fon
dation, à l'agglomération minière» 
Depuis Bindigo jusqu'àBathurst, de 
la province Victoria à celle de laNou-
velle Galles du Sud toutes les cités 
un peu importantes ont leurs cada
vres leur excuse est que la majeure 
partie des Centres européens n'ont, 
pas beaucoup mieux commencé. 

Rome, dit Henri Roehefort 
s'est élevée sur le meurtre de Rémus 
et les premiers océaniens n'ont en 
somme à se reprocher aucun enlè
vement de Sabines. 
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Géoppùie militaire le la France 

H 

I t i v i s i o n d e l a f r o n t i è r e e n 

s e c t i o n s . 

Il convient de diviser la frontière 
précédemment étudiée en trois sec-
lions, savoir : 

l r e S E C T I O N . — 

Frontière Nord 
ou Franco-Bel
ge. 

gms S E C T I O N . — 

Frontière Nord 
ou Franco-Alle
mande 

3 ™ S E C T I O N . — 

Frontière Fst ou 
Franco-Suisse. 

A cestroissec-
lions nous ajou
terons le pays 
entouré par la 
zone frontière, et 
compris entre la 
Moselle et Paris, 
autrement dit, le 
Jkissin néologi
que de Paris. 

III 

O r o g r a p h i e 

g é n é r a l e . 

La description 
g é n é r a l e d e s 
montagnes, ou 
orographie gé
nérale du terrain 
à étudier, corn-
prendi'ensemble 
des Collines de 
l'Artois, de l'Es
caut; des Arden-
nes; les monts 
Faucilles, les Vosges, le Jura; de 
l'autre côté du Rhin, les hauteurs 
de la Forêt-Noire. 

Toutes ces hauteurs entourent ou 
soutiennent des portions de terrain, 
ou forment des massifs dont l'em
ploi stratégique sera minutieuse
ment étudié. ( 

IV. 

I K i i d e g é o l o g i q u e 

Ces divers soulèvements se res-^ 
semblent ou diffèrent par la nature 

des terrains: c'est ainsi que Ses 
collines de l'Artois, classées dans 
los terrains secondaires sont de na
ture crétacée (1) comme les Pyré
nées, et la carie de Répartition des 
soulèvements en France de M. le 
commandant C. Niox nous montre 
ces collines et montagnes comme 
également inclinées de 109- ouest 
sur le méridien de Paris. Un peu 
plus au sud, entre la Somme et la 

Seine, la Ride du Pays de Bray 
nous présente et la même nature 
de terrain et la même orientation 
que les collines de l'Artois. 

Au contraire, les hauteurs qui 
bordent au nord-ouest la Vallée de 
la Sambre font partie des soulève
ments dits de la période primaire et 
sont classés dans les terrains dits 

(l) Crétacé, terrain — où la craie 
abonde. 

Vosgiens. (1) Les hauteurs au nord 
de iîézières, les Ardennes, l'Eifel et 
le Ilunsrilck nous présentent des 
terrains schistevx (2) et des bassins 
Mouiller s. (3) Les Vosges et les 
hauteurs dites de la Forêt-Noire, 
soulèvements parallèles entre les
quels coule notre Rhin, sont de 
même constitution, ainsi que nous 
le montrera la carte géologique et, 
il est facile de reconnaître la vallée 

longue et pro
fonde où. le 
fleuve a déposé 
des terresd'allu-
vion (4) sur une 
largeur moyenne 
d'environ 3ôà40 
kilomètres, dont 
les limites, à 
l'ouest et à l'est, 
sont sensible
ment parallèles à 
ses deux rives. 

Ainsi la con
stitution géologi
que de ces sou
lèvements est 
multiple ; on y 
rencontre les ter
rains ignés (5), 
le grès Vosgien, 
les terrains tria-
si'ques ou de 
trias (G), les ter
rains jurassi-

( 1 ) Vos g l'en, 1er 
rain — ou permien 
supérieur, dans le
quel on rencontre 
le 'grès des Vosges. 

(2) . Schisteux , 
ieTvsLVupolëosGïque 
inférieur, ou des 
plus anciens ani
maux. On l'appelle 
aussi terrain de 
transition, terrain 
cristallisé. 

iS) Rouiller, te r ra in — dans lequel 
abonde la houille, et où l'on trouve des 
grès,des schistes avec couche de houille, 
du 1er carbonate et du calcaire carboni
fère. 

(4) Alluvion, terres d' — terraim 
plestocènes, de la formation la plus ré
cente. 
fb ) Igné, terrain, ou primvit, dont l'é
lément principal est le Gritif, « e t dans 
lequel figurent toutes les roches de fu
sion. 

(6) Triasique, terrain, ou à trois éta
ges : supérieurs : gypses, marnes irisées 
et salines; moyen: calcaire eonchilien, 
ou formé de débris de coquilles ; infé
rieur : grès bigarré 1 

Le leu dans lp. forêt 
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ques (5) au sud, les terrains 
houitlers au nord et les terres d'al
luvion, dans la vailée Nous n 'a \ons 
pas à dooner ici plus de détails, 
puisque nous allons commencer la 
description géologique du terrain 
compris entre leRhin et Paris, entre 
notre capitale et notre fleuve ; en 
l 'étudiant, nous serons chez nous. 

A U G U S T F , C Œ I I R K T 
P r o f e s s e u r d e S c i e n c e s m i l i t a i r e s . 

[A suivre.) 

m • ^ « g » 

Une circonstance indépendaute de 
notre volonté nous met dans l'obligation 
de reculer, jusqu 'au prochain numéro, la 
publication de la Carte que nous avons 
promise à nos lecteurs. 

Nous les prions de vouloir bien pren
dre patience et nous excuser. 

Promenades ïnn naturaliste 

AU FOND DE LA MER 

CHAPITRE II 
Les navires sous-marin. — Cloches à 

plongeurs.—• L'hydrostal de Payerne. 
Le navire de l ' ingénieur Villeroy. — 
Les torpilles. — Les merveilles du 
monde sous-marin. 

Indépendamment des appareils 
plus ou moins dérivés des scaphan
dres, dont nous avons parlé précé
demment, on a construit des cloches 
à plongeur perfectionnées qui ont 
rendu quelques services. Il en est de 
même de quelques appareils à air 
comprimé qui, cependant, tendent 
à être abandonnés de nos jours. 

M. le docteur Payerne a modifié 
ces appareils dans un sens très favo
rable dans son hydrostal sous-marin 
qui, dit M. Somel, <r présente l'im
mense avantage de pouvoir flotter 
sur l'eau, d'être submergé ou ramené 

( 5 ) Jurassique, terrain, formé de cal
caire, oolithiques, ou composé de g ra 
nules ovoïdes, d'argiles et de marnes. 
« Ces terrains sont caractérisés par la 
» grande abondance des Sauriens et par 
» une végétation gigantesque. La for-
» mation jurassique est celle dont la 
» puissance est la plus considérable. 
» Elle correspond à une large période 
» de calme. » (G. Niox.) 

à la surface par des ouvriers enfer
més dans les flancs de cette lourde 
machine. Trente hommes peuvent y 
travailler à l'aise pendant plusieurs 
heures consécutives, sans en être 
aucunement incommodés. 11 est donc 
d'une grande utilité pour tous les 
travaux à exécuter au fond des ports 
et sur les points qui s'ensablent. » 

Cet appareil a éLé appliqué à Fé-
camp pour débarrasser le port de 
nombreux galets qui fermaient son 
entrée aux navires de fort tonnage. 

Nous ne parlerons pas du mer
veilleux i\autilus,d& M. Jules Verne, 
qui n'est qu 'une admirable concep
tion du génie sans pareil de l'écri
vain français ; nous nous bornerons 
à décrire sommairement un appa
reil célèbre, celui de l'ingénieur Vil
leroy. 

Ce navire sous-marin, duquel 
M. Verne s'est probablement in
spiré, flotte dans l'eau comme un 
poisson, à toute profondeur. Il est 
mû par une hélice placée à l 'arrière 
du bât iment; des tubes spéciaux peu
vent reeevoir de l'eau amenée par 
une pompe ; celle-ci pénètre dans 
les conduits et, par son poids, fait 
descendre le navire dans les pro
fondeurs du monde inconnu. 

Cet appareil, construit à Philadel
phie mesurait 11 mètres 55 centi
mètres de longueur s u r i mètre 10de 
diamètre. 

Aujourd'hui, bon nombre de pe
tits bateaux torpilleurs, de divers 
systèmes, sont employés pour faire 
sauter les passes et les navires. Nous 
en avons déjà plusieurs fois parlé 
dans ta Science populaire, il est 
donc inutile d'y revenir. 

Examinons maintenant, puisqu'il 
nous est permis de pénétrer dans le 
gouffre, les êtres étranges qui peu
plent ce monde nouveau ; après quoi 
nous examinerons les phénomènes 
volcaniques non moins singuliers qui 
se passent dans les profondeurs sous-
marines. 

A. LARBALÉTRIER. 

(.4 Suivre) 

CHRONIQUE AÉROSTATIQUE 
Une erreur provenant de la trans

position des copies nous à fait dire 
dans notre avant dernier numéro 
[Banquet du centenaire de l'invention 
des Aérostats) que le toast commençant 
par ces mots : La découverte des frères 
Montgolfier fut un. trait de génie elle 
rendit leur nomjustement immortel, était 
de Mamédie de Montgolfier et lu par 
M. Triboulet tandis qu'il émanait de 
M. Barrai doyen des aéronautes et 
avait été lu par son secrétaire M. San-
nier, nous prions nos lecteurs de faire 
cette rectification. Nous recommandons 
tout spécialement aux personnes s'oc-
cupant d'aérostation « Le Sland » 
moniteur de tir et de gymnastique, ce 
journal contenant 24 colonnes de 
texte, parait tous les samedis, prix du 
numéro 0.15 centimes. En vente dans 
tous les kiosques, bureaux 38, rue de 
Malte. 

J O S E P H J A U B E R T . 

Voyage au Pays ûes Rémois 
(Suite) 

H A Y B E S 

D'Hargnies à Haybes, il y a plus 
d'une heure de chemin. La route est 
bonne, mais les piétons préfèrent 
prendre un sentier plus direct, mais 
moins commode ; cependant, comme 
il est entièrement sous bois et que 
lesnoiselles étaient abondantes, nous 
pûmes rompre la monotonie du 
voyage. Après avoir traversé les 
champs et les prés, nous arrivâmes 
aux Gros-chêne^ ; à partir de là, le 
paysage devient très pittoresque, et, 
jusqu'à Haybes, ce n'est que monta
gnes et vallées, toutes plus char
mantes les unes que les autres. Nous 
pouvons citer par exemple le Fond 
du poirier. 

Le sentier rejoint la route quel
ques minutes avant Haybes. Des dé
bris d'ardoises qui jonchent le sol 
annoncent déjà le village, et, après 
avoir passé une première ruine, l'on 
y entre tout à fait. 

Haybes est un village n o d e r n e : 
les maisons y sont bâties régulière
ment comme dans nos cités, et un 
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pont est jeté sur la Meuse; l 'extrac
tion des ardoises en fait toute l'im
portance. Aussi la visite obligée du 
touriste y est-elle celle des ardoi
sières. Les plus importantes se trou
vent sur la route d'Haybes à Fumay : 
c'est donc de ce côté que nous diri
geons nos pas. 

Encore un trou !... Toutes les mon
tagnes sont donc creuses ? Les 
hommes eux-mêmes aident la nature 
dans son rôle de taupe. On nous 
docne à chacun une chandelle, et la 
descente commence ; c'est une baga
telle de trois cents marches environ. 
Enfla nous voici au bas; un mineur 
nous conduit et nous donne diverses 
explications. Nous voyons les ou
vriers travailler assis ou couchés se
lon les circonstances, et préparer 
les trous des mines. Le gros de l'ou
vrage se fait en effet à la dynamite, 
et le bruit éclatant de cet engin ex
plosif est encore augmenté par la 
réflexion dans ce sombre trou. Nous 
apercevons en outre d'interminables 
galeries où les mineurs seuls peu
vent se reconnaître. 

Les blocs d'ardoises sont débités 
sur place et montés en morceaux 
moyens, à l'aide d'un chariot que la 
machine à vapeur fait mouvoir sur 
un plan incliné à côté de l'escalier 
des mineurs. Pendant que l'on 
charge ou décharge ce chariot, la 
même machine à vapeur fait mou
voir une pompe aspirante et foulante. 
Un tourillon a engrenages que l'on 
déplace à volonté, sufûtpour opérer 
le changement. 

A la sortie de lamine, nous allons 
visiter les ateliers, nous voyons 
tailler les ardoises. Nous ne pouvons 
nous apesantir sur ce sujet que nos 
lecteurs connaissent sans dou te . 
Mais un point intéressant à consi
dérer est je crois les conditions 
d'existence des ouvriers mineurs. 
Disons-le tout de suite, elles sont 
généralement bonnes. L'ouvrier mi
neur ne reste jamais plus de six 
heures au fond de la mine; le reste 
de sa journée qui d'ailleurs n'est 
que de huit heures, est employé 

dans les ateliers. Un débutant gagne 
au minimum vingt-cinq francs par 
semaine ; mais ce chiffre augmente 
avec le temps et peut atteindre 
trente, quarante francs et même au 
delà. Sa journée du lundi, bien qu'en
tièrement payée, se termine à deux 
heures de l 'après midi. 

Ce sont assurément là, dans un 
pays où la vie n'est pas chère, d'ex
cellentes conditions d'existence, et 
si l'on ajoute en outre qu'il n 'y a 
qa 'un très petit nombre d'ouvriers 
qui n'ont pas de terres, on peut 
alors se rendre compte de l'aisance 
relative qui régne dans le pays. 

LA V A L L É E D E S P l t É S . 

En venant des ardoisières, nous 
longeâmes la Meuse. Après avoir 
laissé à notre droite les premières 
carrières de Fépin, où l'on extrait 
u n grès excellent qui sort à faire des 
pavés, nous arrivâmes au Ridoux. 
C'était jadis une des plus belles 
tanneries de France ; aujourd'hui, 
elle est abandonnée. Cependant 
tout est encore prêt à fonctionner, 
et il serait aisé de lui rendre son 
ancienne importance. 

C'est au Ridoux que commence 
la Vallée des Prés. Pendant une 
demi-heure environ, rien ne semble 
extraordinaire; mais une fois que 
le sentier est à découvert et qu'on 
longe les prés, l'œil perçoit une des 
plus belles vallées qu'il existe au 
monde. 

J'ai vu les sites alpins et leurs 
gorges sauvages ; j ' a i visité lesmonts 
de Bretagne et leurs landes légen
daires. J'ai vu se dérouler devant 
mes yeux le spectacle imposant du 
Grésivaudan, j 'a i suivi l'Aulne dans 
ses ravins tortueux. Rien ne m'a si 
vivement impressionné que la Vallée 
des Prés. Dès l 'abord, je l'ai com
parée à la Vallée de Tempée et j ' au
rais juré volontiers de ne pas mou
rir avant de l'avoir revue au moins 
une fois. 

Peut-être suis-je banal; une vallée, 
un ruisseau qui murmure au milieu 

des bosquets, voilà sûrement un su
jet rebattu des poètes. Si je m'appe
lais ou Ronsard on Delille, si j 'avais 
l'élégance de style de Mme des 
Houillères, j 'appellerais à mon aide 
et Apollon et la docte assemblée du 
Parnasse, je chargerais les Muses 
de conduire ma plume. Mais en 
l'absence de tout élan poétique, 
j 'a ime mieux m'en tenir à mes pro
pres impressions. 

Il me semble encore entendre le 
ruisseau du Ridoux dont le léger 
bruissement ressemblait à la douce 
respiration d'une personne aimée, 
je vois encore les prés du bas de la 
vallée tranchant par leur couleur 
éclatante avec le sombre feuillige 
des chênes d 'alentour, mes sens 
sont encore excités par cette douce 
haleine de fenaison qui fait si bien 
rêver. 

Je restais immobile. Mes voyages 
antérieurs me revenaient à l'esprit. 
Je me souvins des rivages bretons 
des flots de l'immense océan défer
lant sur les rocs avec de sourds mu
gissements, frappant les côtes à 
coups redoublas, s'engouffrant dans 
les cavernes avec un fracas épou
vantable, creusant de véritables en
fers dans le grani tdurivage. Plugoff, 
le raz de Sein, la Baie des Trépassés 
m'avaient terrifié... la mignonne 
Vallée des Prés m'avait fasciné. 

(A suivre). 
F . C A N U 

L E S G R A N D E S E X P L O R A T I O N S 

La Mission in capitaine Gallieni 
DANS L E HAUT N I 3 E R ET A SEGOU 

{Suite) 
IV. 

Départ de la Mission. — Le Bassing et 
le Brkhoy.— Description des pays de 
Médine à Bafoulabé. — Ressources Co
loniales pour la France. 

La Mission, comme nous l'avons 
dit plus haut, s 'embarqua le 30 jan
vier 1880, sur l'ayiso colonial de 
Dakar pour remonter le Sénégal jus-
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qu'à «Mafou », en amont de «Podar. » 
Après une courte halte dans ce der
nier lieu, la mission repartit le 4 
février pour « Bakel », 

Le Dakar ne pouvait plus re
monter lefleuve à partir de «Mafou»; 
la mission dut alors accomplir son 
trajet livrée à ses seules ressources. 

Après 23 jours de navigation fa
tiguante et de fièvres, dues aux ef
fluves marécageuses, elle arrivait le 
26 février à «Bakel », chef-lieu de 
nos établissements sur le Haut-Fleu
ve. 

Les membres de la division durent 
prendre un repos bien mérité et 
deux d'entre eux, plus gravement 
atteints par les fièvres, furent obligés 
de. s'aliter. 

Pendant ce temps, la mission 
complétait son organisation et en
gageait les âniers nécessaires pour 
la conduite des bêtes de somme. 

Le 1er mars M. le docteur Bayol 
fut envoyé auprès de « Dama », chef 
Bambara, pour en obtenir quelques 
âniers. Ce Dama, à la suite des 
guerres d'El-Hadj-Omar avait quitté 
le «Kaarta», dont il était originaire, 
pour se réfugier sur le territoire 
français. 

Pendant le trajet, M. Bayol fat at
teint de fièvre et ne dut son salut 
qu'à l 'obligeante assistance de M. 
Pol, lieutenant d'artillerie de marine, 
qui le fit t ransporter à Médine sur 
son chaland. 

Le 7 mars, la mission, au complet, 
moins M. Bayol et ses âniers, se mit 
en roule, par la voie de terre, se di
rigeant sur Medine. Ello arriva dans 
cette ville le 17 du même mois et y 
retrouva le docteur Bayol heureuse
ment remis; elle avait eu à traverser 
une immense plaine d'alluvions. où 
se dressaient des pitons isolés, de 
nature argileuse et d'aspect mono-

J o u e . 

L'altitude est très faible de la côte 
à Bakel, la pente est insensible et ce 
n'est qu 'àpar t i r de ce point que com
mencent à se montrer quelques ro
chers isolés, anciens ilôts d'une mé 

diterranée africaine, sans doute au
jourd 'hui comblée. 

L'argile se t rouveengrande quan
tité dans les terrains compris entre 
Bakel et Médine. 

Le 2 3 , les explorateurs se remi
rent en route pour «Bafoulabé» et 
le docteur Bayol, bien que très faible 
encore, suivit ses compagnons. 

La Mission quitta donc le terri
toire de Médine ou «Bhasso», tra
versa le pays de « Logo » aux nom
breux villages et après quelques 
jours arriva à «Boukarial»i mitrophe 
du « Natiaga» dont la capitale « Man-
sounah» est la résidence û'Altiney-
Rpf,, chef de la contrée. 

Ce pays, assez bien peuplé, est 
situé dans une région des plus acci
dentées. 

Le Sénégal, qui l 'arrose, y atteint 
G00 mètres de largeur et forma une 
chute de 14 mètres de haut. Le 
fleuve, en général, coule surunli t de 
granit et de grès noir. 

Le Natiaga est traversé par la 
route du «Bambouw» qui conduit 
aux mines d'or exploitées dans ce 
pays par les Français. 

La vallée du Natiaga, de même 
que celle du Logo, est arrosée par 
une assez grande quantité de cours 
d'eau, affluents du Sénégal. Ce sont 
ou des « Marigots > de peu de lar
geur (1) de courant assez lent, sans 
eau en été, mais qui pendant les hi
vernages, c'est-à-dire la saison des 
pluies, formentde véritables rivières, 
roulant les eaux des montagnes ou 
elles prennent naissance et servent à 
déverser sur les campagnes, qu'elles 
inondent en se rejoignant, le trop 
plein des eaux du Sénégal. 

Ou bien ce sont des torrents (2), 
presque toujours à sec en été, d'une 
grande profondeur et qui, pendant 

(1) Les principaux sont les Marigots 
de Laouto, Rouuda, Farakatousou, Fa-
nelîa, Dlatama. 

(2) Les principaux torrents sont ceux 
de Uiamoii, Bagouko, Balougou, Mau-
mania qu'il ne faut pas confondre avec 
la montagne du même nom. et qui, avec 
le balougon est un des deux affluents les 
plus considérables du Sénégal. 

les pluies, sont de véritables rivières, 
roulant avec fracas des eaux tumul
tueuses et abondantes. 

Le système hydrographique de 
cette région est complété par les 
mares et fondrières formées par les 
pluies et que les indigènes utilisent 
pour la culture du riz. 

Le système orographique est as
sez important à étudier. Les monta
gnes sont sur la rive giuche du 
fleuve. Dans le Logo et le Natiaga 
il n'y a plus d'agglomération demon-
tagocs, pas de chaînes proprement 
dites. Les montagnes surgissent iso
lées (1) en forme de pitons compo
sés d'assises de grès. Le sommet 
en est généralement dénudé etelles 
présentent cette particularité remar
quable que l'un des deux versants 
est taillé presque à pic, laissant le 
roc nu et sauvage et l'autre présente 
un plan d'une inclinaison très faible 
recouvert d'une luxuriante végéta
tion. 

Le. pays, à partir de la côte, s'é
lève par gradins successifs formés 
d'alluvions de plus en plus récentes 
à mesure qu'on s'avance dans l'in
térieur. 

D'après les travaux de M. le lieu
tenant Vallière, la région du Logo 
et du Natiaga aurait une inclinaison 
moyenne, vers la mer, de O.OOOô 
par mètre. 

Lafaune de cette région est rela
tivement fort riche. On y trouve le 
« Baobab » le géant des arbres 
(Adansonia digitata), les fromagers y 
abondent; les tamariniers, les arbres 
a beurre , (les barsia de Mango Park 
« Barsia Parki ») appelés Kariié 
par les indigènes, les accacias, les 
cédrats du Sénégal appelés aussi 
kail-cédrats, les dattiers, les figuiers 
bien qu'assez rares, et enfin un ar-

(1) D'après cette confirmation, les Pi
tons du Natiaga ont une certaine simili
tude avec les montagnes de l'Anuam et 
de la Cocîiinchine appelées Nui. Il y au
rai t , croyons-nous, une étude très inté
ressante à faire sur ces faux airs de fa
mille, l 'Etude géologique des alluvions 
de la Cochinchine faite parallèlement à 
celles des alluvions africaines. 
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ke très utile ; le Rhat (eombrétien 
glutinosum) de l'écorce duquel les 
indigènes, tirent une teinture jaune 
safran, sont les principaux représen
tants de la faune de ces parages. 

Arrosée comme nousl'avons dit plus 
baut.soumise, commel'Egypte à l'in
fluence des inondations périodiques, 
cette contrée forme une des parties 
13s plus riches du bassin do. Séné
gal. 

Les habitants cultivent les arachi
des qui sont pour eux d 'un grand 
produit et dont nous pouvons aug
menter l ' importance. 

La culture du riz, du maïs du ta
bac du Sorgho et du cotou y est 
prospère et susceptible d'augmenta
tions. L'agriculture bien comprise 
sera la véritable richesse du pays et 
profitera à nos établissements. 

L'importation consiste surtout en 
poudre, en sel, qui jadis était si rare, 
au dire des voyageurs, qu'on l 'ache
tait pour son poids de poudre d'or, 
en tabac, cotonnades guinées et ( 

eau-de-vie par laquelle la France j 
envoie aux Africains la mort que j 
l'Angleterre « civilisée » donue aux ; 

Asiatique par l 'Opium. | 
I 

Dégénérescence, abrutissement, ; 
férocité, et par suite, difficultés d'é- | 
tablissement telLes sont les consé- ; 
queoces de l ' importation de cette der- ' 
nière denrée. 11 est vrai que, selon • 
quelques « méthodist inissionariss » ; 
l'usage du Trois-Six produit des ré- : 

sultats aussi féconds, bien que moins ; 
rapides, que l'usage d'un fusil « Sny- ! 
ders » d'un Martini ou d'un revol- , 
ver d'ordonnance, et ce, nous nous J 
hâtons de l 'ajouter, « ad majorera J 
civilalioais gloriam, » Des maximes I 
dignes des pseudo-civilisateurs et ré- 1 
formateurs de l 'Egypte. L'Angleterre ; 
si pratique en toutes choses nous a ' 
donné l'exemple et sous peine de I 
LÈS'e-humanilé nous devons l 'imiter, J 
A vouloir civiliser à coups de fusil ! 
onest, et la preuve est récente, for- I 
cément barbare* mais vouloir faire : 
profiter A poiat L E I sauvage* des J 
bienfaits» elvlhjatiQa NÛBéUi ) 

mais trop imprégnée de gin on de
vient assassin. 

Les paroles d'Anne Raffenel que 
nous avons citées au début de cet 
ouvrage, nous reviennent forcément 
à l'esprit, et elles nous semblent une 
sanglante ironie. 

Il y a quelques années, nous avons 
publié une série d'articles dans les
quels nous avons démontré jusqu'à 
l'évidence, qu 'une des causes de la 
dégénérescence des Africains et de 
tous les peuples en général, a été 
l'introduction dans ces pays, de l'al
cool ou de ses dérivés sous toutes 
leurs formes. Nous avons été amenés 
à conclure, nous basant sur des faits 
évidents et palpables, que la perte 
ou la ruine de nombre de nos éta
blissements coloniaux est due à une 
gigantesque intoxication alcoo ique. 
Voyez et profitez! Nous croyons 
avoir rempli U Q devoir en signalant 
ce fait, si minime en apparence, 
mais dont les conséquences sont 
des plus pénibles pour les uns 
comme pour les autres. 

Maintenant passons ! 

Gomme animaux domestiques, la 
région est peu fournie, on ne peut 
n'y employer ni chameaux ni bœufs, 
étant donnée la nature rocheuse du 
terrain et l'absence totale de rou
tes. 

Les chevaux sont rares et peu 

résistants. 

Seuls, les âues, très nombreux et 
d'excellente race, rendent des ser
vices considérables sous tous les 
rapports et par tous les temps. 

On rencontre encore des éléphants 
qui deviennent de jour en jour plus 
rares, des antilopes, des gazelles, 
des panthères, des girafes, et même 
des lions. Les hippopotames sont 
excessivement nombreux et dévas
tent les plantations ; leur ivoire, très 
recherché, pourrait être exploité en 
grand et serait peut-être d 'ungrand 
rappor t Point ou peu de serpentsi 

0, JLARQQHH!» 

AVIS 
Nous sommes heureux d'apprendre à 

nos lecteurs que M. Laroche vient d'ou
vr i r , à l'association philotechnique, son 
cours de géographie. Les Dames sont 
admises à ce cours qui A lieu tous les 
Lundis à la Section Montparnasse. O'ici 
quelque temps M. Laroche fera un cours-
conférence à la Section Popincourt . 

L E BATON D E LA CHERCHEUSE 

D E TRÉSORS 

I L E X I S T E , P R È S D E LA V I L L E D E S A I N T -

D E N I S , U N E C H E R C H E U S E D E T R É S O R S Q U I 

P R O P O S A I T D E R N I È R E M E N T D E C É D E R À 

Q U E L Q U ' U N LE B Â T O N À L ' A I D E D U Q U E L ELLE 

D O I T D É C O U V R I R D E S T R É S O R S A U X C O N D I 

T I O N S S U I V A N T E S : 

C E B Â T O N P R O D I G I E U X , D I T - E L L E , S E 

C O M P O S E D E T R E N T E - D E U X N Œ U D S ; O R , 

S I , V O U S V O U L E Z M E D O N N E R U N S O U P O U R 

LE P R E M I E R N Œ U D , D E U X S O U S P O U R LE 

D E U X I È M E , Q U A T R E S O U S P O U R LE T R O I 

S I È M E , A I N S I D E S U L T E E N C O N I U U A N T J U S -

Q U ' A U D E R N I E R , LE F A M E U X B Â T O N M A G I 

Q U E S E R A I M M É D I A T E M E N T V O T R E P R O 

P R I É T É ! . . . 

O N D E M A N D E Q U E L L E H A U T E U R D E V R A I T 

A V O I R U N E P I L E D E P E T I T S S O U S S U F F I S A N T E 

P O U R A C Q U I T T E R C O M P L È T E M E N T LA C H E R 

C H E U S E D E T R É S O R S . 

De M. Jules B... à Orléans 

D É M O N T R E R Q U E LE P R O D U I T D E N N O M 

B R E S E N T I E R S C O N S É C U T I F S E S T D I V I S I B L E 

P A R LE P R O D U I T D E S N P R E M I E R S N O M B R E S . 

SOLUTIONS nu DERNIER PROBLÈME 
D'ARITHMÉTIQUE 

L R " S O L U T I O N . 

iV É T A N T P R E M I E R A V E C 3 E S T É G A L À 

M U L T I P L E D E 3 + 1 O U À M U L T I P L E D E 

3 -J - 2 . " D A N S L E S D E U X C A S , L ' U N D E S 

D E U X N O M B R E S net2n E S T M U L T . D E 3 

P L U S 1 E T L ' A U T R E M U L T . D E 3 P L U S 2 . 

A D M E T T O N S Q U E C E S O I T n Q U I S O I T 

M U L T . D E 3 - J - 1 , L ' E X P R E S S I O N P O U R R A 

S ' É C R I R E : 

L + 2 3 : N + 1 + 2 " " + 2 = 

L + 2 3 R A X2+23™ X 2 3 

M A I S C O M M E 

2 ^ = 8 I N = ( M U L T . 7 = 1 ) = M U L T . 7 + 1 

L ' E X P R E S S I O N P E U T P A R S U I T E P R E N 

D R E LA F O R M E 

L + ( M U L T . 7 + L ) 2 + ( M U L T . 7 + 1 ) 4 

= L + M U L T 7 + 2 M U L T . 7 + 4 

C = M U I T . 7 + 7 = M U L T . 7 

ÇA, suivre) 
A, B R U N 18TI 
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P r i m e à n o s l e c t e u r s 
A tous ceux de nos abonnés qui 

nous en forons la demande, nous en
verrons gratuitement un hoa de m a r 
chandises en t ran t pour moitié sur les 
prix d 'une machine de n ' importe quel 
sys tème à prendre dans les magasins 
de la maison A . B ÏOhOUTg, 20 , 
boulevard Sebastopol, à Parus, su i 
vant ses prix courants . 

Envoyer U Ù t imbre de 15 c. pour la 
réponse . 

Le Secretaire , 
E . REWEL. 

L E S C É L É B R I T É S M E D I C A " 
L E h recommandentl 'eni|iloi d e s D é p i 
l a t o i r e s D a s s e r ( P â t e E p i l a -
t o i r e pour le visage, Pi l i v o r e pour 
les bras), comme absolument inoiîeusifs 
et d'une efficacité parfaite. 

Parfumerie D U S S K R , 1 , rue J . - J . - R o u s 
seau. — 1 0 fr. mandat. 

D I L I V O R E ! N o u v e l l e m e n t d é c o u -
1 v e r t e e t p r o p a g é e p a r l a P A R F U M E 
R I E D U S S E R , c e t t e p r é p a r a t i o n e n l è v e 
tout- P ° i t f o l l e t s u r l e s b r a s a v e c u n e n e t 
t e t é s u r p r e n a n t e , e l l e r e n d la p e a u v e l u e 
b l a n c h e e t l i s s e c o m m e l e m a r b r e . 1 0 fr. 
m a n d a t . ( 1 , r u e J . - J . R o u s s e a u ) . 

L E D O C T E U R C H O P F f î 
OFFRE GRATUITEMENT^ TOUI UOI LECTEURT LA 8™* 
ÉDITION DE ION TRAITÉ DE MÉDECINE PRATI
QUE, DAM LEQUEL IL EXPOIE LA MÉTHODE CONSA
CRÉE PAR 10 ANNÉES DE LUCCÈI DANS le» HÔPITAUX 
POUR LA GUÉRIION DEI MALADIES CHRONIQUES 
DE TOUS LES ORGANES, ET DEI HERNIES, HÉ-
MORBOÏDES, GOUTTE, PHTMAIO, ASTHME,CAN
CER, OBÉSITÉ, MALADIES DE VESSIE ET DE 
MATRICE, ETC. ADRENER LEI DEMANDE», QUAI ST 
MICHEL, Ï7, PARII. 

C H E M I N S D E F E R D E L W E S T 

U n b o n p o i n t à l a C o m p a g n i e d e s C h e 
m i n s d e f er d e l ' O u e s t . E l l e v i e n t e n c o r e 
d e d é c i d e r u n e a m é l i o r a t i o n q u i s e r a v i 
v e m e n t a p p r é c i é e d e s g e n s p r e s s é s e t 
f e r a l e s d é l i c e s d e s e s t o m a c s d é l i c a t s . 

L ' e x p r e s s , p a r t a n t d e l a g a r e S t - L a -
z a r e à 8 h . d u m a t i n , a r r i v e a u n e h e u r e 
au. H a v r e e t n e s ' a r r ê t a q u e 1 0 m i n u t e s 
à R o u e n . O ù d é j e u n e r d a n s c e s c o n d i 
t i o n s ? A P a r i s , c ' e s t t r o p t ô t ; a u H a v r e , 
c ' e s t t r o p t a r d . Q u ' a f a i t a l o r s l a C o m p a 
g n i e d e l ' O u e s t ? E l l e a o r g a n i s é , a u Buf 
f e t d e R o u e n , d e s p a n i e r s q u i c o n t i e n 
n e n t , a v e c l a v a i s s e l l e n é c e s s a i r e , u n e 
1]2 b o u t e i l l e d e v i n e t u n d é j e u n e r f r o i d 
f b œ u f , m o u t o n , v e a u , j a m b o n ) e t u n d e s 
s e r t . P r i x : 'à f r . e t s i l ' o n v e u t d u p o u 
l e t f r o i d , 5 0 c. e n p l u s : c e c o n f o r t a b l e 
d é j e u n e r s e t r o u v e r e n f e r m é d a n s u n r é 
c i p i e n t a u s s i é l é g a n t q u e c o m m o d e . O n 
r e m e t a u v o y a g e u r l e p a n i e r à R o u e n e t 
o n l e r e p r e n d a M o t t e v i l l e , 4 0 m i n u t e s 
a p r è s . O n a d o n c t o u t l e t e m p s d e d é 
j e u n e r à s o n a i s e . 

T . ï q u e u r n o r m a l * c o n c e n t r é e d e G o u d r o n d e N o r w é g e 

POUR p r é p a r e r I n s t a n t a n é m e n t EAU, V I N S , BIERE & U S A M E S d e G o u d r a i 

Un Flacon suffit pour se convaincre se sa suoèriuntê contre: 

AFFECTIONS CHRONIQUES 4A UPOITSIKE, DES BP.IMHÏS ET DE TA TESSIE 
ÉCODLEKENTS REBELLES, MALADIES ÉPIBTBIQILTS. 

2 f r , — P A R I S . , r u e d e R e n n e s , A 0 5 , e t l e s P t i a r m d c i f f » . 

M. A. G A -
R A S S U T , 

PROFESSEUR, 
DONT NOUS PU

BLIONS LES 
CONFÉRENCES AS

TRONOMIQUES, 
A INVENTÉ DES 
a p p a r e i l s 
QUI MARCHENT, 
LES UNE à l a 
m a i n , LES AU
TRES à m é c a 
n i q u e a u t o 
m a t i q u e , ET 
DES c a r t e s 

s p é c i a l e s d e 
C O S M O 

G R A P H I E 
QUI RENDEN 
EXTRÊMEMENT c-K* 

SIMPLE ET FACILE CETTE SCIENCE QUI e s t SI UTILE ET s 
INTÉRESSANTE. CES APPAREILS ET CES CARTES QUI ONT 
FIGURÉ AVEC* HONNEUR À L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 
1878, ONT ÉTÉ ENCOURAGÉS ET RÉCOMPENSÉS PAR LE 
M I N I S T R E D E L ' I N S T R U C T I O N P U 
B L I Q U E ET ADOPTÉS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE PARIS. NOUS LES RECOMMANDONS a. TOUS 
LES INSTITUTEURS ET à TOU» LES PÈRES DS FAMILLE. LES 
APPAREILS, 5 0 fr. ; LES CARTES, 3 fr . , RUE MONTMARTRE, 
62, à P a r i s , ET AU BUREAU DU JOURNAL, CHEZ M. J e a n -
m a i r e , LIBRAIRE-COMMISSIONNAIRE, RUE DES BONS 
Enfant», 32 

?BtC<f 4 D(H;p LFS Ht AI ADES ET VÊNAGE 

Fndai' le i'rr « grands Diplômes ГГНОШПГ. 

* VTГ, 1A la signature 
ЕУ BJTCRE UT E U S 

%t ÏEÏD СШ LES EB!C!E[TS F," PHARÏICIESS 

Plus de Rides I 
Plus de Taches ^Rousseur !\ 

Plus dejflasquel 
S U C C È S S A N S P R É C É D E N T 1 

i « „ il 
' L e L A V T d e l a R O S É E , p r é s e r v a t i f s o u v e r a i n c o n t r e 

l e i r i d e s , м и a a u c u n d a n g e r , d o n n e л и х é l é g a n t e » : 
l a b e a u t é d e M a r i o n П « 1 а г т е ! — C e t t e m e r -

i таШвин c o m p o s i t i o a f a i t d i s p a r a î t r e 
' l e * T A C H E S D K R O U S S E U R . 

L a L A I T d e l a R O S E E 
r e c o m m a n d e i p e c i M e : 

JHtm.il s O f a « Q U Y O N , Р а г / в ш а г 
Б, R a g Ли Q n a t r * . S e p t e m b r e , P a r l e 

! V R A L O ! 
P i l u l e s d u JDr M o u s s e t t e 

LES P i l u l e s M o u s s e t t e , à L'ACONITINE ET AU QUINIUM, CALMENT OU GUÉRISSENT LA 
Migraine, la Sciatique ET LES Névralgies LES PLUS REBELLES. 

CI L'ACTION SÉDATIVE QUE CES PILULES EXERCENT SUR L'APPAREIL CIRCULATOIRE SANGUIN, PAR 
« l'INTERMÉDIAIRE DES NERFS VASO-MOTEURS, INDIQUE LEUR EMPLOI DANS LES Névralgies 
« du trijumeau, LES Névralgies congestives, LES affections Rhumatismales doulou-
O reusas ET inflammatoires. » 

« L'ACONITINE PRODUIT DES EFFETS MERVEILLEUX DANS LE TRAITEMENT DES Névralgies faciales, 
à la CONDITION QU'ELLES NE SOIENT PAS SYMPTOMATIQUES D'UNE TUMEUR INTRACRÀNIENNE, ALORS 
même qu'elles AURAIENT RÉSISTÉ À D'AUTRES MÉDICAMENTS. » (SOCIÉTÉ DE BULNGIJ, ÎÉATEE DU Î8 TWIIR 1880), 

D o s e ; PRENDRE DE 3eà 6 PILULES DANS LES 'H HEURES. 
EXIGER le» V é r i t a b l e s P i l u l e s M o u s s e t t e DE CHEZ C L I N e t C*, P a r i s , À 

S I R O P & P Â T E d e B E R T H É 
Pharmacien, Lauréat des Hôpitaux de Paris. 

« LA Codéine pure DIT LE PROFESSEUR GUBLER 'Commentaires thérapeutiques di 
« Codex, p . 587) DOIT ÊTRE PRESCRITE AUX PERSONNES QUI SUPPORTENT MAL L'OPIUM, AUX 
« ENFANTS, AUX FEMMES, AUX VIEILLARDS ET AUX SUJETS MEN-ICÉS DE. CONGESTIONS CCRÉHRALES. » 

LE SIROP ET LA PÂTE BERTHÉ À LA Co'léine pure POSSÈDENT UNE EFFICACITÉ INCON
TESTABLE d a n s LES CAS DE RHUMES, BRONCHITES, CATARRHE, ASTHME, MAUX DE GORGE, 
INSOMNIES, TOUX NERVEUSE ET FATIGANTE DES MALADIES t i r ; POITRINE ET POUR CALMER LES 
IRRITATIONS DO TOUTE NATURE. 

LES PERSONNES QUI FONT USASE DE SIROP OU DO PÂTE BERTHÉ ONT UN SOMMEIL CALME, 
ET RÉPARATEUR JAMAIS SUIVI NI DE LOURDEUR DE TÈTE, NI DE PERTE D ' a p D é t i t NI >LO CONSTIPATION. 

PRESCRIRE ET BIEN SPÉCIFIER SIROP OU PÂTE BERTHÉ et comme garantie EXIGER LA 
SIGNATURE BERTHÉ ET LE TIMBRE BLEU DE L'ETAT FRANPAIS. 

PARIS, C H E Z C L I N & C L E , 1 4 , R U E R A C I N E , P R È S LA. F A C U L T É D E M É D E C I N E , PARIS 
Et par l'entremise des Pharmacies de France et de l'Etranger. 
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T U N I S I E N N E Internationale 
Pour l a c r é a t i o n d ' E t a b l i s s e m e n t s 

de B i e n f a i s a n c e e n T u n i s i e 

S te Lois I 
2 L O T S de 
4 L O T S de 

10 L O T S de 
100 L O T S de 
200 L O T S de 

1 1 * 3 2 1 LOIS EN 

O O . O O O FR. 
2 5 . 0 0 0 FR. 

3 . 0 - 0 0 0 FR. 
X . O O O FR. 

S O O FR. 

ARGENT FORMANT GMILLIOFL 

DU BILLET U N FRANC 
LEI BI.LETS SONT DÉLIVRES CONTRE ESPÈCES, CHÈQUES OU MANDATS-POSTE 

II'ÉWSS À L'OCFLRE DE M. ERNEST DÉTRE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL au 
U-'IY. A PARIS. 13. RUE DE LA ORANGE-BATELIÈRE. 

j (LE m 

SPECTACLES D E LA S E M A I N E 

S 0[0 T H É A T - F R A N Ç A I s.—Le Roi s'amuse 
8 OLFJ ODKOW. — Amhra 
7 010 P O R T E - S T - M A R T I N . — Voyage à t ra 

VERS l'impossible. 
81|2 C H A T B L B T . — Madame Thérèse. 
8 O[0 G A I T Ê . — Le Courr ier de Lyon. 
81[4 G Y M N A S E . — Roman Parisien. 
8 1[» P A L A I S - R O Y A L . — La t ruc d'Arthur 
8OjO A M B I G U . —Les Mères ennemies. 
8 0[0 V A U D E V I L L E . — Tête de Linote. 
8 3]4 N A T I O N S . — Les Carbonari . 
81[2 R E N A I S S A N C E . — L a Bonne Aventure 
T 1X2 F O L I E S - D R A M A T I Q U E S . — Fanfan la 

Tulipe. 
8 OiO B O U F F E S . — Gillette de Narbonne. 
8 0[0 N O U V E A U T É S . — Cœur et la Main. 
8 0]0 V A R I É T É S . — La Femme à Papa. 
T O[0 A T H É N É E . — La Belle Polonaise. 
8 0[0 M E N U S - P L A I S I R S . — Si jamais je 
TE pince.. . 
8 0[0 F O L I E S B E R G È R E . — TOUS les soirs. 
8 OJOCLUNT. — Noce de Mlle Loriquet . 

Première fraîcheur. 
MUSÉE G R Ê V I N . — De 1 1 1 1 . 1]2 du matin 

à Uh . l r2du ,S . Le colonel Froidevaux 
8 LJ2 CIRQUE D ' É T É . — Exercices équestres 
8 1|2 H I P P O D R O M E , — TOUS les soirs. 

ieudis, dimanches ; fêtes à 3 h. 

SALSEPAREILLE FOUR 
ITITFPL Par excellence 
IÂJYYLLL ET SANS KERCNRE DU 

à u m s u i s , jiia.i'ti*jg, i i o u t o n s , E x é m a s , V t r u a , e l e 
a t r . le F i a c , î & i r . l e» 6 Mac . P h a r m a c i e f O U K Q U L T , 
8 9 , r u s de.i Lombards , A LA BAKBB D'OR. Expédia 
E S S E N C E LOBÏÏA^E, 3 fi. 5 0 le Flac, 1 8 fr. lest) r lac-

2 0 R£COIF£NSES 4AT 5 LÉBIDJJB I'LL 

BIEN SAPÉRIEAR I TAU 1« PRODUITE ÙULAIRA. 
SOVVERTII MITR« I M In«UJ»TTUMI, 

Kau D'MTOAIAA, DA U № , DA SARTE, ** TÉTA; 
IXAALLANT mua PAMR U WTUTU A*. 1m ' 

FAINIIUI I LV• M, IWH D'«A«>A»LL—. T 
À WAMim, M MMRAR, 4». 

POUR DÉTRUIRE LES POILS, DUVETS J 
s u r l e v i s a g e , s u r l e s tiras e t s u r l e s j a m b e s . Le ssul qui aoit inoilenait. S é c u r i t é a b s o l u e 
et d'un e m p l o i fac i l e . F l a c o n , iS fr. e t 6 fr. 

G U E S Q U I N , P h a r m a c i e n - C h i m i s t e 111, Rue du Cherche-Midi, PARIS 
ON EXPÉDIK CONTHK MANDAT - POSTB 

Détail : Chez G U Y O N , PAR/OMAAR 
5 , RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE. P a r i a 

P h o s p h a t é 
Recommandé a u x Femmes enceintes et aux Nour

rices, dont il soutient les forces; facilite ]e Sevrage, 
la 'Dentition et le 'Développement des Enfants. 

PARIS, 22 & 19, RUE Drouot, et les PH"'. 

^ • Ë I F Î ™ P a r f u m e r i e d e l a J e u n e M è r e . 
6 7 , R U E D E P R O V E N C E , P A R I S . 

Approuvée par nos plus célèbres médecins hygiénistes, seule recommandée 
par le Dr J1ROClIAlW,fâ lauréat de l'Institut. 

S a v o n d e l ' e n f a n c e , p o u r l e s en fant s et l e s p e r s o n n e s d o n t la p e a u est dé l icate 1 5 0 1 
C r è m e a d o u c i s s a n t e , fait d isparaître rougeurs et rugos i t é s d e la p e a u . . . . 3 fr . l 
P o u d r e a b s o r b a n t e au tannin de l i è g e et m a g n é s i e sup . à t o u t e s poudres riz 3 fr . | 

Envoi FRAILCO par colis postal à partir de D I X F R A N C S . F 

A L G O O L D E M E N T H E E A U D E M É L I S S E 

D E S B É N É D I C T I N S 

D E L ' A B B A Y E D E F É C A H P 

"COOLNRMLM EHxir e x q m i , DIGEITII «onverain 

Le mei l l eur de» dentifrice» 

Independab le pour la to i l e t t e 

PRODUIT SOUVERAIN CONTRE 

Apoplex i e , paralys ie , vapeur» 

Eblouis sement» , migraine» , mal de mer , etc . , e t c . 

I H S T L I I E R L E D E LA HFCIIÉRÎÏCTINE D E L'.LL»L»AYE D E F E E A U I P 

MAISON 4 PARTS : 76 BOULEVARD HATTSSWANN 
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SPÉCIALITÉ DE MACHINES A VAPEUR — FIXES ET LOCOMOBILES 

I MA.SON J . H E R M A N N - L A G H A P E L L E t\ 
•I J . B O J U L I E T ET C I E , S U C C E S S E U R S , I N G É N I E U R S - M É C A N I C I E N S § | 

^ 1 4 4 , RAUHONRK POISSONNIÈRE, »' TUIS I 

LN»»M iimur FL-ITNI»! M M I M •JT]«RVM«IMA0ET D« "1 14 ,000EXEMPLAIRES, EORITURA, PLANA, DAAAINA, MOAKRAA, SK. 
TRACTA SUR PAPIER COMME À. L'ORDINAIRE.—PRIX IELO» FORAIT.—• GRANDEURS. 

I M P R I M E R I E 4 C A R A C T È R E S № » 
GOATASM DAN* UNE JOLI* BOITE À CASSAS.—680 LETTRES, CHIFFRES ; ACCESSOIRES ET LNSTRACTIOA ZN 

KXP&RLENCESI PUBLIQUE* CHEI LE SEUL INVENTEUR A U 

P A U L A B A T . 126. RUE D'ABOUKIR ( P « T I m \ % 
Swêsit 4u rruptitiu tt gp4tmt*i to%tr$ J * e. pour l'afrmukistmmt. 

INSENSIBILISATES DUCHESSE 

E x t r a c t i o n de» dent» »an« donlenr , con
s erva t ion et g u é r i s o n de» dent» par l'auri-
fication à LORDOHASEC 

- Pose de dents et dentiers SANS PLAQUES 
b r e v e t é » ) , la i» iant l e palais l ibre , n'alté
rant ni l e s e n s du goût , ni la prononciat ion , 
45, rn« d e Lafayet tn . 

O U G - X J E S 
rendre une bout. GASTRALGIES. DYSPEPSIES, KBAYH U 

AUREPAS F,"" + '-P — 
A U C O M P T A N T 

B O I J R S K O U 5 TTKCEIFTINHR 

FONDS PUBLICS 
0[0 

3 0[0 amort i s sable . . . . , 

4 OiO , 

4 1]2 0[0 

5 O[0 
Banque de France — de PARI6 
Coropioir d'Kscompie 
Crédit Foncier -• 

Lyonnais • 
— Mohilier 

Crédi l industr. ei commerc. 
Cie Algérienue 
Crédit Algérien • 
Crédit de France 
Crédit de PARIS 
Cie franco-algérienne • 
Dépâte et compi. courants . . . 
Société Générale 
Banque d'Escompte 
Banque Franco-Egyptieuue.. 
Banque nationale 
Banque Parisienne 
Banque maritime 
Ksi algérien 
Est , 
Lyon -
Hidi 
Nord , 
Orléans 
Ouest 
Omnibus 
Gaz (Cie Parisienne) 
TransjUantque 
MI asager.es Maritimes 
Voitures à Paris 
Panama -
Suez (actions) 

— Délégations. i-
— Société civile 

Téégraphe 
4 0 0 autrichien. * 
B Rv|ite unifie. I. I <, i • . » >. • • ILUFI'O 2 OlQ NILLLLLIH 
Kattgtttis IIIIIIIIII'IUIMI 
j ur, i Q{0 M I 

Banque o tic manu M H . 

HO . . 

80 65 

110 9u 

m 90 

5 160 
!)30 75 
.n02 50 
,360 

610 
475 
730 

463 
300 
3*0 50 
350 
7H ?5 
605 
587 50 
645 
375 
500 
495 
575 

1760 
1535 
1175 
1920 
1240 

¡6 2 50 

1500 
1540 460 

733 75 
750 
585 30 

2510 
1S70 
2090 

Ï45 
89 

SU , , 
il ts 
*« 

. (3 i l 

17« 

Lombards 
Banque l .R .P . PAIS-Autrich 
Mobilier es agnol Jouissance 
Chemins autric. ieos SARAIRNSSE 
Nord d'Est'agne 
Andalous 
Foncier mlrichien 

SEINE ET VILLE 
TIBP̂ETEMSHT DB LI SBUS» 

1855 60 3 0[0 
65 4 0)0 
69 3 0[0 
71 3 0[0, 
75 4 0|0 
76 4 0)0. 

Bons de liquidation 
Ville de Marseille.. 

VALEURS FRANÇAISES 
OBLIGATIONS 

Foncières 500 4 0[0-, 
— 100 4 0(0.. 
— 400 3 0(0. 

19 3 0[0 350 p. . 
79 3 0l0 . p . 

Communales 500 4 0[0. 
— 79 3 0|0 350 p. . 
— 79 3 0[0 T. p. . 

Alais au Khône. 
Bône-Gueilma. 
Est algérien . 
Est 3 0l0 
Lyon fusion 3 0(0. 

— GG 3 0|0. 
Vic1 or Emmanuel. 
Midi 3 0|0. 
Kord 3 0|0. 
Orleans 3 0)0. 
Ouest 3 0|0. 
Tramways Nord. 

Sud.. 
Omnibus 5 0(0.. 
voitures 5 0[0. 

Cie Tran*;- llantique . . . . . . 
Lits Militaires- , 
Voilure! 9 0|O I. 
Messagerie»,, 11 11I..,,; 
tîrmillim I«,MIN,,I, 
WM TTTIE.,,,.;.,,! 
LIBRAIRIE «IRIOIIUUÇ , 

HULLB YAGETALE 
IRMTIS 

fU IRLLUUH NJTLI 
AI II JIU 1111 
'M UTONPBR •MILVATRIFIIIÉNR TFT ÊERELLIR», 

• wLfUk» U AIA 
•T U 

ÉTALWITTOA. 
• u i L B É P O T : 

ITTMLIL'ESIN.SI 
Htnt Utile» 

Min PRAFLRI 

MM» UWl 

MALADIES DES ENFANTS 

B76 
Bl« 
su 
ME 
BAG 
IN 

S I R O P 
DE R A I F O R T IODE 
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N O T R E G 1 U V U R E 

L a famille arménienne que nous 
donnons ici est tirée du magni
fique recueil le, Tour du monde édité 
avec tant de soin par la maison Ha
chette, celte gravure appartient à la 
relation siintéressanle de Mme Caria 
Serena. 

Bravant dangers et difficultés, Ma
dame Serena se mit en route seule 
pour Titus d'où elle se rendit en 
Abkasie et au Samaurzakan. 

Le Samaurzakan est le pays qui 
côtoie le nord de laMingrélie. Les li
mites sont au midi rAbkas iee l laSa-
nanéthée ; le ileuvc'Ingour le sépare 
de la Mégrélie. La relation de Ma
dame Serena est une des plus inté
ressantes que le Tour du Monde ait 
publiées et elle montre jusqu'à quel 
point une femme énergique peut 
vaincre les obstacles qui s'accumu
lent dans des explorations sembla
bles. 

C H R O N I Q U E D E S S C I E N C E S 

i SOMMAIRE. —La crue do la Seine. — i Ala Faculté de médecine de Lyon. — j Uno expérience populaire. — A l'Académie des Sciences. Depuis bientôt six mois le ciel pa
risien semble vouloir faire concur
rence au ciel de Londres, ce ne 
sont qu'averses continuelles inter

rompues par de rares éelaircies, 
destinées sans doute à nous faire 
regretter les beaux jours. 

A le m te de ce déluge céleste est 
venu le déluge terrestre, la plupart 
de nos rivières ont débordé. 

La crue de la Seine a été parti
culièrement forte cette année, elle 
dure depuis près d'un mois et fait 
le bonheur des badauds qui vont de 
pont en pont constater les variations 
du niveau d j l 'eau. 

Mais ce qui fait le bonheur des 
i ns fait au^si le malheur des autres 
et si dans la traversée de Paris -la 
Seine n 'a pas jusqu'à ce jour fût 
trop de dégâts il n 'en est pas do 
même en amont et en aval. 

I es environs de la capitale ont 
beaucoup souffert et tout aussi bien 
du côté de Cuarentón que du côté 
d'Auteuil des rues el même des 
quartiers entiers sont inondés. 

II a fallu déménager à la hâte car 
avec l'eau on ne plaisante pas. De 
même que le feu ce diable d'élément 
est subtil et pénètre chez vous sans 
crier gare. Plaignons les familles 
d'ouvriers qui se trouvent sans gîte 
et souvent aussi sans pain, car les 
eaux envahissant les ateliers ont ar
rêté le travail. 

Les eaux qui tombent dans le bas
sin de la Seine s'écoulgot dans le lit 
de la rivière ou dans des cours d'eau 
souterrains qui passent entre les 
couches du sol. Ce sont ces derniers 
cours d'eau qui alimentent nos 
puils artésiens, quelques-uns d'entre-
eux se trouvent à cinq ou six cents 
mètres de profondeur. 

La continuité des pluies a natu
rellement dû engorger ces déver
soirs sou terrains dubassin de la Seine 
et les eaux ne trouvantplus d'autres 
moyens d'écoulement que le lit de la 
rivière y affluent depuis près d 'un 
mois. 

La crue a d'abord été rapide parce 
que les eaux étaient exclusivement 
rer fermées dans le lit du fleuve. 
Puis lorsque le niveau des eaux a 
atteint les berges, la crue s'est ra
lentie car l'élément liquide se répan-

| dait dans les campagnes environ
nantes. 

Vendredi soir, la cote du pont 
Royal était 6 m. 80 et même 6 m. 83, 
Si les eaux eussent monté de 50 
centimètres la crue fut devenue dé
sastreuse; plusieurs des rues avoisi-
nant la rivière eussent été inondées 
et le tablier de plusieurs ponts eût 
été atteint. 

Heureusement il n 'en a pas été 
. ainsi et une légère dépression de 

vingt centimètres s'est manifestée 
hier. Néanmoins on peut craindre une 

[ nouvelle hausse, en admettant même 
que le temps qui est toujours à la 
pluie se mette au beau fixe, car il 
faut se rappeler que l'eau qui Ira-
verse Paris a mis plusieurs jours à 
nous arriver des plateaux de la 
côte d'Or et que la pluie qui tombe 
en aval ne traversera Paris que vers 
le milieu de la semaine. 

De plus, le temps se maintenant à 
la pluie ou brouillard, ne permet 
pas à l'eau de s'évaporer comme 
cela a lieu quand le temps est très 
sec soit à cause de la chaleur soit à 
cause du froid, aussi prévoyons-nous 
une nouvelle hausse tout en espé
rant qu'elle n'atteindra pas la cote 
de huit mètres, ce qui constituerait 
une véritable calamité. 

Les lignes suivantes sont emprun
tées au journal la Ville de Paris: 

Nous apprenons que la Faculté de 
médecine de Lyon vient d'enrichir 
son musée d'une nouvelle étude de 
myologie comprenant quatre sujets 
de grandeur naturelle, hauts-reliefs, 
peints d'après nature, sur lesquels le 
corps humain est graduellement re
présenté, depuis les formes exté
rieures jusqu'au squelette visible 
dans tout son ensemble, ainsi que 
d'une préparation en cire du neri 
grand sympathique. 

Ces préparations fort remarqua
bles sont l 'œuvre de M. Jules Talrich, 
dans l'atelier duquel nous avons vu 
en même temps une collection d'une 
cinquantaine de modèles destinée à 
l'Ecole de médecine de Rio-Janeiro. 
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Ces modèles qui représentent les di

verses phrases physiologique et pa

thologique de la grossesse, font hon

neur au talent du célèbre modeleur 

d'anatomie eu cire de la Faculté de 

médecine et de la Morgue de Paris. 

Notre éminent confrère Les Mon-
des racontait dernièrement une ex-
périencefortcurieuse qui fut exécutée 
vers la fin de 1875, par M. Le 
Goarant de Tromelin. Cette expé
rience, très facile à répéter et qni 
ne nécessite l 'emploi d 'aucun appa
reil, est ainsi décrite : 

Si l'on verse de l 'eau pure dans 
un vase quelconque, une cuvette par 
exemple, et qu'on laisse une bougie 
allumée couler goutte à goutte au-
dessus de cette eau et à une dis
tance de quinze à vingt centimètres, 
la bougie fondue se refroidit brus
quement sous forme de légères de
mi-sphères. Que l'on vienne à plon
ger dans cette eau l'extrémité d'un 
morceaudesavonlégèrement humide» 
et au milieu de ces corps très mo
biles, ces derniers seront tous re
poussés brusquement comme par 
un souffle invisible jusque contre les 
parois du vase, où il resteront adhé
rents. On peut, en soufflant, les 
ramener vers le centre de l 'eau et 
recommencer deux ou trois fois 
l'expérience ; mais ensuite l'expé
rience ne réussit plus à cause de 
la faible quantité de savon qui 
se trouve dissoute dans l'eau. Pour 
recommencer, il faut vider l'eau et 
en mettre de nouvelle. 

Il est probable que la cause de 
cette répulsion si marquée, est due 
à la rapide dissolution du savon dans 
l'eau, qui dans le début se maintient 
à la surface, et que lorsque l'eau 
contient déjà un peu de savon dis
sous, cptte dissolution s'opère à tra
vers la masse et pas seulement par 
la surface. J'ai essayé d'autre corps 
comme les essences, l'huile, etc., les 
effets varient avec les corps em
ployés. 

A l'Académie des Sciences (séance 
du 4 décembre). 

L'illustre chimiste M. J. B. Dumas, 
a reçu de l'Académie une médaille 
d 'or qui avait été frappée pour cé
lébrer son cinquantenaire académi
que. Cette médaille prespétuera 
éternellement les traits d 'un des 
plus grands savants de notre épo
que. 

A 31. Dumas, ses confrères, ses 
amis, ses élèves, ses admirateurs, 
tels sont les mots gravés sur le re
vers de la médaille. 

M. le président Jamin, en remet, 
tant la médaille au destinataire, a 
prononcé l'élloquente allocution tra
ditionnelle. Il a appliqué à l 'éminent 
chimiste les paroles de Franklin : 
«Si j 'avais à recommencer la vie je 
ne pourrais demander mieux que 
celle que j ' a i eue.» 

On s'étonne, a ajouté à peu près 
M. Jamin,que vous n'ayez pris qu 'un 
demi-siècle pour remplir une pareille 
carrière et l'on admire qu'il vous ait 
laissé tant de jeunesse à dépenser 
encore. 

Inutile d'ajouter que la réponse 
de M. Dumas a été, sous tous les 
rapports, à la hauteur des circons
tances. 

Nous nous contenterons de citer 
ses dernières paroles : 

« Puissiez-vous, vous, qui valez 
mieux que moi, avoir des élèves qui 
vous surpassent par le génie et qui 
vous égalent par le cour.» 

Ensuite on s'est occupé des réac
tions imprévues de M. Riban qui 
vient de découvrir qu'à la simple 
température d'un bain d'huile un 
mélange d e phosphate de chaux et 
de charbon ( G a O , P h O s e t G ) 
soumis au courant du chlore sou
mis à l'oxide de carbone abandonne 
en quantité du chlorure de phos
phore. 

M. Pasteur a envoyé à l'académie 
le résultat de ses recherches sur le 
mal rouge des cochons. (Nous pu
blierons plus tard le résultat de c e s 

études. 
M. l'amiral Bourgeois a parlé de 

l'action de l'huile sur les vagues 
de la mer. On est revenu ensuite sur 

la question des animaux des temps 
primaires, puis on a parlé de la mé
téorite tombée à Sodran (dans 
l'Inde) le 1er octobie 18(18. 

Enfin M. Tacchini a décrit la ma
gnifique tache sol/irc que tout le 
inonde a pu voir le mois dernier 
dans les rares solutions de conti
nuité de la couche nuageuse. 

A. BRUN ET 

LA L A N G U E U N I V E R S E L L E 
(Suite) ( 1 ) 

CLASSEMENT «ses MOTS DANS 

LESQUELS I L y A DES NOTES 

r é p é t é e s . 

Dans la Langue universelle, il y a 
aussi des mots formés de deux, 
de trois et de quatre notes répétées 
immédiatement l 'une après l 'autre. 

Ces mots sont classés à part : et 
ils sont également rangés par grou
pes ou séries, de la manière sui
vante : 

Les mots de deux notes ou sylla
bes répétées immédiatement servent 
à indiquer les temps et les modes 
des verbes. 

EXEMPLES : 

dodo indique F'imparfait; 
rere — le passé défini; 
mimi — le futur ; 
/a/a — le conditionnel, ' etc. 

Les mots de trois notes répétées 
sont employés pour la numération, 
les mois de l'année et la tempéra
ture. 

EXEMPLES : 
redodo un, premier ; 
remimi deux, deuxième, se

cond ; 
dorere janvier; 
domimi février; 
sisido pleuvoir, etc. 
Les mots de quatre notes répétées 

sont combinés ainsi : 
Les mots commençant par Do 

sont consacrés aux religions et an 
clergé. 

(1) Voir les numéros 136, 139 et 144 
de la Science Populaire. 
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EXEMPLES : 

dodosolmi évangile; 
dofafado fête de Pâques ; 
domisisi superstition, etc. 

La classe ou clef de R F , c'est-à-
dire tous les mots commançant par 
re, est destinée à la construction et 
aux différents métiers. 

EXEMPLES : 

rcredore architecture ; 
resolsoldo menuiserie; 
resolfafa marteau, etc. 

Les mots commençant par Ml sont 
employés aux adverbes isolés, aux 
prépositions, aux conjonctions, et 
aux locutions adverbiales, préposi
tives et conjonctives. 

EXEMPLES : 

mimidomi cependant, pourtant, 
néanmoins; 

mireresol insensiblement, im
perceptiblement , 
graduellement, peu 
à peu, au fur et à 
mesure, par de-
g rè s ; 

midorere approximativement, à 
peu près, environ, 

vers, presque, quasi, 
etc. 

Les classes ou clefs de F A et de 
SOL sont employées aux différentes 
maladies et à la médecine. 

EXEMPLES ; 

sisimido témoignage ; 
sidodore tribunal de commerce : 
sidolala école normale, etc. 

Mots d e d e u x sy l labes com
m e n ç a n t par Re . 

redo signifie: mon, le mien, le 
tien; 

remi — ton, tien, le t ien; 

refa — son, sien, le sien ; 

resol — notre, le nôtre ; 

rela — votre, le vôtre ; 

resi — leur, le leur. 

Les mêmes mots au féminin: 

redoo signifie: m a , mienne , la 
mienne; 

remii — ta, t ienne, la tien
ne ; 

rejaa — sa, sienne, la sien
ne ; 

resool — notre, la nôtre ; 

relaa — vôtre, la vôtre ; 

resii — leur, la leur. 

(A suivre.) 

BoLESLAS GA-JEWSKI. 

L ' E A U E T L E F E U 

CHAPITRE VII 

lamment sur l'eau et les Dytiques. 
Les Névroptères sont représentés 
par les légères et gracieuses libel
lules qui saisissent au vol les papil
lons et les mouches. Les Phryganes 
queRéaumur appelait Teignesaqua-

tiques, et que l'on connaît dans nos 
campagnes sous le nom de mouche 
caddis, ressemblent au papillon de 
nuit ; les femelles pondent dans l'eau 
leurs œufs enfermés dans des glo
bules gélatineux, ainsi submergés 
ils se gonflent et s'attachent soit aux 
pierres soit aux débris flottants qui 
sillonnent la surface des eaux. Ci
tons encore les Verles et les Nemo • 
mes, les JJébphiles et les Corises 
les Nèpes et les Ilydromètres, sur 
lesquels nous sommes obligés de 
glisser rapidement. 

Viennent enfin les Poissons. I 
ont été divisés en deux sections : 

L Les poissons cartilagineux 
dont le squelette est mou et cartila-

gineux;i ls sont presque tous marins 
la lamproie Juiratile et l'esturgeon 
font seuls exception (fig. G). 

2 - Les poissons osseux dont le 
squelette est dur et solide. Parmi 
les Plectognathes on ne cite guère 
que le Tahaca qui habite le Nil et 
et dont la peau est hérissée de pe-

EXEMPLES: 

fa/adore avoir mal, être ma 
lade; 

famimido convalescence ; 
famirere camphre 

solsoredo migraine; 
soldodofa engelure ; 
solfadodo asphyxie, e t c . . 

Les mots commençant par LA 1 

sont utilisés pour le commerce et 1 

l 'industrie. 

EXEMPLES : 

lalamido imprimerie ; 
lalafado horlogerie ; 
lamimido ferblanterie; 
lasoldodo épicerie, etc. 

Les mots commençant par Si sont 
consacrés à la justice, à la magis
trature, aux tribunaux et aux écoles 
du gouvernement. 

LES HABITANTS DES EAUX 

(suite) 

Les Armélides sont assez nom
breux dans nos marais. Les plus 
importants sont les sangsues. La 
sangsue officinale (Sanguisuga oj-
f.cinalis), communément appelée 
sangsue verte, est la plus grosse es
pèce connue. La sangsue teinté (San
guisuga troctina) est propre aux 
cours d'eau algériens. La sangsue 
médicale (sanguisuga médicinalis) 
est longue de - 1 2 centimètres et 
est rayée de six bandes longitudi
nales rougeâtres. 

Le nombre des insectes est im
mense. Parmi les Coléoptères nous 
citerons : les Hydrophiles dont la 
longueur dépasse souvent 7 centi-
mèt\ es Aes G yrius qui s'agitent Ci'ms-
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tites épines avec lesquelles 'il 
blesse dangereusement parfois. Par
mi les Malacoptérigiens apodes nous 
citerons les Gymnotes, espèces d'an
guilles électriques qui abondent 
dans l'Amérique du sud, et les Si
lures fort communes dans tous les 
cours d'eau. La Lotte de rivière est 
le principal malacoptérigieu subran-
chien. Les Malacoptérigiens abdomi
naux sont beaucoup plus nombreux. 
Nous n'en citerons que quelques-
uns. 

L'Ombre commun est très ré
pandu dans les cours d'eau de la 
France méridionale. « Rien n'est 
gracieux, dit M. E. Blanchard, comme 
« la forme allongée de ce poisson 
« s'atténuant d 'unemanièregraduel-
¿ le jusqu'à l'origine d e l à queue, 
« rien n'est plus élégant que sa na-
« geoire dorsale, magnifique voile 

[ très belles dans le Volga, le Tibre, la 
I Seine et le Rhin. 

Les Goujons, les Carpes, les Bro
chets, tes Barbeaux, les Tanches et 
les Brèmes sont l'objet d'une pèche 
assidue dans tous les cours d'eau de 
France et d 'Europe. On les élève 
mêmes dans de grands réservoirs 
garnis d'herbes aquatiques. P a r l a 
reproduction artificielle on les mul
tiplie à l'infini. C'est la science nou
velle de la Pisciculture. 

Les Cardons et les Ablettes (fig. 7) 
sont assez répandus dans les lacs et 
rivières de la plus grande partie de 

<; fort longue et d 'une hauteur re-
« marquable. Il suffit d'apercevoir 
« un tel animal pour juger combien 
« il est heureusement conformé 
« pour une natation facile et ra-
« pide. » 

La Truite, que l'on rencontre 
toujours dans les eaux claires, nage 
presque toujours contre le courant. 
On en dislingue deux espèces : la 
Truite commune quihabiteles cours 
d'eau et la Truite des lacs très com
munes dans les lacs de Genève et 
du lîourget. 

Le Saumon est très commun en 
Angleterre, principalement dans les 
lacs de l'Ecosse. En France on le 
pèche dans la Loire. 

L'Alose habite les eaux salées et 
les eaux douces. On en trouv^ de 

queue est presque cylindrique ; son 
museau est terminé en pointe, et ses 

mâchoires sont à peu près égales. 
C'est un des plus beaux et des meil
leurs poissons d'eau douce. Il est 
répandu dans toute l 'Europe ; on 
le rencontre môme jusqu 'en Suède 
et en Laponie où il atteint la lon
gueur de 1 mètre 40, tandis que 
chez nous il ne dépasse pas 45 cen
time 1res (Fig 8 ) . 

F . C A M W Ë T L A R H A L É Ï U I E R . 

(à Suivre). 

A f f i 

l 'Europe. Les premièressontpêchées 
pour l'alimentation et les secondes 
fournissent des écailles avec lesquel
les on fait de fausses perles, d'ail
leurs de très belle apparence. 

Les Siluies électriques sont as
sez communes dans les grands lacs 
de l'Afrique centrale. Enfin nous ci
terons pour terminer les Poissons 
rouyes ou Dorades de la Chine qui 
font une si piteuse mine dans nos 
aquariums. 

Parmi les Acanthoptérigiens nous 
citerons les suivants ; 

La Perche qui a le corps un peu 
1 rétréci et légèrement comprimé ; sa 

Le Petit Sapeur ûu dénie 

Cours élémentaire de fortification 
passagère. 

Sous ce titre, le prochain numéro 
de la Science Populaire commen
cera une série d'articles pour acti
ver l'instruction de ces bataillons 
scolaires dont l'organisation sera 
une des plus belles œuvres patrio
tiques de notre Conseil municipal. 

A voir comme de jeunes enfants 
manient déjà une arme et font la ma
nœuvre, on peut croire qu'ils feraient 
bonne contenance dans des exer
cices d'ensemble ; et que, s'ils avaien-
quelques notions élémentaires de f or>. 
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tification passagère, i's sauraient 
prouver, môme en jouant décidément, 
que les rnoits du Bourget et de 
Champigny ont quelque raison de 
se consoier. On verrait leurs fils, 
leurs petils-fi s, sur d<js terrains étu
diés par ces orphelins, ou se cou
vrir d'un obstacle naturel, ou se 
creuser et se construire un abri ; ils 
mêleraient à leurs patriotiques ré
créations de chers souvenirs, et, 
sans doute, ils feraient merveille à 
la tranchée. 

Nous ne voulons pas assurément 
leur administrer in-exlenso un cours 
théorique et pratique de fortification, 
mais, si nous nous appliquions, en 
ce qui concerne nos futurs soldats, 
qui ne seront pas de petits bons
hommes de plomb, et nos forts, qui 
devront n 'être pas grotesques, à don
ner à nos enfants des idées justes, 
dans la môme proportion que le 
commerce leur vend et fait payer 
des idées fausses, où serait le mal ? 

Notre petit Sapeur du Génie sau
ra, par des moyens pratiques, me
surer le terrain; se servir d'un fossé, 
d'une haie, d'une grille, d'un mur, 
d une maison isolée ; choisir, pour 
se défendre, le meilleur terrain, 
s'en approprier les matériaux. Quand 
il sera Lien sage, quand il aura, non 
pas bien su par cœur, mais bien 
pratiqué sur le terrain, sa leçon, nous 
renverrons s'extasier devant les for
teresses de MM. les fabricants de 
jouets militaires. Notre Petit Sapeur 
en rira. Ce sera sa récompense et 
sa récréation. 

Nous donnons aujourd'hui comme 
entrée en matière la coupe et la 
vue perspective du retranchement 
type, avec désignation des différen
tes parties. 

Profil lies ouvrages de canipange 

Un mot seulement fera compren
dre ce titre. 

La fortification en général se di
vise en deux part ies: 

La fortification permanente (murs 
d enceintes, forts, etc.); 

La fortification passagère ou de 
campagne (retranchementsrapides). 

La Figure I nous montre la cou
pe de retranchement rapide ; la fi-
guie 2 sa vue perspective. 

ABGHLNPXreprésententla ligne du 
sol. 

BCDEFG la masse couvrante dite 
l'arapet. 

ÀBleterre-plein. 
BG le talus de banquette. 
CD la banquette. 
DE le talus intérieur. 
E la crête de feu. 
KF la plongée ou plan de feu. 
F.la crête extérieure. 
FG le talus extérieur. 
GH laberme. 
HI l'escarpe ou talus d'escarpe. 
1K le fond de fossé. 
KL la contrescarpe ou talus de con

trescarpe. 
LM talus intérieur de glacis. 
MN glacis. 
NOP avant-glacis. 
OP talus intérieur d'avant-glacis. 
PX terre-plein. 

Les dimensions on hauteur, en 
largeur et eu profondeur,des reliefs 
et dépressions présentés par le re
tranchement seront données dans le 
paragraphe : «Etude du parapet..» 

A U G U S T E C C K U R E T . 

Professeur de sc iences mi l i ta i res , 

(A suivre.) 

L E S I N O N D A T I O N S D E L A S E I N E 

Bien peu de Parisiens se font une 
idée exacte de l'état physique dans 
lequel se trouvait le sol d e l à ville 
qu'ils habitent, lorsque Lutèce était 
encore une obscure bourgade de 
pêcheurs,renfermée dans l'île étroite 
et boueuse, dont la surface était 
moiadre que de notre temps, car on 
y a successivement annexé quelques 
îlots voisins. 

Malgré tous les travaux hydrau
liques exécutés depuis lors, la diffé
rence de niveau entre le pont Na
tional de Bercy et le Point du Jour, 
est encore énorme. Quelques ingé
nieurs en tirent la conclusion qu'il 
y avait, du côté de Charenton, des 
rapides , sorte de cataractes que 
les bateaux delabasse Seine ne pou
vaient remonter. L'industrie de nos 
premiers pères aurait donc été de 
transborder les marchandises qui 
remontaient jusqu'aux sources de 
la Seine, ou descendaient jusqu'à 
la mer. 

Les rapides dont nous parlons de
vaient exister quelque part au delà 

de l 'embouchure de notre" Bièvre 
alors une rivière cristalline au cours 
tortueux ombragé, et dans lequel il 
paraît, d'après Sauvai, que les écre-
visses abondaient. 

Des forêts épaisses tenant à celle 
d'Orléans dont elles étaient le pro
longement, couronnaient les hau
teurs de la rive gauche, et des vignes 
couvraient les pentes raides de la 
montagne où l'abbaye de Sainte-
Geneviève devait plus tard s'élever. 
C'est au milieu de ces vignobles que 
les jardins du Palais des Thermes, 
avaient été dessinés. 

Le plateau du Luxembourg servit 
de station à une légion romaine qui 
était chargée de surveiller Lutèce 
rattachée à la terre ferme par deux 
ponts, défendus chacun par une pe
tite forteresse La rue qui traversait 
l'île du nord au sud se continuait 
sous la forme d'une voie romaine 
se dirigeant vers les Forêts du Nord 
qui couvraient les cîmes alors es
carpées qui allaient deMénilmontant 
jusqu'à Chaillot. Sur le sommet de 
Montmartre se trouvait le temple des 
sacrifices humains consacrés suivant 
l'usage à l'Hercule Gaulois. Lapierre 
arrosée du sang des victimes, était 
cachée dans d'impénétrables four
rés. 

Il y avait sur la rive gauche de 
grandes prairies arrosées par la 
Bièvre, et à l'ouest de la montagne 
des Thermes, d'autres plus grandes 
encore sur lesquelles on a bâti le 
Faubourg St-Germain, les construc
tions qui couvrent l'ancien pré aux 
Clercs, les villages de Grenelle, du 
Gros-Caillou, et établi l'esplanade 
des Invalides, ainsi que le Champ de 
Mars. 

La partie orientale de la rive droite 
était occupée par de profonds maré
cages où les derniers représentants 
des espèces antédiluviennes se sont 
longtemps roulés. Ils'était formé , 
dans ces tourbières, un cours d'eau, 
espèce de bras mort de la Seine 
quittant le fleuve presqu'en face de 
l 'embouchure de la Bièvre , et 
allant déboucher au pied des hau-
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teurs de Chaillot, à l 'endroit où 
se trouve le Cours la Reine, ce 
canal naturel qui recevait les ruis
seaux des coltines, servait de dérivatif 
dans les inondations, il passait par 
remplacement actuel do la rue Ri-
cher e tde la rue Grange-Batelière,!et 
des fossés de la Bastille. 

A cette époque, les débordements 
de la Seine étaient aussi peu fré
quents que les grandes sécheresses. 
En effet, l 'empereur Julien, qui phi
losophait à son aise sous les lambris 
sculptés des Thermes , s'exprime 
ainsi sur le fleuve dont il adorai t , 
comme on sait, les bords. 

«J'étais dans'mes quartiers d'hiver 
en ma chère Lutèce sur une île d 'une 
petite étendue au milieu du fleuve, 
qui de tous côtés lui sert de rempart. 
Des ponts de bois conduisent de cha
que côté de l'île à la rive. Rarement 
le fleuve s'abaisse et s'accroît, tel il 
est en été, tel on le voit en hiver. » 

Les ponts de bois des Romains 
servirent pendant longtemps à nos 
ancêtres qui, lorsqu'ils furent obligés 
de les reconstruire, ne purent le faire 
avec autant de talent, de sorte que 
le cours de la Seine se trouva sin
gulièrement gêné. 

D'autre part les grandes forets 
qui couvraient les collines étaient dé
frichées à mesure que la population 
augmentait. 

Il en résulta que les eaux de la 
Seine augmentèrent en hiver pour 
diminuer en été, et que cette rivière 
d'une humeur égale du temps de 
Julien, eut des périodes de colères 
et de débordements. 

Ces crues étaient d'autant plus re
doutables au moyen-âge, que l'on 
accordait aux corporations reli
gieuses, le droit d'encombrer les 
arches des ponts, en y construisant 
des pompes semblables à celle que 
l'on nommait la Samaritaine, et que 
nous avons vu démonter de notre 
temps. 

Dès que l 'empire romain eut dis
paru, les inondations commencèrent 
àravager l i future capitale de la 
France. 

Grégoire de Tours raconte en effet 
que de grands débordements de la 
Seine et de la Marne eurent lieu 
pendant la huitième année de Chil-
debert roi d'Autrasie. 

Les panégyristes de Sainte Gene
viève citent une crue désastreuse 
de la fin du 5me siècle qui aurait 
démontré que l'on pouvait en cas de 
besoin compter sur le concours de la 
patronne de Paris, pour arrêter le 
mouvement ascensionnel des eaux. 

Elles se seraient arrêtées autour 
du lit de la sainte, qu'elles auraient 
entouré de toutes parts comme d'un 
véritable mur liquide, dont les mo
lécules eussent été figées par un 
pouvoir surnaturel; et les merveilles 
du Passage de là mer Rouge par les 
Hébreux auraient été renouvelées. 

Nous ne chercherons point à faire 
l'historique des superstitions de nos 
ancêtres, relativement à ces événe
ments, cependant il se trouve dans 
le nombre quelques circonstances 

intéressantes, que l'on nous par
donnera de raconter brièvement. 

Pendant l'hiver de 1196, sous le 
règne de Louis le Hutin, la Seine rom
pit le pont en pierre que l'évêque 
Maurice avait fait construire pour 
remplacer un des ponts de bois. 

Les chroniques ont conservé le 
souvenir des pratiques auxquelles 
on eut recours alors ; au lieu de se 
demander si l'on n'avait point trop 
étranglé la rivière on se mit à faire 
des professions générales auxquelles 
le roi assista. Pieds nus, les religieux 
de Saint-Denis portèrent à Notre-
Dame leurs reliques les plus pré- ] 
cieuses, un bras de Saint-Simon, un 
des clous de la passion du Christ et 
une partie de la couronne d'épines. 
De plus les eaux furent solennelle
ment bénies avec la formule « Fer 
hœc signa sanctœ passionis,reducat 
dominas aquas islas ad locum 
suum. En français : que notre Sei
gneur, par les signes de la sainte 
passion veuille bien resserer ces 
eaux dans leur lieu ordinaire. » 

Les mêmes désastres se repro
duisirent dix ans après, au mois de 

décembre, a\ec une énergie dont 
nous n'avons, point d'idée dans notre 
siècle parce que nos maisons sont 
en général hors des attei tes du 
fleuve, par suite d'un mouvement 
d'exhaussement général qu'il serait 
trop long d'examinpr. 

. Au lieu d'avoir recours à un pro
cédé devant lequel nous reculerions 
nous mêmes, et de démanteler les 
ponts, afin d'ouvrir une route àl 'eau 
qu'ils empêchaient de couler, on fit 
des processions publiques. Toutes les 
paroisses de la ville s'assemblèrent à 
Sainte- Geneviève avec leurs chàs c es 
pour se rendre processionnellement 
à Notre-Dame. 

Le cortège passa la rivièrepour se 
rendre à la Cathédrale, et en revint 
sans accident, mais à peine la châsse 
de la patronne de Paris, était-elle ren
trée dans son temple, que trois ar
ches du petit pont s'écroulèrent. 
Les eaux baissèrent aussitôt, ce que 
le ^peuple attribua à un miracle 
sans s'apercevoir que ce phénomène 
étaitdesplus simples, puisquelepont 
qui faisait digue en retenant les eaux 
du fleuve venait d'être emporté. 

Sous le règne dePhilippel-e-Iïardi, 
le jour des rois de l 'année 1281. la 
Seine boucha les portes de Paris, 
rompit la grande arche et une par
tie du petit Pont ainsi que les arches 
du grand Pont. Au lieu de recom
mencer les processions pour sauver 
ce qui restait debout on fit rui
ner les moulins que le chapitre de 
Saint-Merry et celui de Ste-Oppor-
tune,avaient fait constrnire. Le roi se 
refusa de les rétablir et le doyen de 
Saint-Merry qu in ' en t c nda i t pa s rail
lerie sur ce point se fâcha. 11 sup
prima le service divin de son église, 
jusqu'à ce qu'il vit qu'il était pru
dent de se résigner à la perte de 
son établissement. 

Les deux ponts furent recons
truits en pierre, mais sans autre 
résultat que de diminuer le dé
bouché humide et rendre par can-
séquent la S u n c plus dangereuse 
encore. En effet l 'inondation la plos 
terrible de toute.* fat peut-être celle 
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qui se produisit en décembre 1296 
sous le règne de Pbilippe-le-Bel. 
Non-seulement la ville se trouva en
tourée d'eau mais les rues en furent 
si remplies qu'on no pouvait aller 
sans bateau dans aucun quartier. 
Les deux ponts, que l'on croyait in
vulnérables; disparurent avec les 
maisons qui 
les surchar- ' 
g e a i e n t . Le 
Châtelet du 
p etit pont fut 

é g a l e m e n t 
r e n v e r s é . 

Cette inonda
tion dura huit 

jours ent iers , 
pendant les
quels on dut 
charger des 
bateaux devi-
vres pour les 
porter aux ha
b i t a n t s p r i 
sonniers dans 

e u r s m a i 
sons. 

Philippe-le-
Bel, qui était 
fort attentif à 
t o u t c e qui 
pouvait dimi
nuer les sou-
f r a n c e s d u 
peuple, fit en 
même temps 
établir trois 
bacs à l'aide 

desquels on 
communiqua 

des environs 
de Notre-Dame avec l 'embouchure 
delà Bièvre, le Port Saint-Paul et la 
rue des Bernardins. 

Mais, comme il était en même 
temps fort économe des deniers pu
blics, il établit un péage et décida 
que la recette serait entièrement 
consacrée au rétablissement des 
moyens de communications éntreles 
deux rives, c'est-à-dire à la recons
truction des p ont s. 

' inondation suivante eût lieu en 

juin 1427 sous le règne de Charles 
VII.Elle couvrit toute l'îleNotre-Dame 
et toutes les maisons du quartier 
Saint-Paul, ainsi que la place de 
Grève. Le peuple, craignant que 
l'eau n'éteignit les feux de la Saint-
Jean que l'on allumait chaque année 
en grande pompe, emporta le bois 

L E S INONDATIONS D E LA S E I N E 

destiné à former le bûcher. Ceci 
fut considéré comme d'un mauvais 
augure par les personnes supersti
tieuses, cette croyance fut loin 
d'être démentie par les événements 
car le lendemain l'eau monta de 
quatre pieds et emporta la croix de 
la place de Grève. L'année suivante 
eut lieu une inondation également 
calamiteusti, mais la plus terrible de 
toutes était l'invasion anglaise car 
eu ce temps ldducdeBedfort régnait 

à Paris pour le compte du roi d'An
gleterre. 

Un siècle après, en 1417,souslerè-
goe de Charles VIII, laSeine déborda 
de nouveau au mois de janvier. Elle 
alla jusqu 'à la place Maubert, En mé
moire de cette inondation on plaça 
une image de la Vierge avecune ins

c r i p t i o n au 
" ~ r = ^ - - - - - : - - - ^ = - - ^ p C oin de la 

• - vallée de Mi
sère, rue Dé
penaillée, qui 
méritait riche
m e n t s o n 
nom. 

C e s t seu-
lement à partir 
de ce moment 
qu'on com
mença à com
prendre l'im
portance de 
fixer l'éten -
due des limi
tes du fléau 
par des signes 
ou des mo
numents des
tinés àencon-
server la mé
moire pour la 
postérité. 

Sous le règne 
de Henry III 
au mois d'avril 
1579, les ha
b i t a n t s du 
Faubourg St-
Marcel furent 
désagréable

ment réveil
lés par une suprise inattendue. 

La rivière de Bièvre gros
sissant d 'une façon inattendue en 
noyât quelqueséuns dans leur lit. 
et ht périr une infinité de bestiaux, 

A mesure que la civilisation se 
développait des idées plus saintes se 
répandaient. Quoique la multitude 
continuât à croire qu'il était sage de 
prier la sainte, des hommes censés 
comprenaient qu'il fallait se préoc
cuper de donner un cours latéral à 
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une partie de la S E i n e , afin d e la dis-
aenser de traverser Paris en temps 
de crue. 

Le premier plan qui vit le jour à 
ce sujet fut proposé e n 1611. L 'au
teur demandait de rendre navigable 
pour bateaux les fossés des com
munications. 

Le c a n a l 

qu'il propo
sait de créer 
aurait été de
puis le bassin 
de l'Arsenal 
jusqu'àla Por
te Saint-Denis 
et d e p u i s 
cette p o r t e 
jusqu'au des
sous des Tui-
l e r i e s , e n 
s u i v a n t l e 
périmètre de 
la petite riviè
re qui a été 
changée de
puis en collec
teur des co
teaux, e t d o u t 

nous a v o n s 

décrit un p e u 
plus h a u t la 
trajectoire. On 
devait j e t e r 
des p o n t s 
pour le pas
sage des pié
tons e t des 
vo i tu res sur 
toutes les rou
tes. Ce projet 
était p r é 

senté par une compagnie qui offrait 
de l'exécuter à ses risques moyen
nant un péage, et devait être orga
nisée par un sieur Gosuier. 

L'affaire fut rejetée sous prétexte 
d'avoir à remuer trop de terres, e t 
d'infecter le voisinage. 

En réalité, les idées économiques 
étaient trop peu avancées pour que 
l'on pût avoir confiance dans le cré
dit public pour exécuter de grands 
travaux. 

Pendant los troubles de la Fronde 
la ville se trouva inondée une pre
mière fois au mois de janvier 1645 
et une seconde, au mois de mars 
1651. De ces deux inondations la der
nière fut Ja plus grave. Aussi dans 
l'Assemblée des Bourgeois qui se 
tint à l'hôtel de ville le 5 juillet 1651 

L O U I S B L A N C 

on {'(.plusieurs propositions dest nées 
à empêcher le retour de si épou
vantables fléaux, et l'on songea à 
reprendre pour le compte du gou
vernement la proposition rejetée 
quarante ans pins tôt. 

On se mit d'accord pour cons-
t ru i reun canal qui commencerait au-
dessus de la ville, et irait porter en 
aval le trop plein de l'eau. 

Malheureusement, il fut impossi
ble de s 'entendre sur le tracé 

Les uns voulaient qu'on le mena 
au-dessus de Saint-Cioud et d'au
tres au-dessous. 

Le Parlement, qui gouvernait en 
l'abscence du roi réfugié à Saint-
Germain décida qu 'on examinerait 
l'affaire et nomma même deux com
missaires après de nouveaux débats 

o n c h o i s i t 
d e u x i n g é 
nieurs chargés 
de présenter 
un devis d é 
taillé des dé
penses. Mais 
le retour de 
M a z a r i n m i t 
un terme aux 
p r o j e t s . O n 
s'était borné a 
f a i r e c u r e r 
par l e s ou

vriers valides 
s a n s o u v r a 
ges, le grand 
fossé et l 'ar
s e n a l , et l e 
c o u r s de la 

petite rivière 
qui le conti-
nuaitjusqu'au 
pied des co

t e a u x d e 
Chaillot. 

Tous ces 
efforts avaient 
a b o u t i à la 

création d 'un 
atelier natio
nal faisant un 
t r a v a i l u n 

peu plus utile 
que ceux de 1848,remuant les terres 
du Ghamp-de-Mars sans aucun but 
déterminé. 

Nous voyons que nous entrons 
dans une nouvelle période, où les 
supplications des moines sont rem
placées par les plans des architectes 
on finira par ne plus songer à la 
châsse de Saint-Geneviève, mais 
pour éviter des catastrophes, on 
tournera les yeux d'un autre côté. 
(A suivre). W . DE FONVIELLE 

J 
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Nos leoteurs ne nous en voudront 
pas de donner ici, dans la Science 
populaire, le portrait de Louis Blanc. 

L'historien de Dix ans a élevé la 
science historique à un tel point que 
nous pouvons dire qu'il appartient 
à notre journal, et qu'il est de notre 
devoir de ne pas passer sous silence 
ce deuil national, Louis Blanc ne fut 
pas seulement un historien, un horxî-
me politique, mais son austérité ré
publicaine le range parmi ces hom
mes dont la vie exemplaire est digue 
de tous éloges. 

11 serait impossible de comparer 
le convoi de Louis Blanc à aucune 
des cérémonies du même genre qui, 
depuis cinquante ans, ont passionné 
Paris, pas même aux obsèques de 
M. Thiers. 

Les obsèques ont eu un tout autre 
caractère. Bien que l'Etat se fut 
chargé des frais, ce côté officiel de la 
cérémonie n'était accusé que par le 
bataillon d' infanterie, chargé de 
maintenir l 'ordre. Le convoi de Louis 
Blanc, ultrapacifique, a donné à tous 
les spectateurs l'impression d'un 
vaste cortège, d'une sorte de proces
sion triomphale se déroulant à l'in
fini. Pour les observateurs placés au 
seul point d'où l'on put saisir le ta
bleau d'ensemble, le convoi, dont la 
tête était déjà au milieu du boule
vard Voltaire, pendant que les der
nières délégations restaient au-delà 
du square du Temple, avait une ma
jesté vraiment imposante. 

Nous croyons, ici, devoir repro
duire, in-extenso, le discours de 
Victor Hugo, lu par M. Charles Ed
mond, sur la tombe de Louis Blanc. 

DISCOURS D E VICTOR HUGO. 

La mort d'un homme comme Louis 
Blanc est une disparit ion. C'est une lu
mière qui s 'éteint. On est saisi dune 
t r is tesse qui ressemble à de l ' accable
m e n t . 

Mais l 'accablement dure peu ; les 
hommes croynats son forts ;v iv re ,c ' e s t 
espérer. Une lumière s'est é te in te , 
mais la source de la lumière ne s 'é
te int pas . 

Les hommes comme Louis Blanc 
sont nécessaires ; il reparraissent 
quand il le faut ; leur œuvre ne peut 
pas ê t re discontinuée ; elle fait partie 
de la vie même de l 'humani té . 

Pleurons donc Louis Blanc , mais 
espérons. P leurons - l e , mais ayons con
fiance. E n ce moment, dans ce monde 

meilleur où il est, il nous écoule et 
il nous approuve . 

I l voulait et il faisait le bien; ú 
était élo 'uent et il é ta i t excel lent . His
tor ien , il enseignai t ; ora teur , il persua
dait ; philosophe, il éclairai t . H o n o 
rons sa dépouille, vénérons sa mé
moire, et acceptons son immortal i té . 
De tels hommes , répétons le, sont 
nécessaires . Ils doivent mourir , c'est 
la loi t e r r e s t r e ; et ils doivent durer , 
c'est la loi céleste. La nature les fa i t ; 
la République les veut . 

Qu'y a - t - i l aufond de la république ? 
Il y a l ' homme. Q u ' y a - t - i l au fond de 
la na tu re? 11 y a Dieu. 

Les ê t res comme Louis Blanc sont 
des consciences suorêmes. I l t r aver 
sent la vie, et n 'ont qu'une p r é o c 
cupation, faire ce double devoir : De
vant l 'h is toire , les lai ts , les incidents , 
les ca tas t rophes , les événements , les 
révolut ions , s e rv i r l e s peuples; Devant 
Dieu, les a imer . 

Notre co l laborateur Jules Gros v i en t de 
recevoir la le t tre su ivante d'un de nos corres-
rondants de N a n c y . 

Nancy , le 8 Décembre 1882, 

La Société de Géographie de l'Est 
s'est réunie dernièrement en séance 
solennelle. La grande salle de l'an
cienne Université avait peine à con
tenir plus d'un millier de personnes 
parmi lesquelles toutes les autorités 
(Général Henrion, le Préfetle Maire, 
M. Volland, le Becteur, etc.) 

Le Président a remis la première 
Médaille d 'honneur décsrnée par la 
Société à M. Th. Wiener auquel le 
public, d'habitude très froid, a fait 
l'accueil le plus chaleureux ; M. Wie
ner a exposé les résultats de son 
voyage dans l 'Amérique équatoriale 
et l'intérêt qu'auraient les manufac
tures de l'est de la France à expor
ter, dans ces régions consommatri
ces, leurs produits (bleus d'Outre
mer, fayences et chaussures), dont 
on vend les contrefaçons dans toute 
l 'Amérique du Sud au détriment de 
notre industrie nationale. 

Les lecteurs de la SCIENCE POPU

LAIRE dont l'abonnement expire ces 
jours-ci, sont priés de le renouveler 
dans le plus bref délai, s'ils ne veu
lent pas éprouver d'interruption 
dans la réception de leur journal, 

L'ALSACE ET LA SUISSE 

Un philosophe a déclaré que la 
patrie est « là où l'on est bien. » 
J'en suis indigné, mais je n'en suis 
pas surpris. 

On a toujours trouvé des philo
sophes pour tout dire. 

Si cette observation était vraie; 
quel paisible habitant du globe se
rait plus heureux que l'Alsacien ? Il 
a son pays pittoresque, sa richesse, 
ses manufactures, ses cités ou
vrières... Eh ! bien, la patrie lui man
que. Le plus naïvement gai de tous 
les hommes, est depuis longtemps 
privé de gaieté. 

On en verra la preuve. 
La Suisse a, depuis longtemps, 

conquis son indépendance Elle 
jouit de la liberté dans la mesure 
compatible avec le petit train ha
bituel des affaires de ce monde en 
général et de ses affaires en parti
culier. 

L'Alsace a naturellement plus 
d'ambition. Elle regrette la France, 
nos progrès, nos gloires. 

Voilà pourquoi je me suis arrêté 
en Alsace. Qu'importent les traités, 
parchemins etpaperasses? La patrie 
est dans le cœur. 

On le sent dans l'air qu'on res
pire ici: c'est toujours la France. 

I. 

«Toi m a r 

De P a r i s à l a f r o n t i è r e d e l ' E s t . — L e 

L i o n d e B e l f o r t . — T o n n e r r e e t acc i 

d e n t s d e c h e m i n s d e fer. — L ' a r t e n 

A l s a c e . — L e g é n é r a l R a p p . — L ' a m i 

ra l B r u a t . — L a bière. 

En attendant l'Alsace même, vous 
trouveriez déjà tout l'Alsacien à la 
gare de Strasbourg, au moment de 
quitter Paris. 

Un dialogue s'engage entre un 
mari et sa femme, à l'endroit où les 
malles sont pesées: 

— Allons ! dis-leur que c'est toi, 
crie la femme, la traditionnelle 
blonde à la taille haute, à l'air vi
goureux. 
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— Mais je suis le dernier, répond 
le mari, court et carré. Il faut at
tendre! 

— Attendre !... Et si le train 

pari ? 
Elle était belle de décision, d'im

patience. On sentait qu'elle moura.t 
d'envie de rompre notre nie serrée, 
d'un fort coup d'épaule. 

Voilà l'habitant des régions que je 
vais traverser : excellent, mais si 
tien attaché à ce qu'il veut, qu'il 
n'en démord guère. 
L'Est n'estpas accidenté.Il faut p our 

voir autre chose que des prairies et 
des arbres, arriver dans la région 
des montagnes, vers la fin du voyage. 
Quelques jolis villages comme ISo-
gent, où trois cents maisonnettes 
sont éparses dans la verdure et où, 
dans la fraîcheur du matin, des ra
meurs, avec leurs petites barques, 
sillonnent la rivière doucement ; 
Troyes, où l'on peut boire de si bon 
« Champagne » que nul ne se donne 
la peine de vous servir un vin ordi
naire supportable et suffisant. Voilà 
tout ce qu'on trouve. 

Cependant,remarque importante, 
Troyes a vu son industrie prendre 
de l'importance depuis 1870. 

Quelques riches industriels, sur
tout les fabricants d'Impressions 
d'Alsace, voulant échapper à l'op
pression allemande, mirent à l 'étude 
la question de l'émigration, en te r . 
mes bien et officiellement français, 
dans la région de l'Est. 

Le gracieux chef-lieu de l'Aube 
fat choisi. 

Voilà pourquoi vous pourrez 
apercevoir, en passant, de grands 
établissements industriels nouvelle
ment construits, et, tout près de ces 
établissements, des habitations ou
vrières. 

Oui, nous devons ce double bien-
lait à l'émigration alsacienne. 

Le second surtout. 
Dans ces jours où la préoccupa

tion des réformes économiques et 
des améliorations sociales est par
tout, la maison ouvrière est appelée 
i rendre les plus grands services. 

G'est de la vie même de l'ouvrier 
qu'il s'agit. 

11 s étiole, et ses enfants meurent 
dans des logements insalubres tou
jours mal surveillés, malgré la loi. 
Voici la propreté, voici l 'économie, 
l'aisance acquise bientôt, lorsqu'on 
ne paiera plus de loyer, et la pro
priété même r après le versement d 'un 
certainnombre d'annuités équitable-
ment proportionnées au gain que 
l 'ouvrierpeut faire chaque année. 

Jusqu'à présent, les patrons d'Al
sace ont fait l 'entreprise à leurs 
frais, comme ils auraient fondé une 
Caisse de retraites, une institution 
de bienfaisance. 

Mais Lafontaine l'a dit : « Notre 
ennemi c'est notre maître. » 

Le travailleur préférera sans doute 
que son repos et son bien être lui 
viennent d'ailleurs. 

11 conviendra donc de fonder pour 
faire l 'entreprise des habitations ou
vrières, comme en Angleterre, des 
Sociétés spéciales,et d'écarter surtout 
avec soin, dans les Statuts, comme 
l'a fait la Société de Fonds, toute 
pensée de spéculation. 

A Belfort, l 'énorme lion de Bar-
tholdi, tout rouge, fier, menaçant 
dans sa tranquillité formidable, est 
accroupi sous la forteresse. 

On le voit de loin, lorsqu'on entre 
dans la vallée d'Alsace que les habi
tants appellent simplement « la val
lée » comme s'il ne pouvait y eu 
avoir une autre, verte et souriante 
entre les Vosges qui, fuyant à gau
che, profilent le double étage de 
leurs cîmes foncées sur l'azur du 
ciel, et, à droite, les montagnes du 
pays de Bade. 

Belfort, salut ! Grâce à toi, nous 
pourrons écrire encore, en racon
tant les misères de l'invasion, une 
noble page. Les noms de Denfert-
Rochereau, des braves qui l'entou
raient, ne sauraient être oubliés de 
nous. ' 

Et c'était bien, en effet, un lion 
qu'il fallait placer là. On le voit par 
ce qu'ils écrivaient, par ce qu'ils 
ont dit, parce qu'ils ont fait: ces 

braves étaient nourris de la moelle 
des lions! 

Le Prussien remplit les lieux où il 
est. 

Rien n'est plus caractéristique 
que sa suffisance. 

Il n 'entend rien à la discrétion. Il 
faut donc, si l'on est un touriste pai
sible, facilement ennuyé des bruits 
de bottes et d'éperons, éviter les 
grands centres. 

C'est pour cela que j 'a i choisi 
Colmar et non Strasbourg, quand 
j 'a i voulu m'arrêter en Alsace. 

J'arrive, et j 'aurais pu chanter, 
comme le voyageur des Diamants 
de la Couronne. 

Bravant la plu'e et les orages, 

Les aventures dea romana... 

Lecteurs, vous savez le reste. 
Hélasl i lya quelques jours, un Grage 

encore avait été bien funeste à ceux 
du bon peuple alsacien qui avaient 
pris place dans le train de Fribourg. 
La voie fut détrempée, un poteau 
télégraphique, renversé par la fou
dre, tomba peut-être sur la voie et 
fit dérailler le train. Sans doute les 
mécaniciens allemands s'étaient 
enivrés. 

Pour un train de plaisir!... 
J 'entre à Colmar, et les cloches 

sonnent d'une manière lugubre. Tout 
le monde est là, les autorités, les 
particuliers, les ministres du culte 
sans distinction d'Eglises. 

On porte au champ du repos les 
vingt-six premières victimes de la 
terrible catastrophe, récemment 
choisies par les familles sur le lien 
de la catastraphe, vers Hugstetten. 

Oublions ces calamités. 
Il y a mille surprises à Colmar 

ponr ceux qui aiment les maisons 
irrégulières avec pignon, et l'origi
nalité du badigeon, dirait un ouvrier 
de Paris. Il est vert, bleu pâle, gris 
jaune, feuille morte. 

Ontrouve dans presque toutes les 
rues d'anciennes maisons offrant 
quelque remarquable spécimen de 
l'architecture Gothique ou de la Re
naissance. 
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En 823, l'ancien chef-lieu de notre 
Haut-Rhin était déjà un domaine 
royal. Au XIII e siècle, la jeune cité 
menacée sans cesse par les enva
hissements de la féodalité, établit 
autour d'elle, Schlestadt, Routïach, 
Mulhouse, comme un solide rempart. 
Aujourd'hui la ville de Mulhouse a 
bien dépassé celle qu'elle devait 
protéger. Elle est plus riche et moins 
pittoresque. 

Tel est l 'aspect habituel du déve
loppement presque exclusif de l'in
dustrie. 

Colmar a un plus grand nombre 
d'artistes peut-être. 

Et d'abord, Bartholdi, l'enfant 
gâté de la cité. 

Nous ne voulons rien dire qui 
n 'exprime une estime sincère pour 
le beau talent du sculpteur. Mais 
enfin, à lui tout „seul, il a presque 
orné toute la ville. 

On lui doit la statue du général 
Rapp, 1771-1821, avec la mention 
des batailles auxquelles il a pris 
par t : léna, Essling, la Moskowa, en 
même temps que Marengo, Auster-
litz. Chacun connaît la noble excla
mation du général, en 1813,au siège 
de Dantzick : « Ma parole est sa
crée. » 

Le même artiste a composé pour 
la ville le monument de l'amiral 
BruaLl796-1855. 

On lit sur le piédestal de la sta
tue : Navarin 1827, Alger 1830, Iles 
Marquises 1843, Taïti 1844, Antilles 
1849, Sebastopol 1855. 

Qu'on ne dise plus : « Nul n'est 
prophète dans son pays. » 

Avez-vous remarqué combien les 
Alsaciens sont attentifs aux produc
tions de leurs artistes ? Ils vont voir 
leurs œuvres; ils en font partout 
l'éloge avec une fierté bien légitime. 
Leur poète r-fefîel, bon fabuliste, 
mais certainement peu connu du 
grand public, a chez eux son monu
ment, Kenner aura le sien, Erck-
mann-Chatrian, et d'autres ! 

Puissions-nous, d'ailleurs, tout en 
les félicitant, ne pas manquer de lest 
imiter! 

J'ai dit, à propos d'architecture, 
qu'il y a des maisons isolées assez 
nombreuses où l'on voit de beaux 
restes de l'art Gothique, plutôt que 
des monuments. Il faut faire une ex
ception pour l'église St-Martin où 
se trouvent d'anciens vitraux, et un 
porlique admirable. 

Et maintenant il est déjà temps de 
partir. Tout ce qu'il me reste à dire 
encore, je le dois à la bonne bière 
d'Alsace. 

J'étais entré, ces derniers jours, 
dans l'une de ces brasseries où l'on 
boit une choppe pour quinze mo
destes centimes. Heureux consom
mateurs ! 

Un vieillard était là : près de moi ; 
belle tête, cheveux blancs. 

A une table voisine se trouvaient 
des officiers allemands. L'un d'eux 
trouvait plaisant de dénigrer les Al
saciens, la population de Strasbourg 
surtout. 

Tout à coup, le vieillard se lève: 
— Je suis né à Strasbourg, dit-il, 

et j e puis affirmer que ni là, ni ailleurs, 
je n'ai entendu débiter jamais des 
insanités pareilles aux vôtres! 

Puis, il sort gravement. 
Le militaire qui s'était attiré cette 

leçon ne dit rien II sentit qu'Userait 
ridicule d'avoir une querelle avec 
ce vieillard. 

J'allais partir à mon tour et je 
m'aperçus qu'il fallait payer avec 
l 'une de nos pièces de 10 francs 
apportée de Paris. 

Je la remis au comptoir, sans ob
servation. 

— Tenez, Monsieur, dirent les 
propriétaires de la brasserie en me 
rendant ce qui m'était dû, voilà de 
l 'argent français. 

Nous n 'envoyons plus souvent. 
Mais nous en avons toujours en 

réserve pour nos compatriotes. 

L'expression me remua plus que 
je ne saurais dire, et j 'étais à la fois 
— vous me comprendrez, lecteur — 
triste et content lorsque je m'éloi
gnai. 

J C L E S A R I 3 0 U X 

(A suivre). 

L E S G R A N D E S E X P L O R A T I O N S 

La Mission in capitaine G a l M 
DAKS L E HAUT NIGER, E T A SICGOU. 

(Suite) 

Les oiseaux semblent être les mê
mes que ceux des oasis du Sahara 
ou delà côte barbaresque : perruches, 
merles, pintades, perdrix, etc. 

Telle est donc cette région qui 
constitue, nous l'avons dit et démon
tré , une des parties les plus riches 
du bassin du Sénégal, partant de 
nos possessions médiates. 

Le Logo et le Natiaga faisaient 
jadis partie du royaume de Rhasso, 
morcelé à la suite des guerres d'El-
Hadjmar et aujourd'hui, formant 
trois grandes provinces distinctes. 

1° La province ou royaume de 
Rhasso avec Médine pour capitale 
et chef-lieu réel de nos établisse
ments du Haut-Niger. Elle est peu
plée de Peuls et soumise à l'autorité 
des deux grandes tribus Diallo et 
Sidibé. 

On peut évaluer la population, y 
compris les castes inférieures, griots, 
forgerons, tisserands, captifs, à 5,000 
habitants. 

2» Le Logo, limité par la rivière 
Farakatousaa, d'une part, et par 
celle de Diatama, de l 'autre, peuplé 
de 3000 habitants Malinkôs, presque 
purs, aux villages indépendants et 
vivant sous un régime d'autonomie 
communale. Notons en passant, 
qu'ils n'ont pas l'air de s'en trouver 
beaucoup plus mal, il est vrai que 
ce sont des sauvages et que les 
Par i . . . .pardon!pasdepol i l ique , (l) 
même africaine, et passons an... 

(1) Une remarque est ici nécessaire. 
Nous prions nos chers lecteurs d'excuser 
nos digressions. Mais, malgré notre 
boune volonté de n'en rien l'aire, quel
quefois nous y sommes amené naturel
lement. Certains rapprochements sont 
si faciles à faire ! et de choses futiles en 
apparence, on peut tirer de si grandes 
leçons. Pardon encore un coup comme 
dit ce bon Racine, et si l 'esprit l'emporte 

'<•' sur la matière, ne nous en voulez pas 
trop. 
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3- Natiaga, la province, de beau

coup la plus importante des trois, 

habitée par trois quatre mille « Peuls 

Diakité », race forte et fière exces

sivement brave et adonnée au travail, 

qui, il ya soixante ans, avaient fait do 

leur pays uue contrée florissante, et 

joignaient à far t du guerrier ceux 

du commerçant et de l'industriel. Le 

pays abonde en mines de fer et les 

habitants avaient acquis une grande 

habileté dans l'art de travailler ce-

métal. Leurs objets ouvrés formaient 

pour eux le noyau d'une exportation 

considérable dont les principaux 

objets, après le fer ouvragé, étaient 

l'or, l'ivoire, la cire et le riz. 

Les guerres entre chefs et les dé

vastations d'El-fladj Omar ruinèrent 

le pays qui cependant commença, 

sous notre surveillance, à se relever, 

et qui, grâce à une administration 

intelligente et un trafic bien compris, 

pourrait être classé parmi les 

meilleurs centres de colonisation au 

double point de vue des productions 

naturelles et des aptitudes de ses 

habitants 

Après avoir laissé derrière elle 

Foukara, dernier village du Natiaga, 

traversé le Marigot de Balougou et 

franchi le mont Noumania,la mission 

entrait dans le « Bariuta » pays 

inhabité aujourd 'hui jadis dépen

dant du Rhasso et dont les six vil

lages ont été détruits par les gens 

de Gara, ennemis des Toucouleurs. 

Il ne reste plus qu'un seul village 

appelé Machina de 290 habitants, à 

4 kil. de Bafoulabi. La mission y ar

riva le 30 mars et le 2 avril, entrait 

à Bafoulabi ('!). La première partie 

du voyage était accomplie. 

R E C E T T E S U T I L E S 

. BRILLANTINE 

Le C O M P O S É N O M M É brillantine, E'T 

D O N T O N S E SERT G É N É R A L E M E N T P O U R 

L U S T R E R LA B A R B E E T L E S C H E V E U X , E S T 

U N M É L A N G E A L C O O L I Q U E D A N S L E Q U E L O N 

FAIT D I S S O U D R E 1T15 D E G L Y C É R I N E P U R E 

et I{15 D ' H U I L E de R I C I N T R È S F R A Î C H E . Il 

V A S A N S D I R E Q U E LE C O M P O S É D O I T ÊTRE 

A R O M A T I S É A V E C Q U E L Q U E S G O U T T E S D ' E S -

S E N C I D ' A M A N D E S A M È R E S , D E R U S E S , 

D E J A S M I N O U D E P O R T U G A L , A U C H O I X . 

BOULES A DÉTACHER 

P R E N E Z : 

A L C O O L 3 2 0 G R A M M E S . 

S A V O N B L A N C . . . . 6 4 0 — 

J A U N E S D'OEUFS , . № 1 6 

E S S E N C E D E T É R É B . P U R O 1 6 0 G R A M M E S . 

O N M É L A N G E LE T O U T , ET À L ' A I D E D E 

Q U A N T I T É S U F F L S A N T E D E M A G N É S I E O N F O R M E 

U N E P Â T E Q U E L ' O N D I V I S E E N B O U L E S . 

A. B R . 

(A suivre) C . L A U O C H E . 

( l )Tous ces renseignements, ainsi que 
tousles documents qui nous ont servi 
ou nous serviront dan» le cours de cette 
relation sont dus, en grande partie, à 
^'obligeance des membres de la mission 
et surtout de leur vaillant chef, M. le 
commandant Galliéni, qui a bien voulu 
so mettre à notre disposition et nous a 
fourni de3 renseignements authentiques 
reçus par lui. 

R é c r é a t i o n s m a t h é m a t i q u e s . 

N O T R E P R O B L E M E 

Trouver un nombre tel que si l'on di
vise sa quatr ième puissance par sa hui
tième partie, l'excès du quotient ainsi 
obtenu sur 1 2 , 0 0 0 soit 1 6 7 . 

D E M. C H . P . , A G E N È V E . 

Trouver un nombre dont le quar t soih' 
le double du carré. 

D E M . P . B . , A T O L L E . 

Une séparation triste. — Huit pen
sionnaires de l'hôtel X . . . , à T.. . , con
viennent de se placer chaque jour à table 
d'une façon différente et de ne se sépa
rer que lorsqu'ils auront occupé toutes 
les positions possibles. 

Quand se sépareront-ils??? 

D E U X I È M E S O L U T I O N D L D E R N I E R P R O B L È M E 

D ' A R I T H M É T I Q U E . 

2 I = mult. 7 + 2 
mult . 7 + 4 
mult. 7 + 1 

A part ir de 2 3 , les restes de la division 
par 7 des puissances successives de 2 se 
reproduisent dans le même ordre, c'est-
à dire que, de trois en trois, ces puissan
ces donnent le même reste. 

En effet, si l'on a 2 P — mult. 7 + R , on 
aussi 2 P + P = 2 ? + 2 3 — (mult. 7 + R) 
m u l t 7 + 1 ) = m u l t . 7 + R. 

Les restes possible 8 sont donc 2 , 4 et 
1 . ce dernier se rapportant aux puissan
ces multiples de trois. 

Puisque, par hypothèse, n n'est pas 
multiple de 3, les valeurs de 2„ sont de 
la forme mult. 7 + 2 ou de la iornie 
mult. 7 + 4 ; celle de 2 2 « étant alors de 
l'une des formes 

(mul t . 7 + 2)2 = mul t . 7 + 4 

ou 
(mul t .7 + 4]ï mult . 7 + 1 6 = mul t . 7 + 3 

On a donc : 
O U 

1 + 2 " + £ a « = l + O T 7 + 2 + M 7 + 4 
= mui t . 7 

Remarquons d'abord 
qu'on A : 2 2 : 

O3 

OU 

1 + 2" + 2 2 , , = 1 + 7 » 7 + 5 + m 7 = 2 
• mule . 7 

Lorsque n est multiple de 3 , on a 
%n~ m u l t . 7 + 1, 22« = (mult . 7 + 1 ) 2 

=z m u l t . 7 + 1 
et 
1 + ? „ + 2ht — 1 +m X 7 + 1 + mX 7 + 1 

= m u l t . 7 + 3 . 
Q. E D. 

Sautions justes 

Ch. P'/ont, à Genève ; Adline Remy, à 
Bourges ; Léon Piret, élève Ingénieur, à 
Hautemont (Nord);uu Gantois ; Thomas 
W . , à Bruxelles ; Ch. Berreluy, à Ge
nève; 0 . V., à Lyon ; Sombsthay, a Cer-
nay (Haute-Alsace) ; un élève de Poly
technique ; un lecteur assidu de Mar 
seille; un professeur du collège Chaptal ; 
D. R. V., à X, . . ; Louis Chariot, institu
teur d T . . . ; M., àLille ; un élève du lycée 
Saint-Louis ; Ch. et E. L,, candidats au 
baccalauréat ès sciences complet; un 
étudiant en médecine. 

A. B R U N E T . 

C O R R E S P O N D A N C E 

M. Théodore Grosjean, à Lyon.— Les 
ballons que vous nous demandez, do 
même que les appareils à produire le gaz 
hydrogène, se vendent chez M. A. Bris-
sonnet, 127, boulevard Sébastopol, Par is . 

M. J . Guillermet, à Lyon. — Môme 
réponse que ci-dessus. 

M. Léon Piret, à Hautemont.— Votre 
solution estjuste, mais vous arrivez t rop 
t a rd . 

M. Ch. P., à Genève. — Votre com
mission à M. F . B. est faite depuis un 
certain temps. 

M. A. P., à Liège. — Vous pourriez 
vous servir da la Méthode Duployô 
(11 e édition), 12, rue Notre-Dame-de-
Nazare tb ,à P a r i s . (Prix : 3fr . , franco.) 

M. A. Comat. à Orléans. — Nous 
ne pouvons rien vous promettre pour 
l 'instant, et nous vous engageons même 
à attendre encore un mois ou deux. 

M. R. B., à X. — Notre avis est celui-
ci : 13 4890 6534 256 732421, ax 357 
8341569 2734 251443 2798. 

M A. Bèligne, rue d'Argoui.— P o u r 
ces questions, adressez-vous directement 
à M. Boudard, adminis trateur des Jour
naux populaires, 55, rue Montmar t re . 

M. C. L. K.. à Reims. — Nous ne 
savons au juste de quelle société d'élec
tricité vous voulez parler : Nous con
naissons la Société la Force et la Lu
mière, 5, avenue de l'Opéra ; la Société 
uuiversello d'électricité Thomasi, 11, rue; 
de Provence ; Société générale d'éclai
rage électrique, 12, avenue de l'Opéra ; 
Compagnie d'éclairage par l'électricité, 
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25, rue Dufrénay ; Société générale d'é
lectricité (système Jablokofl), 61, avenue 
de Villers ; Société Edison, 33, avenue 
de l'Opéra ; etc., etc. 

M. Ch. Tilquin, à Chaumont — Four 
ces renseignement'., adressez-vous d i 
rectement à notre collaborateur C. La
roche, à la Science jiopulaiie, 5 5 , r u s 
Montmartre. 

Un lecteur assidu, à Valence. — Le 
premier article paru sur la Langue uni
verselle, se trouve dans le n u 136 de notre 
journa l . 

M. Louis Vidal, à Nissan. — Nous 
nous ferons un plaisir de publier, dans 
notre prochain numéro, votre disserta
tion sur l 'Amidon et sa transformation 
en sucre pour engendrer l'alcool. » 

M. Laugë, à Béziers. — Quoique bon
nes que soient les intentions qui vous 
ont poussé à nous adresser votre honorée 
du 2 5 courant, nous ne pouvons publier 
actuellement cette épitre, qui serait con
sidérée par nos lecteurs comme une vul
gaire réclame. 

M. G. IIosé,19, rue Relier.—Les com
bats, nous assure-t-on, ont manqué faute 
de combattants Nous vous donnerons, la 
somains prochaine un éditeur publiant 
l 'ouvrage de vos rêves. 

M. Adline Remy, à Bourges. — Con
tre l'envoi de 2 0 centimes, nous assure 
notre administrateur, on peut se procu
re r le numéro 2 5 de la Science populaire 
fl™ année). 
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Le № 15 cent. 1 An, 10 fr 

B u R E A j i x : 55, Rue Montmartre 

SOMMAIRE 
N o t r e gravure J. F o u r n a g e . 
Chronique des sc iences . . . A. Brunet . 
L'Eau et l e feu Canu et Lar. 
A s t r o n o m i e popula ire . . . Garassut. 
L e 3 Co lon ie s , . Jules Gros. 
Géographie mi l i ta ire . . . . A . Coauret 
Génie oivil , , ' , i. Jaubort. 
P h y s i o l o g i e v é g é t a l e . . . , A . Miraul t , 
Chronique aôro'stat ique. . , J. Jaubort . 
Semaine ar t i s t ique F . Cann. 
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R e c e t t e s u t i l e s , A . B-
Récréat ions m a t h é m a t i q . . A Brunet , 
Annonce» . 

N O T R E G R A V U R E 

La superbe illustration qpa pou» 
donnons en piemièra cage est tirée du 
tableau do Tassaertj ejla a été gravée) 
spécialement pour nos journaux popu
laires, la scène d'asphyxia par la char
bon qu'elle rapré ente est navrante, 
La Médecine Populaire, dans son nu» 
méro du 29 novembre, donnait une 
saisissante étude sur l'asphyxie due 
au docteur Banan noua y renvoyons 
nos lecteurs. Nous pous contentons de 
donner les quelques lignes suivantes : 

Le charbon de terre dont la con
sommation est fort grande à Pékin, 
s'appelle moui. Magalhens (plus connu 
sous la nom de Magellan) dit que les 
plus pauvres gens s'en servent pour 
chauffer leurs poêlas. La vapeyr, qui 
s'en élève est aussi dangereuse que 
celle de notre charbon végétal ; elle 
suffoquerait aux environs des poêles, 
si l'on ne tenait continuellement au
près un bassin d'eau, qui dissout, par 
son humidité, ces miasmes élastiques, 
si terribles et si prompts à détruira la 
principe de la vie. » 

Le charbon est le résultat d'une 
combustion incomplète et dans cer
tains cas, de la distillation des matiè
res organiques, 

Les charbons peuvent se diviser en 
deux classes : ceux qui proviennent du 
règne végétal et ceux que nous four
nit le règne animal. Les premiers 
comprennent l'anthracite, la houille, 
le lignite, la tourbe, le coke, le char
bon de bois, la charbon des cornues, 
Les seconds forment, au point de vue 
industriel une autra série qui a pour 
titre charbon animal, Enfin le noir de 
fumée est le résultat de la décomposi
tion des matières animales aussi bien 
quo des végétales. Le dictionnaire do 
l'industrie et des Arts industriels 
(Lamy) donne une étude fort sérieuse 
sur les divers charbons que nous venons 
d'énumerer. Pour terminer voici la 
composition du charbon de tourbe. 

Carbone 78.4 hydrogène 4.0, Oxi-
gêna 14.8 cendres 28. 

C H R O N I Q U E D E S S C I E N C E S 

SOMMAIRE : La lumière & incandes
cence. — A l'Académie des Inscrip
tions et Belles-lettres, j — Une statue 
à Lavoisier. — Détermination auto
matique du point de fusion des métaux 
et alliages. — Le papyrus et les ma
nuscri ts anciens. 

Dernièrement, il y a eu à Londres 
des brouillards extrêmement épais, 
qui ont duré pendant plusieurs jours 
consécutifs. On a pu, dans cette cir
constance, apprécier les qualités 
spéciales de la lumière d'incandes
cence. 

Cet éclairage a parfaitement fonc
tionné tout le temps de la crise, et, 
nous écrit un de nos correspondant 
de Londres, les machines dynamo
électriques ont fourni le courant né
cessaire pendant soixante-deux heu
res consécutives. 

De plus les rayons lumineux qui 
s'échappaient des lampes placées 
daDs le viaduc d'Halborn, se proje
taient à une distance ou la lueur du 
gaz ne pouvait parvenir, 

D'après les résultats fournis par 
ces expériences, ajoute notre cor
respondant; il pourrait parfaitement 
se faire que dans un temps fort rap
proché de nous, tous les refuges 
placés au milieu de la chaussée 
soient éclairés par des lampes élec
triques. 

Nousdonnons ci-dessous le compte 
rendu aussi abrégé que possible de 
la séance qui a eu lieu ces jours der
niers à l'Académie des Inscriptions 
et Belles-lettres (ces quelques li
gnes sont extraites du journal la 
Ville de Paris.) 

M.ïules Girard, président, annonce 
la mort de M, Cherbonneau. cor
respondant de l'Académie. M. Maury 
demande s'ilne serait pas bon de com
prendre parmi les places de corres
pondants déclarées vacantes celle 
que le décès de M. Cherbonneau 
laisse libre. IL y aurait peut-être 
avantage à ne pas renvoyer le ren> j 
placement à l'année prochaine j 

l'Académie doit comprendre qu'elle 
est intéressée à ne pas prolonger 
chez des personnes méritantes, et 
dont la carrière est avancée, l'attente 
d'une marque d'estime de sa 
part. 

M. de Wailly estime qu'on viole
rait le règlement en entrant dans la 
voie que propose M. Maury; M, Re
nan partage l'opinion de M, de 
Wailly. 

La commission chargés de dres
ser les listes de candidats aux treis 
places de correspondants nationaux 
déclarées vacantes a commencé ses 
travaux ; il est déjà très délicat de 
remplir ces listes conformément aux 
règles établies, n ne faut pas aggra
ver cette difficulté par la déclaration 
d'une vacance nouvelle, 

M. de Wailly invoqua le règlement 
pour empêcher que la proposition 
de M. Maury soit mise aux voix, 

L'incident est clos. 
Presque toute la séance a été oc

cupée par un comité secret dans le
quel M. Ern, Desjardins a lu, sur 
les travaux de l'Ecole, de Rome 
pendant l'année scolaire 1881-82, 
le rapport dont il avait été charge 
par la commission des Ecoles de 
Rome et d'Athènes. 

Upe lettre de M, Getïroy, ancien 
directeur del'EcoledeRome.annonce 
la remise à M. J.-B, de Rossi de la 
médaille d'or, résultat d'une sou
scription ouverte par les amis et les 
admirateurs de l'illustre archéologue 
romain. 

Nous apprenons à l'instant qu'on 
vient d'élever, dans la ville de Bu-
charest, une statue à Lavoisier ; ceci 
est parfait, et nous ne pouvons qu'ap
prouver les promoteurs de cette 
idée; mais ce qui l'est beaucoup 
moins, c'est qu'à Paris, ville où 
est né l'illustre chimiste, il n'existe 
aucune statue de ce grand 
homme. 

La méthode préconisée par M. 
Liebermann pour la détermination 
a u t o m a t i q u e du point de iaslon de« 
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métaax et des alliages, convient sur
tout à ceux qui sont fusibles à une 
basse température. Elle consiste à 
introduire dans un circuit métallique 
formé d'une pile et d 'une sonnerie 
électrique, un morceau de la subs
tance à étudier, et de le plonger dans 
nnbain d'huile dont la température 
estdûnnéepar un thermomètre. Aussi 
longtemps que la pièce métallique 
n'a pas atteint le point de fusion, le 
circuit reste fermé et la sonnerie 
continue à fonctionner, mais dès que 
le bain atteint la température néces
saire à la fusion dumétal, lasonnerie 
cesse de se faire entendre, et indi
que par son silence qu'on doit pro
céder à la lecture du thermomètre. 
On peut aussi obtenir l'effet inverse 
en faisant agir le courant sur un re
lais interrupteur ; au moment ou le 
courant cesse de passer, le relais 
abandonne son armature qui vient 
fermer le circuit de la sonnerie dont 
le tintement avertit l 'opérateur pour 
la lecture du thermomètre. La modi
fication que nous proposons, p ré 
sents l'avantage d'être beaucoup 
moins fastidieuse pour l 'opérateur, 
et de lui permettre de- poursuivre 
plusieurs expériences de môme na
ture à la fois, sans transformer son 
laboratoire en une succursale de 
la Salle des sonnettes à l 'Exposi
tion d'électricUé, de bruyante mé
moire. 

Les lecteurs de la Science Popu
laire ne liront sans doute point sans 
plaisir les quelques renseignements 
que nous leur donnons ci-dessous 
sur la façon dont étaient établis les 
ouvrages anciens tels que ceux qui 
figuraient dans la bibliothèque 
d'Alexandrie 

La plante nommée papyrus, que 
l'on employait alors pour former les 
manuscrits était cultivée principa
lement dans les marais du Delta ; 
pour fabriquer une feuille de ces 
manuscrits, on commençait d'abord 
par couper la tige du papyrus en 
bandes excessivement minces, et on 
h collait ensuite lei unes à eété dj§ 

autres, puis sur ces derniers on ap- | 
pl iquai tdeshandes transversales que 
Ton disposait de la même façon. 
Ensuite on trempait la feuille aimi 
obtenue dans l'eau du Nil, on la pres
sait on la séchait, etc., en un mot, 
on en faisait une feuille souple et 
résistante. 

La feuille était large de six pou
ces au moins, elle dépassait rare
ment treize pouces (Om,25) ; quand 
elle était ainsi préparée, le copiste 
y écrivat avec un roseau taillé com
me une plume d'oie Encre noire 
faite avec de la suie et de la gomme, 
encre rouge, mine de plomb, pierre 
à aiguiser, pierre ponce, éponge, rè
gle, compas; tels étaient les instru
ments du copiste. IL écrivait parallè
lement à la longueur des feuilles 
ajoutées les unes aux autres. Les 
lignes, larges comme la main, for
maient des séries de colonnes paral
lèles, séparées par des intervalles 
irréguliers. Levolume fini était roulé 
autour d'un bâton à peu près com
me nos cartes murales et attaché 
avec une agrafe. Le lecteur prenait 
le bâton de la main droite, la feuille 
de la main gauche èt il lisait en dé
roulant de la main droite, en rou
lant au contraire de la main gauche, 

' afin de n'avoir qu'une ou deux 
colonnes sous les yeux. Quand la 
lecture était terminée, il roulait de 
nouveau le volume autour du bâ
ton. 

Ces rouleaux étaient enfermés 
dans des boîtes ornées quelquefois 
avec un grand luxe. Il en fallait 
beaucoup pour un ouvrage d 'une 
certaine étendue. Un volume ne con
tenait en effet, ni un livre ni même 
un chapitre ou une pièce de théâtre, 
mais seulement une partie de tout 
cela. Un chant de Y Iliade remplis
sait plus d'un volume. Un papyrus 
égyptien découvert en 1821 contient 
la fin du dernier chant de Y Iliade 
depuis l eve r s 127; il est haut de 
dix pouces, long de huit pieds et 
contient seize pages de 43 vers en
viron chacune. Lea papyrus d'Her« 
e u l a m i m ont da 3000 h 4000 lignes 

quand ils contiennent un ouvrage 
entier, et de 200 à 600 quand ce 
sont seulement des parties d'ou
vrage!... 

A. BRUNET 

L'EAU ET LE F E U 
j CHAPITRE VII 

L E S H A B I T A N T S D E S E A U X 

(suite] 

UEpinoche (flg. 9) est assez com
mune dans les eaux françaises'; elle a 
la tête lisse; son corps est petit mais 
allongé ; son ventre est garni d'une 
cuirasse résistante formée par la 
réunion du bassin à des os numé
raux assez développés. Ces poissons 
vivent par troupes nombreuses et 
se construisent^des nids [qu'ils po
sent sur la vase des rivières. Us sont 
tantôt en forme de voûte, tantôt en 
forme de manchon, suivant les es
pèces. « Quand son nid est bien 
« préparé, l 'épinoche, dit M. Menault, 
« y attire doucement et gentiment 
« sa compagne qui se plaît à y dé-
«- poser ses œufs. Et aussitôt après, 
« elle résigne ses fonctions maternel-
« les aux soins de son époux. C'est 
« à lui de veiller désormais t sur le 
« sort de leur progéniture. Le père 
« superbe, vêtu de pourpre et d'or, 
« s'acquitte de ces soins avec la 
« conscience d'une bonne et honnête 
« nourrice. Il monte la garde autour 
< du trésor de fécondité conjugale 
« avec un zèle inquiet qu'on ne re-
« trouve chez aucun être de son 
« sexe dans la création. Mais voici 
« que les jeunes sont éçlos. Le père 
« surveille maintenant toutes leurs 
« allées et venues. Il nage autour 
« d'eux ça et là avec la plus grande 
« sollicitude. Cela est d'autant plus 
« remarquable que ce poisson a 
« l 'humeur très belliqueuse: sur un 
« champ de bataille, c'est un guer
re r ier ; dans sa famille, c'est une 

« mère. » 
Le Chabot de rivière a la corps 

- un peu ramassé, mince verslaqueuô 
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d'Europe, qui, grâce à sa vue per
çante aperçoit d'une hauteur fort 
considérable, le plus petit poisson 
qui nage à la surface de l'eau. Le 
Grèbe huppé qui nage avec une fa
cilité merveilleuse. Les Poules a"mu 
fréquentent surtout les marais et les 
lacs ; elles se tiennent dans les ro-

seaux et se nourrissent d'insectes et 
de poisssons. Les Alcyons ou Mar-
Uns-pêcheurs ne sont pas très com
muns ; ce sont de véritables bracon
niers de rivières qui n 'épargnent 
aucun poisson. Les Fauvettes des 
roseaux sont de charmants petits oi
seaux qui voltigent avec agilité dans 
les plantes aquatiques où ils recher
chent les plus petits insectes. Les 
Cormorans vivent un peu par
tout. 

Les Mammifères d'eau douce sont 

« animaux do cette taille, et suppose, 
« en effet, un travail immense, mais 
« la solidité avec laquelle l'ouvrage 
« est construit étonne encore plus 
« que sa grandeur. » Les Loutres 
sont assez répandues dans les ri
vières françaises ; elles sont de cou
leur brune plus ou moins foncée ; 
elles sont voraces et se nourrissent 
de poissons ; on les trouve surtout 
en Europe et en Amérique ; Buffon 
prétend que « le castor qui, cepen-
«- dant n'est pas un animal bien 
« fort, chasse la loutre et ne lui per-
« met pas d'habiter sur les bords 
« qu'il fréquente. » Le Desman vit 
en Europe ; c'est un petit animal qui 
exhaleune odeur si pénétrante qu'elle 
se communique à la chair des pois
sons qui en font leur nourriture. En
fin, YOrnithorhynque ou Taupe de 
rivière est un des mammifères les 
plus inférieurs ; il a l 'apparence d'une 
taupe mais sa bouche se termine par 
un bec semblable à celui des ca
nards ; ses épaules présentent une 
double clavicule comme les reptiles; 
enfin ses pattes sont palmées; il se 
nourrit de plantes aquatiques et loge 
dans des terriers ; on le trouve en 
Nouvelle-Hollande, c'est une véri
table bizarrerie de la nature. 

sa tête est large, fortement cuirassée 
et armée d'épines. 11 n 'a pas de ves
sie natatoire et vit dans le fond des 
rivières, la taille ne dépasse jamais 
15 centimètres. 

La Scorpène volante, dont les na
geoires pectorales très développées 
ressemblent à des ailes, habite les 
cours d'eau japonais. 

Les Batraciens d 'eau douce sont: 
les Grenouilles dont les singulières 
métamorphoses sont connues de 
tout le monde, et qui sortent souvent 
de l 'eau pour chercher leur nourr i
ture (vers,insectes ou petits poissons); 
les Salamandres aquatiques ou 
Tritons qui ne se nourrissent que 
de mouchesou de petits vers rouges; 
on les trouve dans les marais et les 
fossés. On reconnaît les mâles à la 
crête membraneuse et découpée qui 
s'étend de la tête à l'extrémité de la 
queue ; les Axolottes propres aux 
lacs de Mexico et qui présentent 
quelque analogie avec les Tritons. 

Les Reptiles d'eau douce sont 
heureusement peu nombreux. Nous 
citerons seulement parmi les ser
pents, le Boa marin qui atteint par
fois 6 mètres de longueur, et qui se 
nourrit d'insectes et de poissons, 
Parmi les Tortues : la Trionyx 
d'Egypte dont lo carapace est peu 
convexe ; elle est très grande et vit 
communément dans le Nil; le Chryp-
topode chagriné des rivières dePon-
dichéry dont la carapace est ovale 
et bombée; la Tortue del'Euphrate 
est assez commune dans ce fleuve. 
Parmi les Sauriens: les Caïmans ou 
Alligators qui sont propres aux 
fleuves de l 'Amérique etqui, pendant 
la mauvaise saison s'ensevelissent 
dans la vase des marais ; les Gavials 
dont les pattes de derrière sont den
telées et qui sont propres aux fleu
ves de l'Inde, les Crocodiles, dont 
les pattes de derrière sont palmées 
et qu'on trouve principalement en 
Afrique (Voir les numéros précé
dents de la Science populaires). 

Les Oiseaux aquatiques sont très 
nombreux. Nous ne citerons que les 
principaux. h'Orpaie ou Fygargue 

íf'jícJ ¿#r?vs 
t rèspeunombreux. Le Castor (flg. 10) 
est assez connu pour que nous nous 
dispensions d'en faire ici l'histoire, 
Buffon en a donné une description 
admirable et de laquelle nous ne 
pourrions même approcher. Rappe
lons seulement qu'ils se réunissent 
vers le mois de juin afin de choisir 
un endroit convenable pour bâtir 
leur demeure, « Cette construction, 
« ditBufïon, paraît énorme pourdes 

F. CAMJ et A. LARDALÉTRIER. 

(A suivre) 

A S T R O N O M I E P O P U L A I R E 
P A R M. A U G . GARASSUT 

P r o f e s s e u r à l ' A s s o c i a t i o n p o l y t e c h n i q u e 

TROISIÈME CONFÉRENCE 

(Suite) 

Réponse à Mlle C. Morin à Paris. 

« Tous les savants s'accordent à 
« considérer la lumière, la chaleur, 
« l'électricité et le magnétisme 
« comme des agents de mouvement, 
« sans pouvoir dire quelle est la 
« cause qui les fait différencier 
» entre eux. Au delà del'atmosphère 
< terrestre qui a une quinzaine de 
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lieues d'épaisseur, il n 'y a plus 
rien; si ce n'est un air extrême
ment subtil eï léger qu'on nomme 
Ether. Or, la chaleur et la lumière 
qui nous viennent dusoleil traver
sent l 'éther sans pouvoir le mettre 
en mouvement, d'où résulte [dans 
ces espaces l'obscurité et le froid. 
On pourrait ajouter sans doute 
qu'il n'y a non plus ni électricité 
ni magnétisme. 

« Quant au bruit, tout le monde 
sait qu'il est le produit des vibra
tions de l'air. Or, audelà de l'air, 
au delà de l 'atmosphère, il n'y a 
n'y bruit, ni chaleur, ni lumière; 
il n'y a que le silence, l'obscurité 
et le froid. 
« C'est donc à tort que dans les 
dessins comme ceux que l'on 
donne ordinairement, on repré
sente l'espace située entre le so
leil et la terre, l 'atmosphère ter
restre, et l 'atmosphère des autres 
planètes comme rempli delumière; 
il doit être représenté comme 
complètement plongé dans l'obs
curité. » 

A. G. 

Plus l'angle est petit pour un 
même objet, soit qu'il s'agisse d'une 
parallaxe de distance ou d'une pa
rallaxe de diamètre, plus cet objet 
est éloigné. Le minimum d'un angle 
se présente quand les deux côtés 
restent parallèles ou quand ils se 
confondent en une seule ligne, ce 
qui arrive pour les parallaxes des 
étoiles qui sont à une distance in
finie ou du moins que nous ne pou
vons apprécier. Seulement il faut 
savoir dans quelle proportion com
parée à l'angle, cette distance aug
mente ou diminue et vice-versa. 

Suus 
un angle de 

1 / 1 0 de degré ou 6 ' de 
2 / 1 0 » 1 2 ' de 
3 / 1 0 * 1 8 ' de 
4 ? 1 0 » 2 4 ' de 
5 / 1 0 s 3 0 ' d p -

G / 1 0 s 3 6 ' de 
7 / 1 0 •» 

8 / 1 0 » 

! ) / 1 0 » 

1 0 / 1 0 

4 2 ' da 
4 8 ' de 
5 4 ' de 

5 7 ' de 

Nombre de fois 
son diamètre réel. 

5 7 x 1 0 = 5 7 0 

5 7 : 0 , 2 = 5 2 8 5 

2 7 : 0 , 3 = 1 9 0 

5 7 : 0 , 4 = 1 4 2 

5 7 : 0 , 5 = 1 1 4 

0 , G = 9 5 

0 , 7 = 8 1 . 4 3 

5 7 

5 7 : 

5 7 : 0 , 8 = 7 1 . 2 5 

57 
57 

6 0 ' de 5 7 fois . 

0 , 9 = 6 3 , 3 3 

0 , 9 5 = 6 0 

= 5 7 

Nombre de fois sen 
diamètre réel. 

Sous un ang le de 1" de 5 7 x 6 0 = 3 4 2 0 

» 1 " de 3 4 2 0 X 0 0 = 2 0 5 2 0 0 

» 1 0 " de 2 0 5 2 0 0 : 1 0 = 2 0 5 2 0 

» 2 0 " de 2 0 5 2 0 0 : 2 0 = 1 0 2 6 0 

3 0 " de 2 0 5 2 0 0 ; 3 0 = 6 8 4 0 

» 4 0 " de 2 0 5 2 0 0 : 4 0 = 5 1 3 0 

» 5 0 " de 2 0 5 2 0 0 : 5 0 = 4 1 0 4 

» 6 0 " de 2 0 5 2 0 0 : 6 0 = 3 4 2 0 

Si donc la Terre, vue du centre 
du Soleil, paraissait large d 'un angle 
de V, nous en conclurions que sa 
distance du soleil est de 3420 fois 
son diamètre réel, ou de : 

3420x3000=10260000 lieues, si 
cet angle était de 20 ' ', nous en con
clurions qne la distance cherchée 
est de : 

10260x3000=30780000 lieues. 

Les observations prouvent que cet 
angle est de 17", 72. Il en résulte 
que la distance qui sépare la terre 
du soleil est de : 

1 1 5 8 0 x 3 , 0 0 0 = 3 4 7 4 0 0 0 0 lieues. 
( l l ,580provien t de205200 :17"/72) 
C. Q. F. D. 

Le diamètre apparent du soleil 
étant de 3 2 ' 3 " ou de 1923" , il est 
éloigné de la terre de 205,200 fois 
son diamètre réel x 1923; mais 
comme on ne connaît pas encore 
par ce moyen, son diamètre réel, on 
ne connaît pas non plus sa distance. 

D'un autre côté, le diamètre de la 
terre est vu sous un angle de 17"72 
donc elle est éloignée du soleil de 
205,200 fois son diamètre réel 17" 72. 
Or le diamètre réel de la terre est 
connu ; il a 3,000 lieues. Sa distance 
est donc de : 

3000 1. x 205,200:17"72 = 34740406 

lieues (résultat analogue trouvé plus 
haut C. Q. F. D.. 

La parallaxe horizontale du soleil 
étant de 8"86, et son diamètre 
apparent de plus d'un demi degré, 
soit 32 ' 3 " ou 1723", comme il existe 
la même distance du Soleil à la Terre 
que de la Terre au Soleil, comme le 
diamètre du Soleil est vu de ia Terre 
dans la même proportion que le dia
mètre de la Terre est vu du Soleil, 
on peut parfaitement comparer le 
diamètre apparent du Soleil avec le 

diamètre apparent de la Terre. Si 
donc on divise 1923" par 17",72, on 
trouve combien de fois le diamètre 
de la Terre est contenu dans celui 
du Soleil. Le quotient est 109; donc 
le diamètre du Soleil est 109 fois 
plus grand que celui de l à Terre. Or 
le diamètre réel de la Terre étant 
de 3000 lieues, le diamètre réel du 
Soleil est de : 

30001 i ,x l09=327000 li. C. Q. F. D. 

C'est ainsi que par un moyen dé
tourné, un raisonnement subtil, on 
a pu obtenir la grosseur du soleil. 

Pour ce qui est de la Lune, son 
diamètre moyen vu de la Terre est 
de 31'44, et celui de la Terre vu 
de la Lune est de 114'. Si on divise 
114 par 31'44, on trouve pour quo
tient 3,62 ou ' 3 Or 100 : 3,62=0,27-

Le rayon de la Lune vaut donc 
27ilOO de fois celui de la Terre ou 
un peu plus du quart. C. Q. F. D. 

La parallaxe de la Lune vue de la 
Terre est de 57' qui donne 60 fois le 
rayon de la terre ou : 

150001. x 6 0 = 90,000 lieues de 
distance de la Terre à la Lune, 
60 provient de 5 7 : 0,95 = 60. 
C. Q. F. D. 

La géométrie fournit encore les 
moyens faciles d'obtenir les volumes 
de la Terre et du Soleil que nous 
donnerons plus loin qui sont comme 
les cubes de leurs diamètres ou de 
leurs rayons. 

Maintenant que nous connaissons 
le diamètre réel du Soleil,par unp ro -
cédé différent, nous pouvons repren
dre le problème que nous avons indi
qué plus haut, et que nous n'avons 
pas résolu: le diamètre apparent du 
Soleil étant de 32 '3 " ou de 1923" , il 
est éloigné de la Terre de 106,7 fois 
son diamètre réel, soit : 
327000 lieues x 106,7 = 34890900 
lieues résultat déjà trouvé. (106,7 
provient de 205 200 : 1923" ) . 
C. Q. F. D. 

M e s u r e fie l a l o n g u e u r d u 
r a y o n d e l a T e r r e p a r la. 
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d é p r e s s i o n d e l ' h o r i z o n 
ai l bord de l ' O c é a n . 

Il y a encore un moyen bien sim
ple de mesurer d'une manière ap
proximative le rapport de la Terre 
au moins de la sphère dont l i sur
face coïncide avec celle de l 'Océan; 
c'est parce qu'on appelle la dépres
sion de l'horizon au bord de V Océan. 

Soit une station Â au burd de la 
mer et à une hauteur AB connue, 
soit 50 mètres, au-dessus de son ni
veau. Or cette station AB est une ver
ticale CABZ, qui se dirige d un côté 
vers le centre C de la terre, et de 
l'autre côté, vers le zénith Z de l'ob
servateur. 

Si du point le plus élevé B de 
eette station, on dirige un rayon vi
suel, BM, qui rase au loin la surface 
de l'Océan, on obtiendra ce qu'on 
appelle la dépression de l'horizon 
à partir du point B. On connaîtra 
facilement l 'angle MBA. 

Si de ce même point B on dirige 
une horizontale BD, perpendicu
laire à la verticale CABZ, on obtient 
un angle DBM formé par la ligne 
BM de dépression et l'horizontale 
DB. Or cet angle DBM est égal à 
l 'angle ACM formé p a r l a verticale 
AG et u n rayon terrestre mené du 
centre de la terre G à l'extrémité M 
du rayon visuel BM, parce que ces 
deux angles ont leurs côtés per
pendiculaires chacun à chacun. 

Dans le triangle rectangle BMC, 
on connait donc l 'angle M qui est 
droit et l 'angle B, formé par le rayon 
visuel, et l 'angle au centre de la 
terre G, ainsi que la différence des 
deux cotés BG et MC, et l'on pourra 
calculer ce dernier côté qui est un 
rayon terrestre. 

Pour une hauteur de 50 mètres, 
la dépression de l 'horizon est 13'40", 
soit 820" . On conclut de là que le 
rayon de la Terre est d'environ 
1600 lieues. 

Et en supposant que d'une hau
teur de 50 mètres, la vue s'étende 
à 8iî lieues en mer, et que par con

séquent le rayon visuel BM ait celle 
longueur, si on divise : 

^05200 par 8 2 0 " = 250,24 

et qu'on multiplie ce dernier nom
bre par 6 on trouve, 1501 lieues 44, 
si on divise par 7 on trouve 1751 
lieues 08, longueur approchée du 
rayon de la terre. C. Q. F. D. 

Nous nous sommes étendu sur les 
parallaxes pour montrer tout le se
cours que l'astronomie emprunte à 
la géométrie, et parce que la dis
tance et la grosseur des astres est la 
question fondamentale de l'astrono
mie, et aussi pour donner u n s p re 
mière idée de l'immensité de la 
voû:e céleste et de l'espace illimité 
qu'on appelle le Ciel. 

(Fin de la 3'= Conférence). 

i ™ n t r i a 8 X > « ^ z r " i n ——*• — 

L E S C O L O N I E S 

I V a r r l i f p e l d e T a h i t i , 1 * î l e s S o u * -

l e - V e n t e t l e s i l e s e a m b i e r 

Au milieu de l'immense océan Pa
cifique, à peu près à moitié chemin 
entre l 'Amérique et l'Australie, se 
trouve un groupe d'îles connu sous 
le nom d'Archipel d'Iles sous le Vent, 
archipel de Tahiti et archipel de 
Gambier. 

Nous exercions sur l'île de Tahïli, 
découverte en 1605 par Quiros, 
un simple protectorat depuis le 
9 septembre 1842, de même que 
nous exercions aussi un protectorat 
purement nominatif sur les îles Gam
bier. Quand aux îles Sous-le-Vent 
proprement dites, situées à l'Ouest 
de Tahïti, depuis la trop fameuse af
faire Pri tchard, elles étaient restées 
indépendantes, la France et l'Angle
terre s'étant naturellement engagées 
par la convention du 19 juin 1847 à 
ne point occuper ces îles. 

Depuis longtemps, depuis surtout 
que s'exécute le percement de l'is
thme de Panama, notre influence 
dans ces archipels prenait une in
calculable importance. Tahïti, en 
effet, est placée sur la route directe 
qui conduira les navires ayant fran

chi Panama, soit aux îles Fidji, soit 
aux nouvelles Hébrides, soit en Nou
velle-Calédonie, soit en Australie ou 
en Nouvelle-Guinée, soit même dans 
les îles de la Sonde et dans l'Iudo-
Chine. Cette île que la beauté de son 
climat et la douceur de ses habitants 
avaient fait nommer la Nouvelle-
Cythère se trouve en outre placée au 
point extrême où un paquebot par
tant d'Amérique peut arriver avant 
de faire du charbon. C'est doue le 
point d'escale forcé de tous les na
vires qui auront franchi le nouveau 
canal. Transformée en dépôt de 
charbon, Tahïti deviendra nécessai
rement un entrepôt de marchandi
ses et le point central d'où rayon
nera tout le commerce des archipels 
Polynésiens. 

Depuis un certain temps déjà le 
gouvernement français avait donné 
pour mission secrète au gouverneur 
de Tahïli de faire ses efforts afin 
d'obtenir du roi Pomaré V, son re
noncement au trône de Tahïti et l'an
nexion définitive de ce pays à la 
France. 

Les démarches furent faites en 
effet par le gouverneur ou commis
saire qui était alors un capitaine de 
vaisseau, malheureusement cet offi-
c'er de la marine ne sut apporter à sa 
mission ni l 'entretien ni surtout la 
discrétion qu'elle exigeait. Tous ses 
efforts n 'aboutirent qu'à faire naître 
contre nous des défiances et une an
tipathie toujours croissante. 

Le ministère des affaires étrangè
res eut alors l 'heureuse idée de faire 
rappeler le capitaine et-de donner sa 
succession avec le titre de comman
dant commissaire de la République 
à un jeune homme, M. Chessé, qui 
avait déjà fait ses preuves d'habileté 
et de savoir. 

Le nouveau commissaire de la 
République commença par s'assurer 
l'amitié et les sympathies du roi, en 
même temps que celles de tous les 
chefs, et de tous les principaux per
sonnages du pays. La mission qu'il 
avait accepté était ardue, si diffi
cile que ceux mêmes qui la lui con-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA áCIENCE POPULAIRE 703 

fiaient la considéraient d'avance 
comme impossible à remplir. Un 
événement imprévu, une assez lon
gue maladie du roi, que M. Cbessé 
a mis à profit lui permit de mener 
à bien sa périlleuse entreprise. 

Le roi avait une fille légitimée 
parle mariage mais que ni lui, ni 
aucune des personnes initiées aux 
secrets de la cour, ne considéraient 
comme étant de son sang. Tous ses 
soins se portèrent à empêcher cette 
enfant de recueillir son héritage. 
Cela fit naître bien des compétitions. 
Tous les parents rapprochés du ma
lade s'agitèrent pour se créer un 
parti et pour le remplacer après sa 
mort. 

M. Chessé ; qui avait eu le talent de 
devenir non seulement l'ami person
nel, mais le confident le plus intime 
de Pomaré V, lui représenta combien 
de malheurs menaçaient ses Etats 
lorsqu'il aurait disparu ; il exploita 
habilement l 'antipathie que le roi 
avait pour sa fille* lui démontra que 
quoiqu'il put faire, toutes les chan
ces pour lui succéder appartenaient à 
cette princesse que la loi déclarait 
être son enfant, malgré ses protes
tations. Le roi après s'être entendu 
avec les principaux chefs de l'île, 
déclara qu'encouragé par la con
fiance qu'il avait en la France, il re
nonçait à tous les droits qu'il avait 
sur Tahïti et les remettait entre les 
mains de la République Française. 

La loi métropolitaine portant ra
tification de cette cession de Tahïti 
à la France fat promulguée solen
nellement le 24 mars 1881 dans 
cette nouvelle colonie. Toute l'île 
fut en fête et comme le dit M. 
Chessé: 

<r Les fêtes patriotiques sont ra
rement complètes: presque toujours 
elles consacrent la victoire des uns 
et la défaite des autres,mais ici, pour 
cette fois rien de semblable; ni vain
queurs ni vaincus. De nouveaux 
membres ajoutés à la famille, des 
mineurs de la veille dont on célé
brait la majorité, tel était le vrai sens 
de la solennité. » 

L'annexion de Tahïti était un acte 
d'une haute importance, mais ce 
n'était point suffisant. Les Anglais 
ont complètement renoncé à domi
ner ces parages; leur empire co
lonial est tellement vaste déjà que 
plusieurs esprits et des meilleurs de 
cette nation témoignent quelque in
quiétude à ce sujet pour l'avenir. 
Nous n'avions donc de ce côté à 
redouter aucune concurrence de la 
part de nos voisins d'outre-manche. 
Mais il n 'en était pas de même des" 
Allemands pour qui chaque événe
ment heureux pour la France sem
ble être un désastre et un empiète* 
ment sur leur influence. 

Quandil arriva à Tahïti, M. Chessé 
apprit, à n 'en pas douter que le con
sul allemand en résidence dans cette 
île se disposait à profiter des clau
ses de la convention de 1847 qui 
liaient la France et l'Angleterre pour 
planter le drapeau allemand dans 
l'archipel des îles Sous-le-Vent. 

Laisser agir nos" ennemis, c'était 
rendre inutile notre domination à 
Tahïti. La proximité et l 'importance 
des îles Sous-le-Vent créaient dans 
le premier instant à notre possession 
océanienne une concurrence fatale 
D'un autre côtS comment arrêter cet 
envahissement sana porter atteinte à 
la convention qui nous liait. 

Des événements heureux favorisè
rent notre commissaire de la Répu
blique. Dans un prochain article 
nous raconterons comment l'amitié 
vive des chefs de Tahïti vint en aide 
à M. Chessé dans des circonstances 
délicates. Nous dirons comment tous 
les chefsde l laiaïea-Tahaaentraînés 
par l 'exemple des chefs Tahïtiens 
déclarèrent un beau jour, de leur 
propre mouvement, qu'ils se met
taient sous le protectorat de la 
France et arborèrent nos couleurs 
qu'ils joignirent à leur propre dra
peau. 

Nous raconterons également les 
défaillances d'un amiral français et 
d'un officier de notre marine qui 
menacèrent de détruire à jamais no
tre prestige dans ces régions. Quoi

qu'il en soit, nous pouvons dire dès 
aujourd'hui, tout en nous réservant 
d'y revenir plus tard, que grâce à 
M. Chessé, à sa patriotique énergie, 
à son éloquence persuasive, les îles 
Sous-le-Vent sont aujourd'hui encore 
protégées par notre pavillon. 

Un autre groupe d'îles situé au 
sud-est de Tahïti, les îles Gambier 
étaient de leur côté un point bienfait 
pour attirer les convoitises des Alle
mands; le protectorat que nous y 
exercions était purement nominatif; 
seuls les missionnaires catholiques y 
étaient maîtres souverains et avaient 
réussi à rendre la France odieuse 
aux populations crédules qu'ils ex
ploitaient. Là aussi il s'agissait de 
planter notre drapeau haut et ferme 
d'une façon définitive. 

Ce sera encore l'objet d'un arti
cle spécial dans lequel nous ferons 
connaître à nos lecteurs la série des 
merveilles diplomatiques grâce aux
quelles M. Chessé est parvenu, non 
pas seulement à créer dans les îles 
Gambier un protectorat effectif de la 
France, mais à obtenir d e l à popu
lation de ces îles, de leurs chefs, de 
leur roj lui-même une demande 
d'annexion qui est devenue un fait 
accompli et grâce à laquelle les îles 
Gambier sont aujourd'hui une colo
nie française. 

Nous terminerons ce court exposé 
en disant que M Chessé a été récom
pensé des dons qu'il a fait à la 
France comme bien longtemps 
avant lui l'avait été l'infortuné Du-
pleix, comme dernièrement l'a été 
Jean Dupuis, le conquérant du Ton-
Kin, et comme malheureusement le 
sont trop souvent chez nous ceux 
qui se dévouent corps et âme aux 
intérêts de la patrie. M. Chessé au
quel on aurait dû tresser des cou
ronnes fut révoqué de son emploi 
et il attend encore aujourd'hui que 
le gouvernement de la République, 
reconnaissant ses torts, lui rende en
fin la situation qu'il avait si justement 
méritée. 

Pour nous qui savons les projets 
d'occupation du Ton-Kin que nour-
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rit le gouvernement et qui approu
vons ces projets de toutes nos forces 
nous ne saurions trop conseiller au 
ministère des aiîaires étrangères, 
d'utiliser encore en cette circons
tance les admirables talents de celui 
qui seul a su conquérir Tahiti. 
L'homme qui a réussi à se faire aimer 
et admirer par une population jus
qu'alors hostile à la France n'aura 
pas de peine à se faire des alliés sin
cères des Tonkinois dont tous les 
désirs convergent vers une annexion 
française ou du moins vers un pro
tectorat qui les débarrasse à jamais 
de la tyrannie annamite. 

Nous demandons donc avec tous 
les gens qui ont étudié de près ces 
graves questions que M. Chessé soit 
envoyé au Ton-Kin avec le titre de 
commandant commissaire de la Ré
publique. 

JULES GBOS 

t£» S — O - C - < 3 

G-fioorapblG militaire te la France 

E t u d e d u bass in 

g é o l o g i q u e d e P a r i s . 

La carte géologique du nord de la 
France nous montre une vaste éten
due de terrain dont les limites sont 
accusées d'une manière précise, par 
les massifs schisteux (1) des Ar-
dennes, et encore plus au nord, à 
une altitude d'environ 110 mètres 
par le seuil des terrains tertiaires 
qui nous séparent de la Belgique ; à 

l'est, par les Vosges ; au sud, par 
le massif central que forment des 
rochers plutoniques ou volcaniques; 

(1) Voir , en corrigeant quelques er
rata d'impression, trois des notes du 
numéro précédent, sur les terrains schis
teux ou paléozoïques ; sur les terrains 
ignés ou primitifs, dont l 'élément prin
cipal est le granit ; sur les terrains tria-
siques, à • étage supérieur, moyen, infé
rieur. 

à l'ouest par les masses schisteuses 
et ignées de la Bretagne. 

Ce bassin dont la figure A B nous 
donne la coupe,estformé d'une suc
cession de co uches sédimentaires (1) 
dont la stratification (2) est des plus 
simples. Ces couches se superposent 
et vont des Vosges à la Manche, 

(1) Se'dimentaires, ou terrains de sé
diment, peu à peu déposés dans les mers , 
formant des bancs horizontaux, en gé
néral réguliers, d'épaisseur constante, 
dont les plans de séparation, toujours 
parallèles entre eux, se distinguent fa
cilement. 

(2) La stratification est la superpo
sition des couches de terra ins sédimen-
ta i res : — horizontale, (flg. 1) quand les 
diverses couches ont cette direction ; — 

s'emboîtant les unes dans les autres. 
La formation de ce bassin est 
due à une succession de dépôts lais
sés parlesmers aux diverses époques 
géologiques. Remarquons mainte
nant une particularité exceptionnelle 
que la coupe de ce bassin présente, 
De Paris à Montmirail la montée 

concordante (Rg. 2) quand tontes les 
couches sont parallèles ; — discordante, 
(flg. 3) quand des couches parallèles 
forment des angles avec d'autres éga
lement parallèles ;—transffressive, quant 
des assises, des couches de terrain se 
sont déposées sur un lit plus ancien 
qu'elles recouvrent en part ie ; — en man
teau, (iig. 4) quand les couches forment 
un relief arrondi ; — en fond de bateau, 
(flg. 5) quand les couches forment une 
dépression également arrondie. 
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e a t assez douce ; avant d'arriver à 
Châlons, il faut descendre une pente 
assez rapide ; il en faut encore trois, 
et très rapides, dans le parcours de 
Châlons à Toul, et encore une pour 
arriver à Nancy. 

Ces pentes que nous appelons des 
escarpes ( 1 ) , vu la rapidité, consti
tuent de précieux moyens de défense. 
En effet les bandes étrangères ac
courant de l'est devront gravir ces 
pentes rapides, tandis que l 'armée 
nationale, après avoir franchi des 
pente douces se trouvera naturelle
ment portée sur des crêtes domi
nant un ennemi dont la prudence 
est classique. 

Aujourd'hui que les chemins de 
fer nous transportent par des voies 
aussi horizontables que possible et 
sans diminuer sensiblement de vi
tesse aux rampes, il nous est moins fa
cile de remarquer ce qu'observaient 
nos pères voyageant en diligence. 
Pour aller de Paris à Metz, ils met
taient trois heures de moins que pour 
venir de Metz à Paris. Ce retard n 'ex-
plique-t-il pas suffisamment la rapi
dité des escarpes à vaincre pour venir 
à Par is? 

Sans lîoute l'occupation des crêtes 
ne décide pas nécessairement la vic
toire, témoin les divisions russes de 
Sacken et Wintringerod débusquées 
ea 1814, par Napoléon, des hauteurs 
de Craonne, précisément de la pre
mière des crêtes qui vont nous oc
cuper. 

Mais si, par u n concours de cir
constances désastreuses, lesrusses, à 
cette époque, purent s'établir avant 
nous sur de telles positions, aujour
d'hui qu'il nous est démontré que la 
route va en montant de la frontière 
vers Paris; en descendant, de Paris 
vers la frontière, ne rougirions nous 
pos de nous laisser prévenir par 
l'envahisseur sur des sommets à 
nous, si près de nous ? Napoléon at-

(1) Escarpes. — Terme de fortifica
tion ; muraille de terre ou de maçonnerie 
qui règne au-dessus du fossé du côté de 
la place ; on appelle contrescarpe le côté 
opposé. P a r extension, escarpe, toute 
pente raide d'un terrain. 

taqua ensuite le plateau de Craonne, 
défendu par 60 pièces de canon, et 
qui n'était accessible que par un <àê-
filé étroit. Forcés dans cette posi
tion, les russes furent poursuivis 
pendant quatre heures et canonnés 
par 80 pièces d'artillerie. On nous a 
reproché d'ignorer les détails de ia 
géographie et de la topographie de 
notre sol. Remarquons par anticipa
tion, ce défilé étroit qui permit de 
débusquer les russes. 

La carte du bassin qui nous oc
cupe nous montre encore une suc
cession de lignes concentriques à 
Paris, traversées par des rivières con-
veregant toutes vers le centre. Ces 
hauteurs concentriques sont au nom
bre de six, nettement accentuées, 
entre Paris et la Moselle. 

Nous allons les étudier une à une 

PREMIÈRE CRÊTE 

F a l a i s e s de C h a m p a g n e ou 
c o t e a u x de l a l t r i e Cham
penoise . 

La nature géologique de cette 
crête est (1) le calcaire parisien. 
Elle s'étend de la Forêt de Fontai
nebleau, au sud de Paris, jusqu'au 
plateau de Saint-Quentin, au nord. 
Les escarpes, dont l'altitude atteint 
souvent 100 mètres à l'est, sont boi
sées de ce côté. A l'Ouest au con
traire, les pentes douces qui des-
( endent vers Paris deviennent les 
vastes et riches plaines de la Brie. 

Cette première crête passe \>ax Fon
tainebleau, Moret, à l'Ouest et près 
de31onlereau QX^eJSoyent-sur-Seine^ 
par Sézanne ; à l'Est et près du 
Monlmirail ; à l'Ouest Epernay, 
de Reims ; elle forme les escarpe
ments de Craonne et de Saint-Gobain 
entre Laon et la Fère. 

La mesure que nous devons gar
der dans cet article ne nous permet 
pas de développer ici le rôle impor-

(1) Calcaire; on nomme ainsi toute 
roche sédimentairo ayant pour prin
cipal élément le carbonate de chaux. On 
sait quele calcaire parisien, ou grossier, 
donne une excellente pierre de cons
truction . 

tant des crêtes dans un grand nom
bre de batailles. Nous résistons aux 
souvenirs que nous rappellent Mon-
tereau, Montmirail et d'autres noms. 

Les falaises de Champagne sont 
franchies par la Seine entre Monte-
reau et Moret au confluent duLoing. 
Bemarquons que de Nogent et Moret 
la Seine suit le pied de la crête, et 
^ue c'est à l'endroit précis où elle la 
coupe que le Loing vient y confondre 
ses eaux. Cette remarque n'est pas 
vraie seulement pour un cours d'eau 
principal et un affluent ; elle s'ap
plique encore à un grand nombre 
d'affluents et surtout de sous-af
fluents. 

A l'Ouest d'Epernay, la crête fait 
un coude saillant dans la direction 
de Par is ; c'est précisément en cet 
endroit o»ue la Marne s'ouvre un 
passage ; de même fait la Vesles, à 
l'Ouest de Reims ; de même l'Aisne^ 
au pied des hauteurs de Craonne à 
Bery-en-Bac. Enfin, à LaFère, l'Oise 
franchit la crête et y reçoit la 
Serre. 

A U G U S T E CCEURET. 

Professeur de sciences militaires. 

(A suivre.) 

GÉNIE CIVIL 

L e s c h e m i n s de fer Métro 
po l i ta ins à Lyon 

Depuis déjà longtemps la néces
sité s'étant fait sentir d'avoir, à Lyon, 
un moyen de communication, pou
vant être rapide quoique économi
que et qui puisse servir indistincte
ment aux voyageurs et aux mar
chandises; nous avons été amenés à 
étudier ce problème que nous 
croyons avoir résolu au moyen delà 
création d'un réseau de chemin de 
fer à voie étroite. 

Le système de railway que nous 
proposons dilîère absolument des 
autres en ce sens que la voie a été 
réduite à sa plus petite dimension; 
car elle n 'a que 0 m. 60 cent, d'en
tre-rails, mais ce qui nous a décidé 
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à adopter ce type dévoie pour notre 
projet c'est le succès avec lequel 
elle est employée depu ; s quarante-
huit ans par la Compagnie du 
« Festiniog-Raihvay » succès du 
au talent tout particulier, avec le
quel ses ingénieurs, MVI. James 
Spooner et son fils Charles Spoo-
ner l'ont construite et perfectionnée. 

El cependant, pour une voie aussi 
étroite, les résultats, nous devons le 
dire, ont été extrêmement satisfai
sants, car ce chemin de fer a donné 
dans de certaines années 30,000 fr-
de recelte brute par kilomètre et 
les produilsnets s 'é lèvenlàl4 ,000fr 
par kilomètre ; chiffres qui ne sont 
assurémentpas donnés par toutes les 
lignes à voies normales de 1 m. 45. 

Le développement de cette ligne 
depuis une quinzaine d'années (1) 
est devenu tellement important que 
l'on a dû substituer la vapeur aux 
chevaux et en ces dernière années, 
on a même dû avoir recours à des 
locomotives de 20 tonnes atteignant, 
une vitesse de 50 kilomètres à 
l'heure entre les stations. 

La longueur de la voie qui est de 
22 kilomètres comprend un grand 
nombre de courbes et cela ne pou
vait être autrement, car les ingé
nieurs ont voulu éviter les travaux 
d'art en voulant suivre tous les con
tours de ces pays montagneux. 

Aussi les voyageurs sont-ils tout 
étonnés de s'apercevoir à peine du 
passage dans les courbes , même 
avec des trains de grande vitesse. Car 
on a obtenu ce résultat remarquable 
en faisant les courbes d 'après ûn 
tracé parabolique qui les rend plus 
roide au sommet, il est vrai, mais en 
adoucit l 'entrée, les extrémités ve
nant se fondre en quelques sortes 
avec les alignements ou les courbes 
en sens contraire. ' . 

Ainsi qu'on vient de le voir, la 

(1) Ce n'est que depuis une quinzaine 
d'années que le Festiniog Raihoay, est 
devenu un véritable chemio de fer public 
à voyageurs ayant des t rains à lieures 
fixes et indiqués sur l'indicateur, des 
chemins de fer anglais comme les g r a n 
des lignes à voie normale. 

! ligne du Festiniog, ne donnant que 
d'excellents résultats, d'autres essais 
furent tentés : M. Decauville, notam
ment, construisit en 1878 une voie 

j de 0 met. 50, d 'une longueur de 
| 1500 mètres, au Jardin d'acclimaU-

tion du bois de Boulogne à Paris. 

Sur cette voie le service est fait 
au moyen de dix wagons à 8 places 
chaque, et chaque train, formé de 
deux wagons dont un à frein est con
duit par un gamin monté sur la plate
forme du frein et traîné par deux 
poneys de très petites tailles mais 
extrêmement rapides. 

J O S E P H J A U B E R T . 

[A suivre.) 

QUELQUES PAGES 
D E 

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE 
(Suite) 

L e s •''leurs 

Le bourgeon qui donne des fleurs 
est appelé bourgeon florfière. On 
désigne sous le nom préfleuraison 
la disposition primitive de la fleur 
dans le bouton. 

Le mot inflorescence a deux sens: 
il signifie l 'arrangement des fleurs 
sur la plante ou un ensemble de 
fleurs qui ne sont pas séparées les 
unes des autres par des feuilles pro
prement dites. 

Nous allons parler des principaux 
organes de l'inflorescence. 

Les fleurs sont supportées par le 
pédoncule, espèce de rameau dont 
l 'extrémité libre présente un ren
flement plus ou moins prononcé qui 
sert d'attache aux divers organes 
composant la fleur, cette partie du 
pédoncule estnommée réceptacle. 

Chacune des divisions d'un pédon
cule composé a reçu le nom iepé-
dicelle. Lorsque la pédoncule man
que dans une fleur, elle est dite 
sielses. 

On appelle bractées des feuilles 
placées près des fleurs et qui ont 
changé de forme et de couleur : le 
tilleul a des bractées. 

Lorsque les bractées sont dispo
sées en anneaux à la base des fleurs, 
elles forment un involucre. 

L'enveloppe des fruits du chêne et 
de quelques autres arbres et arbustes, 

cette partie faite de petites écailles 
agglomérées est une espèce de brac
tée nommée cupule. 

On distingue les inflorescences 
indéfinies ou axilaires et les inflores
cences définies. Dans les premières, 
les fleurs, au lieu de terminer la 
tige ou les rameaux, naissent à 
l'aisselle des feuilles. 

L'épi, la grappe, le corymbe, l'om-
belle, lecaptuie, la panicule, le cône 
sont des inflorescences indéfinies. 

On entend par axe primaire, le 
pédoncule simple terminé par une 
fleur ou supportant latéralement un 
certain nombre de fleurs. 

Sous le nom d'axe secondaire, on 
désigne chacune des ramifications 
de l'axe primaire. Cela dit, définis
sons en quelques mots les divers 
modes dinflorescences indéfinies. 
Dans l'épi, l 'axe primaire est garni 
d'écaillés ou bractées montrant à 
leur aisselle une fleur sessile (blé, 
plantin). 

Le chaton est un épi formé de 
fleurs mâles ou femelles dont l'axe 
se détache à la maturité de la tige 
(saule, tremble). 

Le cône est une espèce de chaton 
à écailles fortes. Le pin, le sapin 
fleurissent de cette façon. Le capitule 
est un mode d'inflorescence se rap
prochant d'un épi qui serait aplati, 
les fleurs sont agglomérées en tête 
(trèfle, chardon). Le spadice est 
encore u n épi enveloppé par la 
sphathe (arum), 

La grappe est une inflorescence 
dans laquelle les axes secondaires à 
peu près de la même longueur, se 
montrent le long de l'axe primaire 
(muguet). La panicule est une 
grappe composée (avoine). Dans 
l'ombelle, les axes secondaires par
tent d'un même point, du sommet 
de l 'axe primaire (carotte)-

Le corymbe ressemble beaucoup 
à l 'ombelle, avec cette différence 
que les supports des fleurs partent 
de divers points de la tige et arri
vent tous à la même hauteur (achil-
lée). 

Le nom collectif de cymesa, été 
donné aux différents modes d'inflo
rescences définies ; nous n'entrerons 
dans aucun détail sur les cymes, 
toujours faciles à distinguer. 

Maintenant, l 'étude de la fleur va 
nous occuper. 

La fleur est la partie temporaire 
de la plante à l'aide de laquelle 
s'opèrent la fécondation et la for-
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mation de la graine. L'époque de 
l 'épanouissement de tous les or
ganes de la fleur se nomme anthèse. 

Une fleur se compose ordinaire
ment : du pistil, des étamines, de la 
corolle et du calice. 

La fleur qui compte ces quatre 
appareils est dite fleur complète, 
dansle cas contraire, elle est incom
plète. 

Lorsqu'on parle de fleurs, on com
prend généralement la corolle, on 
se t rompe, le pistil et les étamines 
seuls forment la fleur; la corolle et 
le calice ne sont qu'accessoires. 

Le pistil ou gynécée est l 'organe 
femelle des fleurs, presque toujours 
le pistil occupe le centre de lafleur, 
sa partie inférieure renflée, p rend le 
nom d'ovaire, la partie la plus al
longée se nomme style enfin l 'extré
mité libre du style constitue le stig
mate. Le stygmate est sessible si le 
style fait défaut. 

L'ovaire après la fécondation de
vient le fruit, il renferme des ovules 
qui forment les graines. 

Cette portion de la pistil peut ê t re 
simple ou multiple. Elle est simple 
Lorsqu'elle ne présente qu 'un seul 
style. 

L'ovaire est multiple s'il est com
posé de plusieurs petits pistils parti
culiers. 

Le style est entier ou divisé, il 
est divisé quand il est fendu en deux, 
trois ou quatre parties, plus ou 
moins profondément sans aller jus
qu'à la base. 

Autour du pistil, en nonbre plus 
ou moins considérable, on voit les 
étamines organes mâles de la fleur. 
Ce sont des appareils ordinairement 
filiformes composés chacun d'un fi
let et d 'une anthère. Le filet est la 
partie atténuée, elle supporte l'an
thère qui contient le pollen. 

(A suivre). 

Un de nos amis M. Lhoste vient 
de découvrir chez un marchand de 
vieux papiers, des notes et journaux 
d'une valeur rare . Parmi ces nom
breux documents retraçant les prin
cipales phases de l'aérostation de 
1785 à 1789 ; nous extrayons le 
compte-rendu suivant : 

« Voyage Aëroftatique fait de nuit. 
— Le 1 8 de juin à 4 heures 1 5 minutes 
du foir, le fieur Têtu eft parti du terrein 
du Luxembourg, avec un Aeroftat de 
2 7 pieds de diamètre, Ayant tourné du 
côté de la vallée de Montmorency, il y 
defcendit deux ou trois fois. A huit heu
res du foir, il mit pied à terre entre 
Ecouen et Warvil le pour prendre du lest 
Puis partant de ce lieu, il s'éleva à la 
hauteur de 6 7 8 toifes dans une région 
très-froide. 11 redefcendit et fe trouva 
dans des nuages électriques d'où par
taient à chaque inftant des éclairs, ac
compagnés d'un tonnerre violent. Il 
paffa ainfi la nuit jufqu'à quatre heu
res moins un quart du matin, qu'il s'a-
baiffa dans le village de Campremi ( 1 ) . 
Cet aëronaute pendant 1 1 heures qu'il 
a été en l'air n'a fait qu'environ 2 5 lieues 
ayant été contrarié par le mauvois 
temps. » 

Ainsi que nos lecteurs l 'auront, 
sans doute remarqué ; par la lecture 
de ce qui précède l 'aéronaute serait 
redescendu prendre du lest, chose 
qui nous parait impossible, car lors
qu 'un aérostat redescend vers la 
terre, soit par l'effet d 'une conden
sation, ou pour toute autre cause, le 
bal lonne peut s'élever de nouveau 
qu'en s'allégeant et non en prenant 
du lest comme l'a fait le sieur Têtu, 
peut-être en recherchant à nouveau 
trouverons nous d'autres documents 
qui nous donneront l'explication de 
ce phénomène. 

J O S E P H J A U B E R T . 

S E M A I N E S C I E N T I F I Q U E 

Passagede Vénus. — M. Courtois, 
notre correspondant du Lot-et-Ga
ronne nous fait savoir que le 6 dé
cembre dernier, jour du passage de 
Vénus, a été mauvais dans toute sa 
région. A Paris le temps est resté 
obscurci toute la journée. Nous osons 
espérer que les missions envoyées 
dans les diverses régions du globe 
ont eu plus de chance. 

Origine de la grêle. — M. Schwe-
doff vient de donner une nouvelle 
théorie de la grêle. Selon ce savant, 
la grêle serait un phénomène -cos
mique. Ayant reconnu que la forme 
et la structure des gréions coïnci
daient avec celles qui se déduisent 

( i j V i l l a g e d e C a m p r e m y p r è s F r o i s s y ( O i s e ) . 

de la gravitation universelle, il n'a 
pas hésité à reconnaître qu'ils étaient 
des corps cosmiques se formant dans 
les espaces interplanétaires. 

Cette théorie est déjà un progrès 
sur toutes ses congénères, mais on 
peut cependant y faire un grand 
nombre d'objections qui nuisent sin
gulièrement à saperfection. 

Le rouget des porcs. — Le rouget 
des porcs est une maladie infectieuse 
qui s'attaque principalement aux 
porcs de race blanche et qui, cette 
année seulement a tué plus de 20,000 
bêtes dans la vallée du Rhône. M. 
Pasteur est allé sur les lieux étudier 
la maladie. Notre célèbre compa
triote a reconnu qu'elle était due à 
un microbe presque analogue à ce
lui du choléra des poules, plus visi
ble et plus fin. Il est sans action sur 
les animaux de basse-cour, mais il 
tue les lapins chez lesquels on l'ino
cule. Introduit à dose infiniment pe
tite dans le sang du porc, il s'y déve
loppe rapidement et fait mourir l'ani
mal. 

M. Pasteur a aussitôt commencé 
ses expériences de vaccination et il 
est déjà parvenu à d'excellents ré
sultats. La terrible épizootie est en
core une fois vaincue. 

La nomenclature binaire en 
France. — Dans une série d'articles 
que M. L. Crié vient de publier, ce 
savant a démontré que la nomencla
ture binaire qui a fait faire tant de 
progrès aux sciences naturelles a été 
inventée non pas par Linnée comme 
on l'a cru longtemps, mais à un 
français : Pierre Relon du Mans qui 
vivait sous le règne de François 1er 
et d'Henri II. Le savant Manceau a 
donné aux végétaux et aux animaux 
des noms qui existent encore de nos 
jours. La gloire de Linnée qui con
naissait sûrement les ouvrages de 
notre compatriote, n 'en est nulle
ment atteinte, car il aura toujours 
le grand mérite d'avoir rendu la mé
thode universelle et de l'avoir fait 
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adopter par l 'Europe entière. (Voir 

les numéros précédents delà Science 

popuaire. 

L'heure de l'Observatoire. — M. le 
directeur de l'Observatoire de Paris 
nous annonce que tous les deux 
jours il télégraphiera dans les prin
cipales villes de France l 'heure de 
Paris. Nous ne pouvons qu'applau
dir à cette décision utile surtout 
dans nos ports de commerce. 

La lune rapprochée. — On va 
bientôt installer à l 'Observatoire im
périal de Pulkova (Russie) un puis
sant télescope qui rapprochera la 
Lune à 30 lieues seulement. Notre 
satellite excite l'attention des savants 
astronomes ; et nous pouvons affir
mer dès maintenant que dans ua 
temps fort peu éloigné de nous, nous 
connaîtrons parfaitement la Lune, 
dans ses moindres détails du moins 
pour l'hémisphère que nous pouvons 
observer. Qu'on se rappelle, en effet 
que le mouvement de rotatioo de 
cet astre s'opérant dans le même 
temps que celui de sa translation,il ne 
nous présente toujours que le même 
hémisphère. Le second est presque 
entièrement caché à nos yeux. Nous 
disons presque, car un des 30 mou
vements lansires détermine un petit 
balancement qui nous a permis d'en 
scruter quelques coins. 

F. CANU. 

Excursion scientifique à Compièpe 
ET AUX ENVIRONS 

MON CHER DIRECTEUR, 

J'ai à vous entretenir aujourd'hui, 
delà ville de Gompiègne même, qui 
comme curiosité ne le cède en rien 
à ses environs. 

La fondation de cette citée, attri
buée à César, existait cependant sous 
les romains et fut sous bon nombre 
de rois francs, le théâtre d'un grand 
nombre d'événements. 

Parmi les principaux je citerai 

d'abord, la mort de Clotaire 1er en 
561. 

Eu 757 Pépin y réunit un concile. 
Louis le Bègue y fut couronné. En 
888 Eude y fut élu roi. En 1430 
Jeanne d'Arc lors d'une sortie, y fut 
faite prisonnière, et en 1510 Fran
çois 1er et Charles Quint y signèrent 
un traité de paix. 

Le splendide palais deCompiègne 
a été construit sous Louis XV par 
l'architecte Gabriel, sur l 'emplace
ment de l'ancien Louvre de Char
les V. 

Ce palais fut restauré en 1808pour 
y recevoir le roi d'Espagne, qui n'y 
resta pas longtemps ; deux ans plus 
tard, c'est-à-dire en 1810, le palais 
fut encore embelli pour y recevoir 
Marie-Louise. C'est à cette époque 
qu'on fit le parc duquel on se rend 
à la forêt par un berceau charmant 
de 2000 mètres de longueur. 

Enfin plus tard le palais de Com-
piègne fut habité, surtout en été, par 
Napoléon III, son... épouse, etc. 

L'intérieur de ce monument est 
réellement admirable; bon nombre 
de peintures surtout méritent defixer 
l 'attention; j e ne citerais que 1 Adora
tion des Bergers de le Parmesan, la 
Sainte famille de L. de Vinci, les 
Quatre saisons de Girodel dans la 
chambre de l 'empereur. 

C'est dans cet Eden que sa ma
jesté Eugénie et ses accolytes, pas
saient leurs meilleurs moments, c'est 
là surtout que cette famille maudite 
s'amusait et se réjouissait dans des 
orgies sans noms... avec l 'argent du 
peuple français. Heureux temps!.. . 

Indépendamment du palais, Com
piègne renferme encore un Hô
tel de Ville qui date du XVe siè
cle, c'est un édifice curieux, con
servé dans presque toute son inté
gralité et que tous les voyageurs con
temple avec ravissement. 

Plusieurs églises sont remarqua
bles, tout particulièrement Saint-An
toine qui dat3 de la fin du Xlle siècle 
Saint-Jacques (XUIe siècle) c'est là 
que Jeanne d'Arc communia le ma
tin de sa sortie fatale. 

Le cimetière de la ville est fort re
marquable, quelques tombes sont 
très curieuses, par exemple le monu 
ment élevé à la mémoire des enfants 
de Compiègne morts en 1870-71, 
c'est encore un des nombreux sou
venirs que la ville garde de Napo
léon I I I . . . 

I Aux environs de Compiègne, au 

Mont Berny, des fouilles ont été pra
tiquées il y a une dizaine d 'années, 
elle ont mises à nu les fondations 
d 'une cité gallo-romaine fort remar
quable. 

Non loin de là, à Champlieu, on a 
découvert un théâtre romain et un 
temple. 

Un grand nombre d'objets de l 'é
poque romaine, armes, vases, sta
tuettes, monnaie, etc., ont été ex
traits du sol et exposé dans un char
mant musée établi dans le palais. 

La chaussée de Brunehaut qui 
traverse la forêt est une ancienne 
voie romaine. 

Compiègne qui est situé au-des
sous du confluent de TOise, de 
l'Aisne et de l'Aronde possède de 
nombreuses fabriques de toile de 
chanvre, cordages, etc., etc. 

J 'aieul 'occasioude visiter plusieurs 
féculeries, brasseries, sucreries et 
autres établissements industriels fort 
bien dirigés. 

En un mot, Compiègne est une 
ville curieuse à laquelle s'attachent 
bon nombre de souvenirs histori
ques. 

A L B E R T LA.HHA.L .KTHTHH. 

E R R A T A . — Dans notre dernière let tre 
sur Compiègne, il s'est glissé une er reur 
que nous nous hâtons de rectifier. A pro
pos des chevaux, anglais, an renvoiil faut 
lire equis caballus brachycejphale et non 
pas dolychocephale. 

A. L. 

R E C E T T E S U T I L E S 

P v r o x y t i n e 

X* La Pyroxyline se prépare en t r em
pant du papier non collé, dans du l 'acido 
nitr ique fumant ; il s 'al lume immédia 
tement au contac t d'un corps en ign i 
tion et brûle sans laisser aucun rés idu 
avec une jol is flamme rouge , pourpre , 
vería ou j a u n e par l 'addit ion de sels 
de s t ront ium, de cuivre , e tc . 

M é l a n g e p o u r d é g r a i s s e r 
l a S o i e 

Pour dégraisser complè tement tou
tes les étoffes de soie il suffit de p r e n 
dra : 

Savon noir 250 gr . 
Miel ordinaire 800 gr . 
E a u - d e - v i e 800 gr. 

et de laver l'étoffe dans ce mélange en 
ayan t soin ensuite de la r incer à l e u. 

A. B R . 
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Rucrfíatioiis mathématiques. 

N O T R E P R O B L E M E 

Mécanique. — De l'un des points les 
plus élevés d'un plan de marbre, on 
abandonne deux billes parfaitement iden
tiques : l 'une sur le plan, l 'autre verti
calement ; on demande de calculer l'in
clinaison de ce plan, sachant que la bille 
qui suit le plan incliné met pour arriver 
sur le sol, un temps m fois plus long que 
la bille qui tombe verticalement. 

DE fJOTHE COIIB.ESFONDANX M. PLOUIN. 
Le côté d'un losange est égal à l'excen" 

tricité e de l'ellipse qui le circonscrit" 
Trouver A et a, axes de l'ellipse et dia
gonales du losange. DE Mme B., A SIGLOY, 

Est-il plus probable d'amener 2 six 
avec 3 dés, que de t irer 3 cartes d'une 
mémo couleur d'un jeu de piquet de 
32 cartes. 
T R O I S I E M E S O L U T I O N D U D E R N I E R P R O B L È M E 

D ' A R I T H M É T I Q U E . 

2a"+2'i-f 1 est le quotient de la divi
sion de 2-1" — 1 par 2"— 1. Or, on sait que 
la condition nécessaire ftt suffisante pour 
que 2a—1 soit divisible par 2b — 1, est 
que a soit divisible par b ; donc 2 3 i i — 1 
estdivisible par 2 3 — 1 ou 7. De plus, le 
dénominateur 2" — 1 n'est pas multiple 
de 7, puisque, par hypothèse, n n'est pas 
multiple de 3. 

Le numéra teur étant multiple de 7 et 
le dénominateur ne l'étant pas, il faut né
cessairement que le quotient 22"4-2"-l-l 
soit multiple de 7. 

Q. E . D . 

N O M S donnerons la semaine prochaine 
les solutions de tous les autres problèmes 
qui ont été proposés dans let trois der
niers numéros de notre journal. 

Solutions justes 

MM. Plouin, 147, avenue de Clichy 
Brocklé, 9, rue Ducouèdic ; Étie Joseph 
à Lyon ; Lavlgnon, à Marseille ; Seruck 
à Bruxelles ; deux élèves du lycée Saint 
Louis ; un candidat au baccalauréat ès-
sgiences ; Pierre V. p à Orléans ; un élève 
de l'école Monge ; P . M., à Cbambéry ; 
un interne de l'institution Chevallier ; 
un anonyme ; Mlle Yvonne N , . place de 
la Republique, à Paris ; Louir R., à Châ-
teaudun ; un mathématicien de province; 
Aulert, à Bordeaux; Jousset fils, rue de 
la Hallebarde, à Orléans ; deux locatai
res de l'hôtel de Trouville ; M. à X., 
Léon Planchenet, à Rouen. 

A . B R Ù N E Ï . 

SOCIETE NATIONALE 

D'EXPLOITATION1 DES MINES 
Produire en grande quantité les 

métaux que la France importe an
nuellement de l'étranger, tel est lo 
but que l 'industrie doit s'efforcer 
d 'at teindre. 

La Société Nationale d'exploita
tion de mines s'est constituée à un 
capital relativement considérable, 
pour parvenir à mettre en valeur 
les richesses de nos minesfrançaises 
dont un grand nombre restent inac
tives faute de l'élément indispensable 
à toutes les entreprises. 

« Le capital > 
En faisant appel au public, la So

ciété Nationale d'exploitation des mi
nes s'est inspirée de l'idée d'aft'ran-
chirla France du tribut qu'elle paie 
annuellement à l 'étranger, pour les 
plomb, argent, cuivre, mercure, en 
les extrayant de nos mines dont la 
richesse est trop généralement mé
connue. 

Les premières tentatives ont per
mis de donner un dividende de 
40 0p9 après un an d'existence ; l'ex
tension des travaux promet des bé 
néfices croissant en raison de l'ac
croissement de la production. 

S P E C T A C L E S D E LA S E M A I N E 
O P É R A . — Premier grand bal le 6 jan

vier. 
8 OjO T H É A T - F R A N Ç A I S . — L e Roi s'amuse 
g OlO O D E O N . — Amhra 
7 0 1 0 P O R T E - S T - M A R T I N . <— Voyage à tra

vers l'impossible. 
8 1T2 C H A T K L E T . — Madame Thérèse. 
8 OrO G A I T É . — Relâche. 
8 1{4 G Y M N A S E . — Roman Par is ien. 
8 Ij4 P A L A I S - R O Y A L . — La Boule. Quelle 

émotion. 
8 OpO A M B I G U . — Les Mères ennemies. 
8 OuO V A U D E V I L L E . — Fœdora . 
8 3y4 N A T I O N S . — Marie Stuart . 
8 1]2 R E N A I S S A N C E . — R e l â c h e . 

7 1x2 F O L I E S - D R A M A T I Q U E S , — Fanfan la 
Tulipe. 

8 OjO B O U F F E S . — Gillette de Narbonne. 
8 OjO N O U V E A U T É S . — Cœur et la Main. 
8 OiO V A R I É T É S . — Les Variétés de Paris 
7 0 | 0 A T H É N É E . — La Belle Polonaise. 
8 OiO M E N U S - P L A I S I R S . — Le Crime. 
8 OpO F O L I E S B E R G E R E . — Tous les soirs. 
8 O J O C L U N Y . — Noce de Mlle Loriquet. 

Première fraîcheur. 
M U S É E G R E T O » . — De 11 h. Ir2 du matin 

à 11 h. 1\2 du s. Le colonel Froide vaux 
8 1\2 C I R Q U E D ' H I V E R . — Exercices éques. 

L E G É R A N T t B O U D A R D i 

INSENSIBILISATEUR DUCHESSE 
E x t r a c t i o n de» dent» sans douleur , con

s e r v a t i o n e t g u é r i s o n de» dent» par r a m i 
fication à LoRBORASEC. 

Pose de dents et dentiers S A N S P L A Q U E S 

b r e v e t é » ) , lai»»ant l e paiai» l ibre , n'alté
rant ni l e s e n s du goût , n i la prononc ia t ion , 
45, rne de L a f a y e t t e . 

LIS DOCTEUR CHOFFÊ 
Offre g r a t u i t e m e n t » tou» no» lecteur» la 8™* 
édition de ion T r a i t é d e M é d e c i n e p r a t i 
q u e , dan» lequel i l expote sa méthode eonsa-
crée par 10 année» de succès dans le» hôpitaux 
pour la guérison des m a l a d i e s c h r o n i q u e s 
d e t o n s l e s o r g a n e s , et des h e r n i e s , h é -
m o r h o ï ' d e s , g o u t t e , p h t h i s i e , a s t h m e , c a n 
c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d e v e s s i e et de 
m a t r i c e , etc . Adresser les demandes, quai St 
Michel, TL, Paris . 

„dre U M b o u t . GASTRALGIES, DYSPEPSIES, KRAYELU 
i as c ont r-->__—M̂̂̂BM̂̂a— 

Pulii Imprimerie L, Lurguis?, 1 1 , fu» du D»H 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 
Un bon point à la Compagnie des Che

mins de fer de l'Ouest. Elle vient encore 
de décider une amélioration qui sera vi
vement appréciée des gens pressés et 
fera les délices des estomacs délicats. 

L'express, par tant de la gare St-La-
zare à 8 h. du matin, arr ive à une heure 
au Havre et ne s'arrête que 10 minutes 
à Rouen. Où déjeuner dans ces condi
tions ? A Par i s , c'est t rop tôt ; au Havre, 
c'est trop tard. Qu'a fait alors la Compa
gnie de l'Ouest? Elle a organisé, auBuf-
tet de Rouen, des paniers qui contien
nent, avec la vaisselle nécessaire, une 
lp2 bouteille de vin et un déjeuner froid 
bœuf, mouton, veau, jambon) et un des
sert. P r ix : 3 fr. et si l'on veut du pou
le froid, 50 c. en plus : ce confortable 
déjeuner se trouve renfermé dans un ré
cipient aussi élégant que commode. On 
remet au voyageur le panier à Rouen et 
on le reprend à Motteville, 40 minutes 
après. On a donc tout le temps de dé
jeuner à son aise. 

P I N A U D 
Toutes les Personnes 

ntèrèts préfèrent ^ X f ^ t 
qui donnent 

¿ ¿A 

70 leurs 
nos jolis TIMBRES 

emore ntes 
'4/n**+. anciens en 

S'adres
ser 

TIMBRES-CAOUTCHOUC 
GUI 

1/9 FLIRT OMÚH 

M D'as» 
18, rue St-Sauveur 
PARIS Ê̂rnrrasw 

ON 

I/EMANTIS 

AU ANTRITT ¿UN* 

UNITI ITI MM. 

ti V'I 1.1 fi RI - ' I M '>! fi LI A-'l 
m 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M. A. GA
RAS S U T, 
PROFESSEUR, 

DONT NOUS PU
BLIONS LES 

CONFÉRENCES AS
TRONOMIQUES, 

A INVENTÉ DES 
APPAREILS 
QUI MARCHENT, 
LES UNS à l a 
MAIN, LES AU
TRES À MÉCA
NIQUE AUTO
MATIQUE, ET 

DES CARTES 
SPÉCIALES DE 

COSMO
G R A P H I E 

QUI RENDEN 
EXTRÊMEMENT 

SIMPLE ET FACILE CETTE SCIENCE QUI EST SI UTILE ET S 
INTÉRESSANTE. CAS APPAREILS ET CES CARTES QUI ONT 
FIGURÉ AVEC HONNEUR À L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 
1878, ONT ÉTÉ ENCOURAGÉS ET RÉCOMPENSÉS PAR LE 
M I N I S T R E D E L ' I N S T R U C T I O N P U 
B L I Q U E ET ADOPTÉS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE PARIS. NOUS LES RECOMMANDONS À TOUS 
JES INSTITUTEURS ET À TOUS LES PÈRES DA FAMILLE. LES 
APPAREILS, 5 0 tr. ; LE» CARTE», 3 fr . , RUE MONTMARTRE, 
62, à P a r i s , ET AU HUREAU DU JOURNAL, CHEZ M. J e a n -
MAIRE, LIBRAIRE-COMMISSIONNAIRE, RUE DES BONS 
ENFANTS, 32 

Plus de Rides! 
} Plus de Tac fies <<* RousseurVF 

Plus fàjïïasquel 
S U C C È S S A ^ N S J P E É C E D E N T 
L> LAIT DELÀ ROSÉE, PRÉSERVATIF «OUVEMIN CONTRA 

LES. RIDES,.ANS aucun DANGER, DONNE aux ELÂGTVTITA* 
IL BEAUTÉ DE M&RION DELORME — CETTE M*R-
VELUEUM COMPOSITION FAIT DIIPARAFTRE 
L«L TAOHC8 D E R O U S S E U R . 

LE LAIT DE LA ROSEE 
RECOMMANDE SPÉCIAL ÉMEUT R̂* VH% TLÈ> ^ -*11 

EN VEHTE 
112, ISA CHSRSHI-ILDI 

CHEZ M. GUESGUIN ( 

IM FLACON : V I N G T I U N O I , 
XITILTLM F>»WCQ «ON<N MANDAT-PAFST I T H STTUAA. I 

Deta.il , Ohm* O U Y O N , Pmrtummnr 
6, H n a d u Q n a t r a - B a p t a m b r a . P a r i s 

G R A N D D É P Ô T D E F A I E N C E S 
» 1 , r u e D r o u o t , e n f a c e l e FIGARO 

AUJOURD'HUI ET JOURS SUIVANTS 

E X P O S I T I O N S P É C I A L E 

DE 

S E R V I C E S D E T A B L E & D E D E S S E R T 

Tro i s c e n t s Modè le s d i f férents , i n a r q u é s e n chi f fres 
connus , s eront d é p o s é s d a n s l e s v i t r ines . 

G R A N D C H O I X D ' O B J E T S D ' È ï R E N N E S 

Pendant que durera cette Exposition, nous offrirons à tous nos visiteurs : 
1 0 U N J O L I C A B A R E T A L I Q U E U R S composé de / Q R 

10 pièces en cristal de cou leu r , au prix exceptionnel de.. «-^ fr. J 3 

2° U N J O L I V E R R E D ' E A U , composé de 6 pièces en 
cristal, au p?ios exceptionnel de 7 * 7 5 

Ar.-7?.- L e G R A N D D É P Ô T e s t l a s e u l e M a i s o n a y a n t u n C A T A L . O S U E - A L B U M 

C O L O R I É , q u i e s t e n v o y é e n c o m m u n i c a t i o n e u r d e m a n d e . 

Succursale, 3 3 , r u e S a i n t - F e r r é o l , Marseille. 

«*»••• Iwtp» LANAR mmti-mtêmtm, ««MA «RATES»» «>S»F»»•••»«'TA—FJA> 
DE 1 ,000EXEMPLAIRES, EORITUR», PLAN«, DESSINA, HURIQNA, «T. 

TRACE* LUX PSPIER COMME À L'ORDINAIRE.—PRIX NLOT FONUT.—S GRANDEURS. 

I M P R I M E R I E A C A R A C T E R E S 
COUTEAU DUT* UNE JOLI* BOITA 4 CUTEI.—680 LETTRES, CHIFFRE* ; ACCESSOIRES ET INSTRACTIOA Ï*L 

EXPÉRIENCE» STUMLEJW.EE C H » LE EEUL INVENTEUR U U 

P A U L A B A T , 1 2 6 . R U E D ' A B O U X I R E N ft-K*) P A R I S 

Mm»U i*t frnpAtt%t §t tpéemtm ttntrg JS e. pour VifrmukUummU. 

S P E C I A L I T E D E M A C H I N E S IL V A P E P — F I X E S E T L O C O M O B I L E S 

8 WACHINE HORIZONTALE 

K LOCOMOBILE OU SUR PATINS 
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Le № 15 cent, 1 An, 10 fr 
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Comment on voyage flans MB 

Le spectacle d'une grande route, 
pour peu qu'elle soit fréquentée, en 
vaut bien un autre. Si toutes les 
classes de la société ne s'y mêlent 
pas, elles s'y croisent du moins, s'y 
coudoient malgré elles, et le touriste 
y peut saisir, tout en cheminant, 
quelques intéressants détails sur les 
mœurs du pays qu'il parcourt. 

Le lecteur qui voudra bien jeter 
les yeux sur la gravure qui accom
pagne ce petit article sera certaine
ment de notre avis et avouera qu'à 
crayonner les passants sur une route 
de l'Inde, on ne perdpas son temps. 
Du misérable pèlerin hindou, qui 
fera des centaines de lieues à quatre 
pattes, pour l'unique satisfaction de 
ge baigner dans les eaux saintes du 
Gange ou d'aller se faire labourer le 
ventre par la terrible roue du char 
de Djaggernauth, de ce pauvre fana
tique au superbe radjah qui che
mine à dos d'éléphant^ il y a certes 
ample matière à la curiosité et aux 
réflexions. 

Contentona-nous de souhaiter au 
pèlerin de ne pas rester à jamais ea-
dormi dans quelque fossé du che
min, et voyons un genre de locomo
tion un peu plus agréable. Ce ne 
sera pas difficile ; quand nous ne 
ferions quo passer au simple piéton, 
un genre dè voyageurs générale
ment peu estimé en tous pays, mais 
qui n'est assurément nulle part aus
si méprisé que dans l'Inde. Rien de 
triste comme uue pauvre famille en 
voyage. L'homme marche devant, la 
femme le suit, portant son enfant 
Sur la hanche gauche, et se détour* 
toant ou se couvrant le visage à l'ap* 

proche d'un étranger. Si la famille a 
pu acheter un de ces petits bidets 
du pays, sobres comme l'âne, mais 
plus dociles que lui, qu'on nomme 
tattou, c'est le plus souvent le mari 
qui le monte, et, s'il y assied de 
temps en temps sa femme, ce n'est 
guère que pour pouvoir la charger 
de tous les bagages. Qu'une famille 
ou plusieurs marchent de concert, 
elles n'en sont pas plus gaies pour 
cela. Les malheureux piétons s'a
vancent muets et tristes, comme per
suadés de leur néant ; car il faut être 
bien misérable pour se porter soi-
même dans un pays où le moindre 
mendiant qui se respecte a son pa
lanquin ! 

Le palanquin est la chaise à por
teurs hindoue, avec cette différence 
qu'au lieu de s'y asseoir, on s'y cou
che, C'est une boîte de six pieds de 
long sur deux et demie de large, à 
peu près, et que deux ou plusieurs 
hommes portent sur leurs épaules, 
au moyen d'un bambou traversant 
le plancher supérieur de l'appareil. 
Rien de plus simple que le palan
quin primitf, entouré seulement d'un 
rideau ; rien de plus compliqué que 
le palanquin perfectionné à l'usage 
des-Anglais; ces amateurs suprêmes 
du confort en ont fait une petite 
maison ambulante qui contient à la 
fois l'utile et le superflu, Ils portent 
ainsi tout avec eux, à la manière du 
sage, et ils y ont ajouté cet heureux 
perfectionnement, que ce ne sont 
pas eux qui le portent. 

Quant à l'éléphant c'est la mon
ture noble par excellence. Il n'est 
guère permis qu'aux princes indiens 
ou aux très riches étrangers de se 
prélasser sur son dos. Cette monture 
est, du reste, moins remarquable par 
son confortable que par son grand 
air. L'éléphant ne va pas vite, et, 
lorsqu'il prend le trot, le roulis qui 
en résulte est capable de donner le 
mal de mer à ceux mêmes qui y sont 
le moins sujets. A part cet inconvé
nient, c'est, il faut l'avouer, un très 
pittoresque moyen de transport, et 
le soin qu'on prend du harnache
ment en fait parfois quelque chose 
de splendide. 11 n'est pas rare de 
rencontrer des éléphants aux oreilles 
peintes de vives couleurs et aux 
jambes cerclées d'anneaux d'argent. 

J B A N F O U R N A G E 

! R E V U E D E L ' A N N É E 

T a b l e t t e s d'an Asimis 

Sous ce titra nous publierons à par
tir de 1883, une fois par mois, une 
revue des faits scientifiques et litté
raires qui n'auront pu trouver place 
dans la Chronique hebdomadaire si 
excellemment faite par notre collègue 
et ami Branet. Ce sera en quelque 
sorte la Revue du Mois, Nous y par
lerons d'art, de littérature, de statis-* 
tique, d'économie politique et géné
ralement de tout ca qui reut intéresser 
la lecteur sans être de la science pure 
et appliquée. 

Aujourd'hui nous nous conten
terons de résumer grosso modo les 
événements scientifico-littéraires de 
la seconde quinzaine de Décembre, 

La Société de Géographie, dont 
la fondation estdue,on lésait, à l'ini
tiative du Conseil municipal de Paris 
(vers 1785J a clos la série de ses 
séances bi-mensuelles pour 1882 par 
l'Assemblée générale qui a eu lieu à 
la Sorbonne le 15 décembre cou
rant, sous la présidence de M. Ferdi
nand de Lesseps. M. Charnay, le 
voyageur bien connu, a exposé dans 
cette séance, les résultats de son 
voyage au Yucaton ; il a charmé les 
oreilles de ses auditeurs par le récit 
de ses aventures et de ses décou
vertes, et, en habile conférencier, a 
captivé leur attention et flatté leurs 
yeux pas des projections à la lumière 
oxhydrique faites par M. Moltenl 

Dans cette même séance, M. Ch. 
Maunoir avait donné lecture du rap
port annuel sur le progrès des scien
ces géographiques. 

Si l'on n'a pas oublié de saluer les 
morts, on ne s'est pas fait faute 
d'applaudir les vivants, et parmi 

| ceux dont le nom a été le plus 
! acclamé du public, nous pouvons ci

ter en première ligne M. de Brazza. 
Le 18, un grand banquet réu* 

nissait, sous la présidence de M, de 
Lesseps, dans une fête intime et cor« 
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diale, les membres de la Société. 

Puisque nous sommes sur le cha
pitre de la Géographie, reslons-y u n 
moment. Les travaux d u canal de 
Panama avancent rapidement, et 
M. de Lesseps n'a pas craint d'affir
mer que l'ouverture du Canal aurait 
lieu à la date par lui fixée. L'illustre 
ingénieur compte bien, il le dit lui-
même, faire les honneurs de son 
œuvre, malgré son âge avancé, aux 
hôtes cosmopolites qui s 'empresse
ront à cette solennité. 

J'ai parlé d e Panama. Panama n e 
n plus sans Suez (pas d e jeu d e 
mots). La situation actuelle du canal 
de Suez est excellente, bien qu'il y 
ait des grains noirs à l'horizon, mais 
comme cet horizon est tout politique 
et que nous désirons nous abstenir 
de toute polémique, nous ne soulè
verons pas la question de savoir s'il 
est véritable que les Anglais songent, 
non pas à accaparer le canal, mais à 
en faire un nouveau-

Ne quittons pas l'Afrique sans 
eter un regard sur la mer intérieure 
si maltraitée non seulement par 
l'Académie, mais encore par les t y 
pographes d e ce journal il y a quel
ques mois. M. le commandant Rou-
daire n'ayant p u obtenir d e subven
tion d u gouvernement, s'est adressé 
aux particuliers, et il est reparti 
avec des entrepreneurs, des ouvriers 

et des capitalistes. Attendons la 

fin, seule elle pourra nous donner 
une solution aux débats engagés sur 
cette question. 

L e D r Bayol, q u e n o s lecteurs 
connaissent, est reparti infatigable, 
chargé d ' u n e nouvelle mission a u 
Foutah-Djalla et dans le bassin d u 
Sénégal. 

M. Savorgnan de Brazza a gagné 
un procès soutenu par l'opinion p u 
blique et va repartir à son tour avec 
une escorte officielle etmUitaire dont 
le besoin ne se faisait pas justement 
sentir. 

Terminons par Madagascar. Ma
dagascar! Question brûlante et toute 
politique, a b s t e n o n s - n o u s d ' y t o u * 
c b e r . Ê c h a n g a d e d é p ê c h e s e n t r a les 

gouvernements français et anglais, 
renvoi des ambassadeurs, rupture 'Àe 
toutes négociations, ordres donnés à 
nos vaisseaux de bombarder Toua-
rine, etc., etc. Tel est le bilan. Que 
sortera-t-ilde l à ? . . . Mystère! 

Mystère aussi sur la question du 
Tung-King. 

Rendra-t-on Hanoï aux Anna -
mites nos ennemis. Marchera-t-on 
contre les Tong-kinois nos vérita
bles alliés qui ne - demandent à 
grands cris qu 'une seule chose, notre 
alliance et notre appui, ou gardera-
t-on Hanoï, laissera-t-on les Tong-

• kinois régler leurs comptes avec 
leurs oppresseurs de l 'AnnamPMys-

; tère. Mystère, et coups de canon. 
Cependant, je me permets ici une 

' petite digression, j 'émets une idée 
* peut-être un peu naïve, mais qui 

cependant, me semble juste : Puis-
• - qu'on a pris Hanoï, puisqu'on a tant 

fait que de dépenser de la poudre 
. et du sang , puisqu'on a brouillé 

les cartes, puisque, puisque, etc., ne 
serait-il pas préférable de garder 
Hanoï dont les habitants se montrent 

. nos amis et de garder ainsi un gros 
atout dans le jeu pour couper au 
bon moment? 

Mais nous le répétons. Mystère,, 
mystère. Ministère et diplomatie! 

Gardons-nous d'attiser ces feux 
de guerre et d'y jeter de l'huile. 

En parlant d'huile s'imaginerait-

( on que le corps oléagineux comme 
o n dit à l 'Académie, a l a propriété 
d e calme à « la fureur d e s flots ? 

Il e n est pourtant ainsi. 
Plusieurs communications o n t été 

faites s u r ce sujet, à diverses Socié
tés et évidemment à la société de 
géographie p a r M. Virlet d'Aoust. 

D'après beaucoup d'observateurs 
(ce que c'est que d'êlreobservateurs!) 

' dont un des plus illustres fut, sans 
j contredit, Benjamin Franklin, l'huile 

répandue sur la mer, a pour effet de 
l 'applanir, d'annihiler les vagues 
et par conséquent de rendre leur 
effet destructeur sans effet, vous 
saisissez, n ' e s t ce pas ? 

C ' e s t , d u res te , u n p h é n o m è n e s u r 

lequel nous reviendrons et je de 
mande ici au gouvernement de faire 

:' procéder à une sérieuse enquête sur 
, les résultats de l'emploi de l'huile 
; contre les grosses mers (ne pas lire 
belles-mères) à l'effet de les cal-

• mer. 

La solution de ce problème, 
comme le disait justement un de nos 
éminents confrères de la grande 
presse : M. le docteur Lux, « sauve
rait des milliers de vies, sans parior 

, des richesses incalculables dont elle 
* proviendrait la destruction » Ainsi 

soit-il. 

Nous avons précédemment, remis 
' sur le tapis la Société de Géographie 

ajoutons un mot, La Société de Géo-
. graphie a, dans sa séance du 1er dé

cembre 1882, décidé la nomination 
; d 'une commission chargée d'étudier 
, s'il y a lieu un projet de création, à 
• Paris, d'une école nationale française 

•> de géographie. 

Ce projet e s tdû .ne vous déplaise 
à votre humble serviteur, aussi, mal-

, gré son incontestable mérite (cen'est 
,' pas moi qui l'a 'dit bien que j 'a i pu 

. le penser) je n'insisterai pas, sauf à 
y revenir plus tard,dans un moment 

' opportun. 
Terminons cette revue de la géo

graphie en signalant l 'apparition 
d'un nouvel atlas manuel édité par 
Hachette, celle d'un ouvrage des 
plus intéressants et des plus instruc
tifs de notre collaborateur J. Gros. » 

; ' « Les secrets de la mer » dont il a 
déjà parlé ; l 'édition par Garnier 
frères, avec tout le soin qn'ils appor
tent à leurs publications, du 41e 
volume de leur collection des voya
ges, et qui a pour sujet le voyage de 

. Levaillant dans l'intérier de l'Afrique 
et enfin chez (déjà nommé) la pu
blication du huitième volume de la 
géographie universelle, de l'incom
parable et modeste Elisée Reclus. 

Mais puisque nous avons mis en 
avant les sociétés savantes,mention
nons la société nationale d'acclima
tation qui a tenu sa première séance 
pour 1 8 8 2 - 8 3 , vendredi 15 décem» 
b r e , s o u s la présidence de M , B û u l e y 
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de l'Institut, l'Institut colonial et ma
ritime dont les cours publics ouvri
ront en 1883, l'Institut populaire du 
Trocadcro dont le succès s'affirme 
chaque jour davantage et si nous 
ajoutons l'Académie qui vient de 
s'adjoindre deux, nouveaux immor-
tels,MM. deMazadeetPailleron, nous 
aurons à peu près fait la moitié de 
notre tâche. 

De l'Académie sauter aux prisons 
la transition est brusque si elle n'est 
originale. On va construire à Paris 
trois nouvelles prisons de système 
dit cellulaire pouvant ensemble 
contenir de 140Ü à 1500 détenus. 
On va réparer , agrandir, transfor
mer, voire même embellir quelques 
autres. 

C'est du socialisme pur. Le Pha-
lanstérisme est relégué au quatrième 
dessous. 

Est-ce pour nous consoler de cet 
état de choses et pour nous donner 
une idée meilleure de notre pauvre 
humanité qu'une feuille militaire 
autrichienne annonce l'intention du 
gouvernement autrichien d'acquérir 
le droit d'exploitation d'une inven
tion nouvelle, due à M. de Zubovitz, 
invention qui aurait pour effet d'opé
rer une transformation complète 
dans l'art de la guerre. 

Je vous le donne en cent, je vous 
le donne en mille, comme disait cette 
pauvre Sévigné (née Rabutin), de
vinez l'invention. 

Il s'agit tout simplement de « tor
pilles terrestres, » engins mignons 
et élégants, destinés à faire sauter 
des corps d'armée entiers, ni plus ni 
moins que des bonhommes en pain 
d'épices. 

Allons, messieurs les généraux, 
avouez-vous vaincus, le métier de la 
guerre ne vaut plus rien, il se gâte-
Bien plus, il est gâté. Rendez vos 
cordons et votre... pardon j'allais 
dire tablier (l'effet du cordon ! ) 
sabre et allez planter des choux 
à moins que vous ne préfériez vous 
mettre torpilleurs. ^ 

La feuille viennoise ajoute que 
les expériences ont pleinement réus

si et que M. de Zubovitz recueillera 
(inévitablement) les fruits de son 
invention, brevetée avec g. d. g. 

A ce propos, qu'il me soit permis 
de faire remarquer à M. de Zubovitz 
contre lequel je n'ai du reste aucun 
motif de haine ou d'envie, l - que 
son invention n'est pas nouvelle du 
tout, et 2- que, si ses procédés sont 
nouveaux, qu'il ne s'attende pas à 
réformer l'art de la guerre. 

Je vois déjà qu'on sourit, mais je 
m'entends, el j'affirme qu'il n'y au
ra plus deguerre . Le pourquoi? cela 
c'est autre chose, je ne vous dirai 
pas que c'est l 'emploi même des 
engins de M. de Zubovitz qui nous 
fera parvenir à ce beau résultat en 
quelques heures, en vertu de l'ada
ge connu, qu 'un combat finit faute 
de combattants, je n'essaierai pas 
de vous insinuer que l'opinion pu
blique a assez de la guerre, que l'im
mense majorité de la minorié, e t c . . 
et qui tôt ou tard, etc. Non, mille 
fois non, je suis catégorique, afflr-
matif, et je proclame ici à la face du 
monde, dans les colonnes de la 
« Science populaire», et j 'écris en ca
ractères flamboyants, qu'il n'y aura 
plus de guerres. 

Et voici pourquoi: 
De nombreux vaisseaux parcou

rent en ce moment les mers de l 'Eu
rope (chacun sait ça, dircz-vous, 
mais ce ne sont pas des vaisseaux 
ordinaires — Ah ! — ce ne sont pas 
des vaisseaux de guerre, des cui
rassés de 1er ou de 3e rang — ah ! 
ah ! — Pas même des vaisseaux de 
commerce — Ah! ah I ah! — et ce 
sont des vaisseaux anglais--Oh! oh ! -
mais ils ont comme équipages des 
soldats incomparables, leurs armes 
sont divines et les batailles qu'ils 
doivent livrer sont des batailles 
saintes, où le sang ne sera pas ré
pandu, où la victoire leur restera in
failliblement, car ils sont les soldats 
de la foi ! 

Oui la foi! ne riez pas. L'armée du 
salut et la flotte du salut nous vien
nent d'Angleterre. Nos ports sont 
bloqués, nos rivières infestées et 

parcourues par leurs audacieux sol
dats. 

Prosternez-vous. Voici le salva-
tion Army! Ou,si vous aimez mieux, 
lecteurs, pour parler sérieusement, 
on signale l'arrivée dans plusieurs 
de nos ports , d 'une flotille dont les 
navires sont transformés en chapel
les et dont l 'équipage ne s'occupera 
que de catéchiser les habitants afin 
de les ramener à la foi primitive et 
aux douceurs de l'Union univer
selle. 

Voyez-vous maintenant de quel 
côté est le vent ?|N'avais-je pas rai
son de donner tort à M. de Rlovitz et 
n'ai-je pas le droit d'affirmer que 
tout salut nous vient d'en haut en 
passant par la Grande-Bretagne? — 
A moins que ce ne soit notre perte, 
dites-vous! Oh ! Madameou Monsieur, 
j ' ignore qui fait cette interruption, 
ce sont là de bien gros mots et si 
vous n'êtes pas convaincu il n'y a 
plus de discussion possible, dn reste 
j 'entends déjà traiter ce discours 
d'absurde et d 'autres, qui nepeuvent 
être que de mauvais farceurs, vien
nent m'ôter la plume des mains en 
me disant qu'il y aurait toujours la 
guerre puisqu'on aurait la « guerre 
de religion » d'où ils concluent, etc. 

Je renferme ces idées en moi-
même et je laisse à d'autres le soin 
de se faire les apôtres de ces idées 
nouvelles me réjouissant avec vous, 
chers lecteurs,de l 'approche du jour 
de l'an pour vous offrir mes vœux 
les plus discrets et les plus sincères 
souhaitant, mais tout bas, votre re
tour à de meilleurs seiitiments et 
vous promettant toutes sortes de fé
licité, de primes et d'occasions su
perbes pour l 'année prochaine si 
vous continuez vos faveurs à la 
Science populaire. 

Bonne année,lecteurs, et à 1883. 

Les lecteurs de la SCIENCE P O P U 

LAIRE dont l'abonnement expire ces 
jours-ci, sont priés de le renouveler 
dans le plus bref délai, s'ils ne veu
lent pas éprouver d'interruption 
dans ia réception de leur journal. 
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L'EAU ET LE FEU 

CHAPITRE VII 
LES HABITANTS DES EAUX 

(suite) 

II. A N I M A U X M A R I N S . — Les rizopodes. 
— La noctiluque. — Les polypes. — 
Corail. — Eponge. — Les anémones 
do mer. — Les carnpanulaires. «— Les 
méduses. —Les échiuodermes. — Les 
hololuries. — Les étoiles de mer. — 
Les oursins. —Les mollusques. — Les 
eolidiens. — La pieuvre. — Les an-
nelides marins. — La nemerte. — Les 
crustacés. — Cràba, homard, lan
gouste, crevette, etc. — Les poissons. 

— !• Poissons utiles. — La morue. — 
Le hareng. — Le thon. — Le maque
reau .— La sardine, e t c . . — 2" Les 
poissons étrangers. — L'hippocampe. 
— La rémora. — Le mar teau . — Les 
malarinat. — Les reptiles marins . — 
Les oiseaux marins . — Pét re ls . — 
Goélettes, etc. — Mammifères marins. 
— Baleines. — Cachalots. — Narval . 
— Dauphins. — Marsouins, e t c . . 

I I I . — V É G É T A U X M A R I N S E T D ' E A U D O U C E . 

— Nénuphars. — Sagittaires. — 
Valisneria, e t c . . — Varech vésicu-
leux. — Mousse de Corse. — Zouaire 
paon. — Ulve comestible. — Lami
naire sucrée, e t c . . 

H. Il nous reste maintenant à jeter 
un rapide coup d'ceil sur la nature 
animée du fond de la mer. Nous ne 
songeons pas à faire une énuinéra-

lion; le nombre des animaux ma
rins est trop considérable. Nous ne 
décrirons que les principaux qui vi
vent dans nos contrées. 

Les eaux de l'Océan comme celles 
des lacs et des fleuves sont peuplées 
d'une infinité de petits êtres (ûg. 1) 

Les rhizopodes sont des animaux 
miscroscopique que les zoologistes 
rangent avec les infusoires, mais 
qui sont encore plus simples, car ils 
n'ont pas même de cavité digestive. 
Des rhizopodes et principalement la 
noctiluque, réunis par milliards de 
milliards à la surface des eaux y 

produisent cette singulière phos
phorescence dont les voyageurs par
lent tous avec enthousiasme. Qui 
n'a entendu parler de ces singuliers 
polypes, dont les uns nous fournis
sent cette matière rouge connue sous 
le nom de corail (corallium rubrum) 
et les autres l'éponge si répandue 
dans le commerce? 

Sur nos plages on rencontre sou-
venL des cylindres gélatineux aplatis 
et entourés d'un grand nombre de 
tentacules ovoïdes. Ce sont des ac
tinies, encore appelés anémones de 
mer.Onen compte de nombreuses va

riétés qui pullulent dans toutes les 
mers du globe. D'autres po!ypiens,les 
carnpanulaires, qui restent fixés aux 
rochers, donnent naissance à deux 
sortes d'êtres bien différents; les uns 
analogues à leurs parents , les au
tres à des espèces de champignons 

gélatineux bleuâtres, frangés de 
violet et transparents auxquels on 
a donné le nom de méduses ; il en 
existe une infinité d'espèces toutes 
plus extraordinaires les unes que les 
autres. 

Parmi les Echinodermes, on re
marque principalement les holothu

ries et les étoiles de mer. Les pre
mières ont assez l 'apparence de 
sangsues; leur tête est ornée d'une 
rangée de branchies rameuses. Les 
secondes ont la peau friable, on les 
voit souvent cheminer avec lenteur 
sur le sable et sous les pierres. 
Ce que Ton prend souvent pour des 
châtaignes singulières répandues sur 
nos plages, ne sont autre chose que 
des oursins dont l'organisation est 
déjà plus complexes que celle de 
tous les animaux précédents. 

Dans un ordre plus élevé nous 
trouvons les deux mollusques bien 

connus : les huîtres et les | moules 
dont l 'importance est extraordinaire 
au point de vue alimentaire. Dans les 
profondeurs de l'Océan on rencon
tre une infinité d'êtres singuliers, 
qui rampent ou qui se réunissent en 
masse compacte sur les plantes ma
rines; ce sont les eolidiens (fig. 2), 
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toimaux voraces et querelleurs 
que M. de Quatrefages a étudiés spé- i 
cialement. A côté de ses petits ani-
maux_, se rangent des monstres r e - . 
doutables dont le seul nom fait fris
sonner les plus intrépides : les pieu
vres, (flg. 3). Voici un extrait des . 
Travailleurs de la mer de Victor 
Hugo; c'est un extrait qui a son 
cachet tout particulier qui est rem
pli de vérité, quoique bien exa
géré : 

Gilliatt poursuit un crabe dans 
hn» caverne marine, il plonge son 1 

bras dans une fissure : « tout à 
« coup il se sentit saisir le bras. Ce 
< qu'il éprouva en ce moment, c 'est , 
« l 'horreur indescriptible. Quelque 
« chose qui était mince, âpre, plat, 
« glacé, gluant et vivant, venaitde se ' 
« tordre dans l 'ombre autour de son 
« bras nu. Cela lui montait vers la 
« poitrine. C'était la pression d'une 
« courroie et la poussée d'une vrille. 
« En moins d'une seconde on ne 
« sait qu'elle spirale lui avait en-
« vahi le poignet et le coude et tou-
« chait l 'épaule. La pointe fouillait 
« sous son aisselle. 

« Gilliatt se rejeta en arrière, 
« mais put à peine remuer. Il était 
« comme cloué. De sa main gauche 
« resté libre il prit son couteau qu'il ' 
« avait entre ses dents et de cette 
« main tenant le couteau, s'arc-
« bouta au rocher avec un effort . 
« désespéré pour retirer son bras. 
« Il ne réussit qu'à inquiéter un peu , 

< la ligature qui se resserra. Elle 
« était souple comme le cuir, solide 
« comme l'acier, [froide comme la 
« nuit. 

« Une deuxième lanière étroite 
c et aiguë sortit de la crevace du 
« roc. C'était comme une langue 
« hors d'une gueule. Elle lécha 
« épouvantablement le tronc nu de 
« Gilliatt, et tout à coup s'allongeant, 
« démesurée et fine, elle s'appliqua 
« sur sa peau et lui entoura tout le 
« corps. E n même temps une souf-
« franco inouïe, comparable à rien 
« soulevait les muscles crispés de 
«. Gilliatt. Il sentait dans sa peau des 

«• enfoncements ronds, horribles. Il 
« lui semblait que d'innombrables 
« lèvres collées à sa chair, cher-
« chaient à lui sucer le sang. » 

« Une troisième lanière ondoya 
« hors du rocher, lâta Gilliatt et lui 
« fouetta les côtes comme une corde. 
« Elle s'y fixa. 

« L'angoisse à son paroxysme, est 
« muette, Gilliatt ne jetait pas un 
« cri. Il y avait assez de jour pour 
« qu'il put voiries repoussantes for-
« mes appliquées sur lui. Une qua-
« trième ligature, celle-ci rapide 
« comme une flèche, lui sauta au-
« tour du ventre et s'y moula. 

« Impossible de couper ni d'atta-
« cher ces courroies visqueuses qui 
« adhéraient étroitement au corps 
« de Gilliatt et par quantité de points. 
« Chacun de ses points était un 
« foyer d'affreuses et bizarres dou-

< leurs. C'était ce qu'on éprouverait 
« si l'on se sentait avalé à la fois par 
« une foule de bouches trop pe-

< tites. 
« Un cinquième allongement jail-

« lit du trou, il se superposa aux 
< autres et vint se replier sur le 
< diaphragme de Gilliatt. La com-
« presion s'ajoutait à l'anxiété, Gilliat 
« pouvait à peine respirer. 

«• Ces lanières, pointues à leurs 
« extrémités allaient s'élargissant 
« comme des lames d'épées vers la 
« poignée. Toutes les cinq apparte-
« naientévidemmentaumêmecentre . 
« Elles marchaient et rampaient sur 
« Gilliatt. Il sentait se déplacer ces 
« pressions obscures qui lui sem-
« blaient être des bouches. 

« Brusquement une large visco-
< site ronde et plate sortit de des-
< sous la crevasse. C'étaient le cen-
< t re ; les cinq lanières s'y ratta-
« chaient comme des rayons à un 
« noyau, on distinguait au côté op-
« posé de ce disque le commence-
« ment de trois autres tentacules 
« restées sous l'enfoncement du ro-
« cher. Au milieu de cette viscosité il 
« y avait deux yeux qui regar-
« daient... les yeux voyaient Gil-
« liatt... 

«• Gilliatt reconnut la pieuvre... > 
Les annelides sont moins répu

gnantes. La plus importante de tou
tes est la nemerie, long ruban vio
let qui atteint parfois quinze mètres 
de longueur, (flg. 4.) 

Les crustacés abondent dans tou
tes les mers. Citons seulement les 
crabes, les homards, les langoustes 
et les crevettes. 

Les poissons (fig. 5) sont les ha
bitants les plus nombreux et les plus 
importants de l'Océan. Nous en fe
rons deux groupes artificiels : 

1- Les poissons utiles; 
2- Les poissons étrangers. 

(à Suivre). 

F . C A N C E T L A R B A L É T R I E R . 

C H R O N I Q U E . D E P A R T O U T 

Madagascar et les Anglais. — L'origine 
végétale de l 'homme, — La consom
mation du tabac. — Les falsifications 
du. lait. — Les cours du collège de 
France. — Le temps qu'il fait. 

Madagascar est décidément à 
l 'ordre du jour. 

Chose curieuse, on parle plus de 
l'île à Londres que chez nous. Mes
sieurs les Anglais, je crois, admirent 
cette île grandiose, c'est plus que 
probable ; en tous cas, à l 'heure qu'il 
est, la question est toute française, 
et c'est là un point important. 

En 1840, le gouvernement fran
çais a signé, avec les Sakalaves, un 
traité par lequel la partie nord-ouest 
de l'île était mise sous notre protec
torat. Aujourd'hui, les Hovas récla
ment et veulent annuler le traité. 

N'est-ce pas que ceci est à débat
tre entre les Hovas et les Français?... 

M. Renooz vient de publier, chez 
J.-B. Baillière, un ouvrage intitulé : 
L'Origine des animaux, histoire deê 
développements primitifs; nouvelle, 
théorie de l'évolution réfutant, par 
Vanatomie; celle de Darwin. 

Dans ce livre, l 'auteur prétend, 
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non pas que l'homme descend du 
singe, c'est trop déshonorant, mais 
bien de vieilles souches végétales. 
Frappé de la ressemblance qu'ont 
certaines souches avec les crânes 
humains, il en conclut à l'origine 
végétale de l'homme. 

Au moins, la dignité humaine 
n'est pas atteinte. Admirons, admi
rons t... 

* 

Une statistique curieuse publiée 
par les Mondes. 

La consommation annuelle du ta
bac est de : 
1 livre par habitant en France, Rus

sie, Angleterre., -
1 livre en Italie. 
2 livres 2T5, en Autriche. 
3 livres, en Allemagne, Etats-Unis. 
4 livres 1]2 en Belgique. 
5 livres 3[5, en Hollande. 

# 

* * 
Il résulte de récentes recherches 

effectuées au laboratoire municipal 
de la ville de Paris, que les falsifica
tions du lait sont assez rares depuis 
quelque temps. 

Les matières employées sont i la 
fécule, l'amidon, la farine, le blanc 
d'oeuf, ladextrine, le sucre et la cer
velle, mais ces falsifications sont 
rares. Il n'ea est pas de même de 
l'écremage et de l'addition d'eau, 
qui, pour nous, ont relativement peu 
d'intérêt, mais qui, dans l'alimenta
tion des petits enfants, a une impor
tance capitale. 

Des mesures sérieuses vont être 
prises contre ces fraudes indignes. 

Les cours du collège de France 
ont commencé le lundi 4 décembre.. 
Voici les principaux : 

Mathématiques. — M. N.., 
Mécanique céleste.— M. A. Serret. 
Cîiimie minérale. —- M, Schut-

zemberger. 
Chimie organique. — AL Ber-

thelot. 
Médecine. — M. Brown Sequard. 

Histoire naturelle des corps inor
ganiques. — M. Fouque. 

Histoire naturelle des corps or-1 

ganisés.— M. Marey. 
Embryogénie. M. Balbiani. 
Economie politique. —• M. Leroy-

Beaulieu. 
Histoire des religions. — №. Alb. 

Reville, etc., etc. 

* * 
Les mauvais temps qui se succè

dent depuis plus de trois mois ont 
causé beaucoup de dommages à Ta-
griculture. 

A l'heure qu'il est, il est impossi
ble de rentrer les pommes de terre 
et les betteraves; les semis sont im
possibles. 

Quelques sucreries ont arrêté la 
fabrication ; les transports étant trop 
difficiles. 

Espérons que cet état de choses ne 
se prolongera pas. 

« « 
Nous empruntons le mot de la fin 

à un domino. 
A. la Bourse. 

— Où courez-vous si pressé? 
— Je vais au Pont-Neuf, contem

pler la Seine. 
— Tiens! qu'elle idée? 
— Au moins, je verrai monter 

quelque chose. 
ALBERT LARBALÉTHIER. , 

o a «o c <o 

Géographie militaire li la France 
D e u x i è m e Crête 

La deuxième crête n'a pas de 
nom spécial. 

On la voit naître aux environs de 
Toucy-sur-Ouanne, à ï'Ouest-Sud-
Ouest d'Auxerre 

Elle passe à Joigny où elle est 
coupée par l'Yonne et son affluent 
V Armançon. 

De Joigny à Bouilly, son escarpe 
est couronnée par la Forêt d'Othe, 
soitpendant une longueur d'environ 
50 kilomètres. 

A l'Est et près de Troyes, la 2me 

crête est coupée par la Seine; c'est 
dans cette brèche qu 'a été établi le 
canal de la haute Seine qui va, pa
rallèlement au fleuve, de Bar-sur-
Seine à son confluent avec l'Aube 
au nord de Romilly. 

L'Aube franchit la orête à Arcis-
sur-Aube. 

D'Arcis, la crête remonte vers le 
nord jusqu'à Vitry-le-François, où 
elle est franchie par la Marne et son 
affluent l'Ornain. 

De Vitry-le- h\ ançoi% à l&thel son 
sommet, sensiblement parallèle au 
cours de l'Aisne suit à quelques ki
lomètres la rive gauche de cette 
rivière. 

A Bethel, l'Aisne et le Canal des 
Ardennes franchissent la 2e crête, 
qui va, de ce point, rejoindre la pre
mière et se perdre, avec elle, dans le 
Flateau de Saint-Quentin. 

Entre l'Aisne au nord, V Yonne au 
sud, les Falaises de Champagne à 
l'ouest et la 2me crête à l'est, nous 
voyons un vaste pays sensiblement 
plat, peu cultivé, crayeux et sur le
quel, en une année, il ne tombe pas 
50 centimètres d'eau, c'est la Cham
pagne pouilleuse. • 

C'est sur ce plateau que se trouve 
au nord de Ghalons-sur-Marne, en
tre Suippes, Jonchery, le Grand 
Mourmelon et Vadenay, le terrain 
appelé « camp de Chatons.-* 

C'est là qu'en 273, Cétricus fut 
battu par Aurélien; qu'en 451 Attila 
fut défaitparÀëtins (Bataille des Cam^ 
pi catalarmi).Les Huns n'eurent pas 
le temps de s'y griser de Champa
gne. Depuis quelques années, je me 
sens plus d'estime pour ces bordes 
féroces. C'étaient des barbares, mais 
ils ne s J en cachaient pas, ils l'étaient 
franchement, ils respectaient quel
que chose ; Attila ravageant le nord 
de l'Italie, après sa défaite dans les 
plaines de Chalons-sur-Marne, tout 
furieux qu'il devait être, pardonna 
aux villes qui cédaient sans résis
tance. 

On sait qu'à la vue du pape Léon, 
il recula et regagna ses forêts de la 
Pannonie. 
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Il mourut des suites d'une orgie, 
mais aussi ne se piqua-t-il jamais de 
combattre par amour pour la paix 
du monde, pour l'honneur de la ci
vilisation. 

Pendant la campagne de 1814, 
Napoléon établit son quartier géné-
ralà Châlons-sur-Marne; à cemoment 
là, il ne s'agissait plus 
d'attaquer, mais de dé
fendre le territoire, et, 
sur 17 batailles livrées 
en 2 m o i s , 15 furent 
desvicloires. 

On sait que c'est à 
Chalons ( 1 ) , au mois 
d'août 1870, après Frœs-
chwiller, que se réunit 
l'aile droite de l'armée 
française, dont la re
traite, hélas ! abandon
nait l'Alsace à l'invasion. 
Les Allemands reconnu
rent qu'à cette occasion 
l'activité de la Compa
gnie des chemins de fer 
de l'Est, qui opéra un 
grand mouvement tour
nant, dépassa,tfmte con
solation ! tout ce qui 
avait été fait sur les 
chemins de fer alle
mands. 

T r o i s i è m e C r è t e 

Moins nettement accu
sée que les deux précé
dentes, la troisième crête 
concentrique à Paris, 
prend naissance entre 
Cosne et Clamecy et re
monte vers le nord, en passant à 
l'ouest d'Auxerre, de Tonnerre, de 
Bar-sur-Seine et de Bar-le-Duc. 

Cette crête est coupée par V Yonne 
en aval d'Auxerre, l'Armançon en 
aval de Tonnerre ; la Seine la fran
chit en aval de Bar-sur-Seine, l'Aube 
en aval de Bar-sur-Aube. Plus au 

(1) Lire dans la campagne de 1870-71 
d'Amédée le Faure, « les causes de la 
erte l'armée de Chàlons.» 

nord, la Marne s'y est ouvert un 
passage entre Joinville-en-Vallage-
Poisson etSt-Dizier, l'Omain à Bar-
le-Duc. 

De Bar-le-Duc, la 3me crête re
monte entre l'Aisne et l'Aire pour 
y former les hauteurs de l'Ârgonne. 

des hauteurs qui s'étendent de 

COSTUME D E G U E R R E N É O - C A X É D O M E N 

Thiancourt à Attigny, sont couvertes 
de forêts, peu praticables aux grands 
transports de matériel, de nature 
argileuse et coupées par cinq défilés 
savoir, du Sud au Nord : Les Isïet-
tes, La Chalade, Grand-Pré, La 
Croîx-aux-Bois et Le Chesne popu
leux. 

L'Argonne en 1792, en 1814, en 
1870 ! à ces pensées notre cœur se 
serre. 

En 1792, l'Argonne, c'est le rem
part inexpugnable appuyant la va
leur française qui se bat, non der
rière, mais devant. 

Tourné par les Prussiens au Nord 
et à l'Ouest, pour avoir dégarni le 
défilé de la Croix-aux-Bois, Dumou-
riez n'abandonne pas les [défilés 

auxquels il s'adosse, et 
bien couvert à sa droite 
par le général Dillon, qui 
défend vigoureusement 
les Mettes, il résiste, fait 
face à l'Ouest ; il attaque 
et remporte la victoire 
de Valmy. 

En 1814, l'Argonne 
sans défense est facile
ment tournée par un en
nemi que rien n'inquiète. 

En 1870, et lorsque 
le flanc de l'armée du 
maréchal de Mac-Mahon 
fut menacée.et plus tard, 
après le siège de Metz, à 
quoi nous a servi l'Ar
gonne ? et cependant, 
en 1792, non-seulement 
l'Argonne mais les plai
nes boueuses et argi
leuses, qui s'étendent à 
ses pieds au-dessous de 
l'escarpe crayeuse du 
mont Yvron où Dumou-
riez avait établi son ar
tillerie, avaient contribué 
à notre défense en fati
guant les troupes du duc 
de Brunswick et les dé
cidant à repasser la fron
tière. 

Au défilé de Grand-
Pré, la 3me crête est franchie par 
l'Aire affluent de l'Aisne. 

De Grand-Pré^ par inflectionvers 
le Nord-Ouest, elle se continue en
tre la Meuse et l'Aisne et se perd, à 
peu de distance oVEirton, point 
stratégique, en arrière de la forêt 
royale de St-Michel, sur VOise et la 
voie ferrée des Ardennes, où l'on a 
élevé un fort d'arrêt. Ce fort est si
tué sur la hauteur de Buire dans le 
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bec formé par i'Oise et son affluent 
le Thon. 

Le fort d'Hirson commande et la 
vallée de l'Oise, etla voie ferrée des 
Ardennes, et la route départemen
tale d'Hirson à Vervins; il peut au 
besoin fouiller la partie Sud de la 
Forêt royale de Sî-Michel. 

pénétrer au cœur de la Belgique et 

on a voulu nous fermer cette porte 

en nous prenant la tête de la vallée 

de l'Oise ot le pays environnant. 

Cette trouée, entre Maubeuge et 

Givet, en rapprochant la frontière à 

moins de 60 lieues de Paris, a ou

vert la vallée de l'Oise à l'invasion 

L'ALSACE ET LA SCISSE 
IL 

S t r a s b o u r g e t Mulhouse . 

Les JJnieriinden. — Tableaux conservés 
des premiers peintres allemands. — 
Mart in Schongauer. — Les débuts de 

COMMENT ON VOYAGE A MADAGASCAR 

Les traités de 1815, on se le rap
pelle, nous ont enlevé la Forêt de la 
Tiêrache, où se trouvent les sources 
de l'Oise, à peu de distance d'Anor, 
premier village français que cette 
rivière arrose. 

On nousa, de cette manière, inter
dit le pays entre Sambre-et-Meuse, 
plus connu sous le nom de « pays 
de, Philippemlle et de Marienbourg > 
Eu effet, on a considéré que par 4a 
basse Sambre, il nous était facile de 

On comprend facilement la néces
sité, depuis 1815, d'établir un fort 
d'arrêt à Hirson. 

Ce fort n 'a été construit que de
puis peu. 

Auguste COEURET, 

P r o f e s s e u r d e S c i e n c e s m i l i t a i r e s . 

Jacques Henner. — La vie à St ras
bourg . — Kléber. — La conquête 
scientifique.— Aux Trois épis. — In
vitation. — Le professeur Hanfstengl. 
— L'animation des bords d u Logel-
bacli. — L'industrie à Mulhouse. 

Avant de quitter Colmar, faisons 
une visite au Musée. Ce n'est certes 
pas inutile. On y trouve une nom
breuse série de peintures des an
ciennes écoles allemandes, remon
tant aux. origines de la peinture à 
l'huile. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les tableaux des maîtres illustres, 
marquent, si l'on peut dire, les gran
des étapes dans l'histoire de l'art. 

Mais ces humbles débuts, ces in
téressants et curieux essais ont aussi 
le plus grand prix. 

J'ai sous les yeux la collection la 
plus complète des tableaux de Mar
tin Schongauer et de son école au 
XIV e et au X V e siècles. Voici Mathias 
Grunewald, mort en 1510. Ces Ado
rations des Mages, ces Flagellations, 
ces Descentes de Croix sont ce qu'il 
y a au monde de plus touchant 
dans la naïveté. Tout est sur fond 
d'or; et Ton remarque, tantôt dans 
les visages, un art déjà savant et 
heureux ; tantôt dans la construction 
des corps, dans le paysage surtout, 
des tâtonnements étranges et une 
ignorance presque enfantine. 

Ce qu'on voit dans la partie nou
velle du Musée n'est pas non plus 
sans intérêt. 

C'est d'abord une grande peinture 
allégorique, le Char de la Mort, de 
Théophile Schuler, commencée en 
1848 et achevée en 1851. Des êtres 
de toutes conditions, hommes, fem
mes, enfants, sont emportés par les 
treize chevaux squelettes blancs et 
noirs de la mort impitoyable. Onre-
trouve chez l'artiste le souvenir des 
descriptions de la danse des morts 
de Bâle et des mystères du moyen-
âge. L'œuvre est remarquable. Mais 
il faudrait, pour aller jusqu'à l'ad
miration, être tout à fait amateur 
de peinture allégorique. 

Signalons, en même temps que 
des tableaux déjà exposés aux Sa
lons parisiens, de Fabst et de Jean 
ttenner, quatre tableaux bien comp
tés des débuts de Henner. 

Mais, quantum mutatus abillol... 
Combien changé 1 

Ce n'est pas Henner, gris et noir, 
avec un petit coin de ciel bleu, pein
tre de baigneuses à l'ombre et de 
cadavres au tombeau; c'est Henner 
jeune, prodiguant dans sa Madeleine 
pécheresse, son Christ en prison, 
son Jeune baigneur endormi et 

I même sa Tête d'étude, les couleurs 
les plus claires de sa palette. 

On pourrait dire que cela seul 
vaut le voyage. 

Mais il faut s'éloigner du vieux 
cloître des Unterlinden (sous les 
Tilleuls ) , construit par Martin 
Schœne, où sont abritées et même 
trop cachées ces merveilles artisti
ques. Il faut aller jusqu'à Strasbourg 
et revenir enfin à Mulhouse, pour 
gagner la Suisse. 

Quand je vins à Strasbourg pour 
la première fois, avant l'occupation 
allemande, l'Ill roulait son flot, d'un 
bleu vert ; le clocher de la cathé
drale s'élançait hardiment dans l'a
zur du ciel qui, trop souvent tourne 
au gris, et les habitants disaient qu'il 
n'y a qu'un monument dont le faîte 
soit plus élevé, les Pyramides ; — 
on répétait que Mulhouse est la ville 
de l'industrie, et Strasbourg la ville 
des Facultés, du savoir ou de l'Uni
versité. 

On voit, on dit, on répète aujour
d'hui les mêmes choses. On se tait, 
on se recueille. Rien n'a marché. 

La conquête produit ici son effet 
habituel : l'oppression, la mort, si 
elle durait indéfiniment. 

J'admettrai si l'on veut que le mo
nument de Guttenberg soit encore à 
sa place, à Strasbourg, mais Kléber! 
mais Rapp! sujets allemands? 

On s'attend toujours [à les voir 
descendre de leur piédestal pour 
aller opter. 

Et à ce propos, ici, dans la capi
tale de l'Alsace, il est temps de faire 
une importante observation, 

Nous mêmes, Français, et Fran
çais de Paris, nous sommes souvent 
trompés quand nous croyons bien 
juger l'Alsace. Les sentiments de la 
population pour nous sont, en effet, 
restés entièrement fraternels et sont 
bien connus de toute l'Europe. 

Mais enfin, on boit de la bière, on 
fume les longues pipes de Hesse ou 
de Bavière, on parle un patois alle
mand, dans ces pays-là ? 

Donc!... 
Eh bien ! non. 

Ces ressemblances, qui semblent 
profondes, ne sont que superfi
cielles. 

L'Alsacien n'est pas Allemand. Il 
y a là une différence des plus t r an 
chées dans le caractère. L'Allemand 
est raide et fait tout scientifique
ment lisez mécaniquement II con
fond sans cesse raideur et majesté, 
hauteur et noblesse. 

Au contraire l'alsacien a les qua
lités aimables de l'esprit II aime le 
laisser-aller et le sans façon. Il a de 
l'imagination au sens français sans 
trop de chimères et sans rêve. 

L'histoire nous a déjà fait assister 
à de trop grands changements, et 
trop inattendus, pour que quelque 
chose puisse encore nous étonner 
longtemps. 

N'hésitons pas à prédire que la 
conquête scientifique qui semble 
aujourd'hui si bien établie par la 
force, et d'une manière, où, si ma
nifestement, la sympathie n'a point 
de part, doit quelque jour prendre 
fin. 

La possession de là terre n'a ja
mais été ni acquise ni promise aux 
traîneurs de sabres. 

Les armées de l'ancien régime, en 
Allemagne surtout, après Frédéric H, 
passaient pour invincibles. 

La stratégie n'avait plus de secrets 
pour elles. Elles s'avançaient tou
jours en trois corps placés à distan
ce réglementaire les uns des autres, 
et procédant de la manière la plus 
méthodique. 

Hoche arrive, et voyant ces trois 
corps divisés, il imagine de passer 
entre eux en frappant des coups r a 
pides, et il réussit si bien, que grâce 
à lui, la tactique a raison pour long
temps de la stratégie, la Révolution 
des rois et la liberté de la tyrannie. 

Juste retour, messieurs, des cho
ses d'ici-bas, comme dirait Clitoa 

Et voilà pourquoi j'ose prédire 
que la conquête scientifique, passe
ra tout aussi bien que vos premières 
illusions, lecteuT, et que nous en 
verrons la fin. 

Avant d'arriver à Mulhouse j'avais 
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pris la résolution de faire une courte 
halte dans les montagnes. 

J'arrive aux Trois Epis sur l'un 
des sommets les plus élevés des Vos
ges, et je trouve à l'hôtel quelques 
aimables voyageurs. Mais je voudrais 
pouvoir vous dire par quels déli
cieux chemins j ' y suis arrivé ; entre 
quelles fraîches prairies j 'a i dû mar
cher; quels sîtes admirables se dé
roulaient à mes regards à mesure 
que le point de vue changeait, enfin 
quelles jolies fleurs tout humides de 
la rosée du ciel et de l 'eau des ruis
seaux j 'ai eu la joie de cueillir pour 
en faire des bouquets ou pour les 
ajouter à mon modeste herbier de 
botaniste. 

Une dame âgée, propriétaire, ve
nue de l'un des villages les plus voi
sins dans la vallée, veut bien m'in-
viter à venir dîner dans sa maison. 

J'accepte. 

Le lendemain, premier message. 
Le jour choisi n'est pas boû, le bou
langer de la localité ayant refusé de 
faire ce jour-là des petits pâtés. 

— Quoi! nous serions privés de 
petits pâtés, oh ! ciel... attendons, 
madame, attendons. 

Le jour suivant, nouveau mé
compte. Ce n'est plus dîner, c'est 
déjeûner qu'on voulait dire. 

Je suis parti en me demandant si 
tous les gascons (qui valent mieux 
d'ailleurs que leur réputation) n 'é
taient pas fixés sur les bords de la 
Garonne. 

J'avais fait également connaissance 
avec le professeur Hanfstengl de 
l'Université de X... 

Cet homme colossal fume et boit ' 
toujours. 

— Qu'êtes-vous venu faire, me • 
dit-il d'abord, quand je le vis ? 

— Prendre des vacances. 
— Par raison de santé? 
— Non,pour boire,pour aller d'un 

pied libre où m'emporte la fantaisie 
du jour comme dit Horace. 

Hanfstengl ne m'a plus laissé seul 
jusqu'au départ, et c'est à lui, à son 
exemple, que je dois d'être capable 
i présent, après avoir bu une quan

tité raisonnable de bière dans la 
journée,d'en avaler encore deux dou
bles chopes, en fumant quatre ou 
cinq cigares, poar attendre le dîner. 

Je me sépareenflnde ces originaux, 
et, traversant la vallée de Munster, 
puis suivant les bords du Logelbach 
le long duquel se succèdent en nom
bre presque infini les fabriques de 
colon et les impressions d'alsace, 
j 'arr ive à la ville industrielle, à Mu
lhouse. 

Il règne au centre une grande 
activité. 

J'en dirai la cause bientôt. J 'écri
rai mes notes en allant à Baie, et, 
j ' aurai soin de recueillir une ou 
deux anecdotes qui achèveront de 
montrer combien il faut de patience 
et de courage aux habitants actuels 
(Je ce généreux pays. 

JULES ARBOUX. 

L'HUILE ET LES TEMPÊTES 

Il est question depuis quelque 
temp dans la marine et dans le 
monde savant de la propriété cu
rieuse de l'huile à calmer les agita
tions de la mer. Plusieurs mémoires 
ont déjà été publiés à cet égard et 
nos lecteurs nous sauront gré de les 
leur avoir résumés. 

Historique. — L'action calmante 
de l'huile était connue de l'anti
quité car Aristote, Plutarque et 
Pline en font déjà mention dans 
leurs œuvres. Dans les temps mo
dernes, Franklin, Van Lelyvelt, l 'ab
bé Manu, de Lecuw, Vaû Beck, (1) 
avaient fait la même observation. 
Dans les discussions qui eurent lieu 
le mois dernier à l'Académie des 
sciences à cet égard, un vénérable 
géologue M. Virlet d'Aoust se sou
vint de faits semblables. Lors de son 
voyage en Grèce en 1830 le mau
vais état de la mer l 'empêcha d'a
border à l'île de Thasos. Quel ne fut 
pas son étonnement d 'entendre le 

(1 ) Revue Scienti f ique, année 1882. 

pilote se plaindre de ne pas avoir 
d'huile à l'aide de laquelle il eut pu 
opérer le débarquement. Au retour 
la mer était aussi mauvaise, mais 
labarque était munie d'une provision 
d'huile ; l 'expérience fut alors tentée 
et les flots apaisés. M. Virlet raconte 
que près de la Vera-Cruz, les Sal-
zes déversent constamment du pé
trole dans la mer dont les eaux sont 
toutes huileuses ; les tempêtes sont 
tellement inconnues dans la contrée 
que dans les gros temps,les patrons 
des petites barques ne craignent pas 
d'y venir chercher un refuge (2). 
Enfin M. Ch. Richet {3) cite encore 
les pêcheurs de la Méditerranée 
comme connaissant, les propriétés 
calmante de l'huile. 

L'on en était à ce point lorsque 
M. Shied's fit dans le port de Péter-
head (Ecosse) non loin d'Aberdeen, 
d'importantes expériences qui ne 
laissèrent plus aucun doute. 

Si nous quittons le domaine des 
sciences pour entrer dans celui de 
la littérature fantaisiste, nous voyons 
M. Jules Verne, dans les Enfants du 
capitaine Grant, faire protéger le 
Duncan attaqué par une horrible 
tempête, par l'huile bienfaisante. 

Ainsi l'huile calme les vagues de 
la mer. Pourquoi... C'est ce qu'on 
recherche en ce moment. Trois théo
ries sont déjà en présence. Nous al
lons les passer en revue. Que nos 
lecteurs ne s'effraient pas à l'avance 
de quelques termes techniques, nous 
nous efforcerons d'être simple et 
clair. 

Théorie élémentaire de M. A. de 
Rochas. —- La théorie élémentaire 
de M. À. de Rochas a été exposée 
dans fa nature. «Quandle vent souf
fle sur la surface des eaux, dit-il, sa 
direction est presque toujours paral
lèle à cette surface. Si l 'eau était 
animée d'une vitesse égale et de 
même sens que celle du vent il ne se 
produirait rien au contact des deux 
éléments; mais si cette vitesse est 

(2) A c a d é m i e des s c i ences : i é a n c e du 20 
octobre 1882. 

(3) R e v u e Sc ient i f ique , année 1882. 
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différente quoique dirigée dans le 
même sens et surtout si les deux vi
tesse sont dirigées en sens contraire 
la surface de l'air et la surface de 
l'eau frotteront l'une contre l'autre 
et ce frottement pourra être assez 
considérable pour gripper l'eau et 
en soulever les parties. L'huile ver
sée à la surface de l'eau sert à di
minuer le frottement dans une pro
portion considérable elle agit comme : 
si elle était composée d'une infinité 
de petites sphères interposées entre 
l'air et l'eau. Ces sphères sont mises 
en mouvement par l'air, elles roulent 
les unes sur les autres et c'est cette 

brugghe devait revenir un mois plus 
tard sur sa théorie. 

Il se base sur ce fait quand la sur
face libre d'une même masse li
quide enmouvement diminue, la vi
tesse de cette même masse augmen
te. En effet « la quantité de travail 
nécessitée pour augmenter de 1 mè
tre cube la surface libre d'une même 
masse d'eau est 0 kil. 0075. Ce tra
vail se trouve emmagasiné sous 
forme d'énergie potentielle dansune 
couche superficielle d'une épaisseur 
de li20.000me de millimètre. Réci
proquement si la surface libre de 
l'eau diminue avec rapidité, à chaque 

GÉNIE CIVIL 

L e s c h e m i n s d e fer Métro
po l i ta ins à Lyon 

(Suite.) 

Un des poneys marche dans la 
voie où son poids léger ne peut en
dommager les traverses métalliques 
et l'autre marche à côté. 

Les courbes ont des rayons va
riant de 8 à 15 mètres et la vitesse 
atteint généralement 15 à 16 kilo
mètres à l'heure sans qu'un déraille
ment soit à craindre. . 

DANS L'INDE 

rotation qui, dans la plupart des Cas, 
suffit à absorber la presque totalité 
de la force vive communiquée par le 
vent, de telle sorte que l'eau sous-
jacente est à peine influencée. » 

La théorie est en effet élémen
taire. Mais, en outre, rien ne prouve 
que l'huile agit réellement de cette 
manière ; c'est donc une hypothèse 
toute gratuite. 

Théorie de Van der Meusbrug-
ghe (1) — Ce célèbre savant pensa 
d'abord que les vagues de la mer étant 
occasionnées par la superposition 
d'une quantité prodigieuse de rides 
ou d'ondes infiniment petites, l'huile 
tendait à faire glisser ces dernières 
les unes sur les autres et par consé
quent d'en empêcher la superposi
tion. 

Le mécanisme intime de ce phé
nomène n'était pas des plus aisés à 
comprendre, aussi M. Van der Meus-

(4) A c a d é m i e des sc iences de Bruxe l l e s : 
a n n é e 1883, e t l e s Mondes id . 

mètre cube de surface perdue cor
respond une énergie de mouvement 
de 0 kil. 0075 (2). > De là résulte 
l'accroissement de furie des vagues 
sur les rivages et les brisants. La 
couche la plus éloignée recouvre en 
partie sa voisine et lui communique 
une partie de sa vitesse et ainsi de 
suite de couche à couche, de sorte 
que l'énergie d'une vague est comme 
« l'intégrale » d'une série d'effets 
infiniments petits. 

Si maintenant nous supposons 
une mince couche d'huile étendue 
sur lasurface aqueuse. Si le vent fait 
glisser une couche d'eau pure sur 
l'huile, il y a frottement, accroisse
ment d'énergie potentielle de 
0 kil. 0075 par mètre cube et par 
conséquent une perte équivalente 
de force vive. Les petites vagues ne 
peuvent alors se former, et l'effet 
désastreux de leur'enroulement est 
ainsi évité. 

(A Suivre). 

F . C A N U 

(5) R e y u a sc ient i f ique , année 1882 . 

DANS L'INDE 

Plusieurs autres lignes de chemin 
de fer dont la largeur de la voie va
rie entre 0 m. 70 et 1 m. 45 ont été 
contruites en France et elles donnent 
d'excellents résultats, du reste nous 
aurons l'occasion d'en reparler dans 
le cours de cette étude. 

Lyon, sa situation. Tracé du 
projet. 

La ville de LyoD, dont le centre 
forme une vaste presqu'île encaissée 
entre les coteaux de Fourvières et de 
la Croix-Rousse, s'est beaucoup 
étendue à l'est; ainsi les Brotteaux 
et la Guillotière qui, il y a une tren
taine d 'années,n'étaient que des ter
rains incultes, sont devenus d'impor
tants quartiers, de nombreux bou
levards et avenues ont été créés, 
des édifices, des hôtels somptueux, 
des maisons, habitations, des usi
nes, etc., y ont été élevés, en un mot 
la population de ces quartiers dé
passe actuellement 120,000 habi
tants. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pendant que Lyon s'agrandissait 
à l'est, il semblait au contraire que 
du nord au sud les limites de Vaise 
et de la Mulatière ne seraient jamais 
dépassées. 

Eu ces dernières années un cer
tain mouvement paru se produire, 
l'installation de quelques usines, au 
nord de Vaise, détermina la création 
du quartier de l'industrie ; à ces ma
nufactures d'autres vinrent se join
dre et la marche toujours progres
sive se continuant, l'industrie devien
dra d'ici quelques années certaine
ment l'un des 
centres les 

plus industri
els de Lyon. 

D'autre part 
c'est dans ce 
qnartier que 
se trouvent la 
gare de Vaise, 
réputée l'une 
des plus im
portan tespour 
le service des 
marchandises 
du chemin de 
fer de Paris,et 
lebassin où se 
chargent les 

transports 
pour les ca
naux de Bour
gogne , de 

l'Yonne, etc. 
Si l'on considère également l 'ex

cellente situation de ce quartier et 
sa proximité avec les environs nord 
tels que : Fontaines, Neuville, Cou-
zen, etc., on reconnaîtra l'utilité d'y 
établir un moyen de communica
tion économique et rapide. 

Aussi pour bien desservir les dif
férents quartiers deLyonproposons-
nous d'établir un réseau de chemin 
de fer à voie étroite, circulant sur 
les berges et bas ports du Rhône et 
de la Saône et comprenant les li
gnes suivantes: , 

1" Oublin à Neuville en passant 
par la Mulatière et suivant la rive 
droite de la Saône de ce point à 

l'île Barbe, pu i sde l à longeant la rive 

gauche jusqu 'à Neuville. 

Sur cette ligne un embranche
ment desservirait Perrache. 

2- Oullins à Miribel, cette ligne 
suivrait la rive droite du Rhône jus
qu'à St-CIair, pour, à partir de cet 
endroit, être accotée à la route de 
St-CIair à Miribel, 3- Perrache à 
St-Clair, cette ligne formerait une li
gne de ceinture qui desservirait les 
Hirondelles, Montplaisir, Villeur-, 
banne, les Charpennes.Vaulx, etc,. et 

L E FËSTINIOG .RAILWAY 

viendrait rejoindre à St-Clair la 
ligne n- 2. 

A ces trois grandes lignes d'unelon-
gueur totale de 60 kilomètres où le 
service serait faitpar des locomotives 
il pourrait être ajouté d'autres lignes 
secondaires, dont les voitures se 
raient traînéespar des chevaux. 

J O S E P H J A U B E R T . 

(A suivre.) 

QUELQUES PAGES 
D E 

P H Y S I O L O G I E V É G É T A L E 
(Suite) 

Si le filet manque l 'anthère est 
sessile. Les étamines peuvent quel

quefois être soudées ensemble par 
leurs filets, c'est ce qui se remarque 
pour la Mauve. 

Généralement le pistil et les éta
mines sont réunis dans la même 
fleurs; dans ce cas les fleurs son 
hermaphrodites on. bisexuelles. Cel
les qui ne présentent que des pis
tils ou des 6tamines sont dites uni-
sexuelles, les premières sont des 
fleurs femelles et les secondes des 
tleurs mâles. 

V Si les fleurs mâles et les fleurs 
femelles se trouvent sur le même 

n d i v i d u , la 
plante est mo
noïque ( me
lon ) . Si ces 
fleurs sontpor-
[ées par des 
individus dif

férents la 
plante est di-
oïque. (chan
vre). Enfin les 
plantes sont 

~^po1ygames 
quand elles ré
unissent des 
ileurs mâles* 
des fleurs fe
melles et des 
Heurs herma
phrodites. 

Dans un 
grand n o m b r e 

de fleurs, le 
pistil et les étamines sont entou
rés par la corolle et celle-ci par le 
calice, cette double enveloppe est 
nr mmée pêrianthe. 

Le calice termine le pédoncule, il 
est composé de pièces qui peuvent 
être ou séparées ou soudées, ce sont 
les sépales. Si ces parties sont sou
dées la calice est monosépale comme 
dans la giroflée. Le calice est pres
que toujonrs vert , l 'arrangement des 
sépales peut lui donner diverses 
formes, il peut être régulier, campa
nule, tubulaire, etc... 

La corolle, partie à laquelle la 
fleur doit son élégance, sa beauté, 
entoure immédiatement les organes 
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essentielles à la fécondation, elle es ' 
formée par ce qu'on appelle les pé
tales, alors comme pour le calice si 
les pétales sont soudés, la corolle est 
•monopétale, s'ils sont séparés elle 
estpolypétale. 

Dans la corolle mcnopétale on re
marque le tube et le limbe, ces ter
mes n 'ont pas besoin d'être expli
qués. La corolle est régulière quand 
ses divisions sont égales et symétri
ques (primevère) elle est irrégulière 
dans le cas contraire (chèvrefeuille) 
elle peut aussi être fabuleuse, cam-
panulée e t c . . 

Parmi les parties d 'un faible inté
rêt nous ne citerons que les nectaires 
espèces de glandes contenant une 
matière sucrée, placées sur le récep
tacle. 

Nous avions étudié, en omettant 
certainement beaucoup de choses, 
les principaux appareils d'un végétal. 
Nous n'avons parlé que de ce qu'il 
est essentiel de connaître; ceux 
dont le goût pour la botanique de
manderait de plus amples détails ne 
seront pas embarrassés pour le choix 
d 'une bon livre de botannique. 
Qu'ils se procurent entre mille autres 
tous bons, les Éléments de Botani
que de M. Duchartre, ou le Traité 
général de Botanique de MM. Le 
Maout et Decaisne, deux excellents 
ouvrages. 

L'ovaire fécondé arrivé à son 
entier développement, constitue le 

fruit à l ' é tude duquel nous allons 
consacrer quelque lignes. ^ 

Deux parties composent le fruit : 
le péricarpe et la graine. 

Le péricarpe est l 'enveloppe de 
la graine, ce sont les parois de l'o
vaire qui le forment, on y distingue: 
l'épicarpe, le mésocarpe, et l'endo
carpe. 

L'épicarpe c'est la partie plus ou 
moins charnue, appelée dans la 
plupart des fruits comestible, chair. 

L'endocarpe garnit les parois in
ternes du péricarpe, il est l 'opposé 
de l 'épicarpe. Dans une p o m m e , 
l 'épicarpe est la peau jaune ou rose 
ou verte, le mésocarpe est es qua 

nous mangeons, l 'endocarpe, lui, se 
montre autour des pépins, il adhère 
à la partie interne du mésocarpe. 

Le péricarpe peut être comme 
l'ovaire simple ou multiple. Lors
qu'il est composé chaque division 
visible extérieurement prend le nom 
de carpelle. Ces divisions où loges 
sont fermées par les valves. On en
tend par déhïscence la séparation 
naturelle des valves, du péricarpe 
arrivé à maturité; le fruit est indéhis
cent s'il ne s'ouvre pas naturelle
ment. 

Le point d'attache des graines 
sur l 'endocarpe se nomme placen
taire. 

Un péricarpe qui ne renferme 
qu 'une seule graine est dit mono
sperme s'il en renferme plusieurs il 
est poly sperme. 

La forme des fruits varie beau
coup. 

(A suivre). 
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INSENSIBILISATES DUCHESNE 
E x t r a c t i o n d e i dent» ian» douleur , con

serva t ion e t g n é r i i o n des d e n t i par l'auri-
fication à L O R D O B A S B C . 

Pose de dents et dentiers S A N S P L A Q U E S 

b r e v e t é » ) , l a i i i a n t le pa la i i l ibre , n'alté
rant n i le t e n s du g o û t , ni la prononciat ion , 
45, r u e de L a f a y e t t e , 

LE D O C T E U R C K O ï T É 
Offre gratuitement» ton» no» lecteur» la 8 m * 
édition de «on Traité de Médecine prati
que, dan» lequel il expoie (a méthode con»a-
crée par 10 année» de «uccè» dani le» hôpitaux 
pour la juériiou de» maladies chroniques 
de tous les organes, et de» hernies, hé-
morhoïdes, goutte, phthisie, asthme, can
cer, obésité, maladies de vessie et de-
matrice, etc. Adreiier le» demande», quai St 
Michel, *7, Pari». 

rendre une bout. GASTRALGIES, DYSPEPSIES, CEAVt I L! 

CHEMINS DE FER DE LOUEST 
U n b o n p o i n t à l a C o m p a g n i e d e s C h e 

m i n s d e f e r d e l ' O u e s t . E l l e v i e n t e n c o r e 

d e d é c i d e r u n e a m é l i o r a t i o n q u i s e r a v i 

v e m e n t a p p r é c i é e d e s g e n s p r e s s é s e t 

f e r a l e s d é l i c e s d e s e s t o m a c s d é l i c a t s . 

L ' e x p r e s s , p a r t a n t d e l a g a r e S t - L a -

z a r e à 8 h . d u m a t i n , a r r i v e à u n e h e u r e 

a u H a v r e e t n e s ' a r r ê t e q u e 1 0 m i n u t e s 

à R o u e n . O ù d é j e u n e r d a n s c e s c o n d i 

t i o n s ? A P a r i s , c ' e s t t r o p t ô t ; a u H a v r e , 

c ' e s t t r o p t a r d . Q u ' a f a i t a l o r s l a C o m p a 

g n i e d e l ' O u e s t ? E l l e a o r g a n i s é , a u B u f -

i e t d e R o u e n , d e s p a n i e r s q u i c o n t i e n 

n e n t , a v e c l a v a i s s e l l e n é c e s s a i r e , u n e 

1 \2 b o u t e i l l e d e v i n e t u n d é j e u n e r f r o i d 

b œ u f , m o u t o n , v e a u , j a m b o n ) e t u n d e s 

s e r t . P r i x : 3 f r . e t s i l ' o n v e u t d u p o u 

l e f r o i d , 5 0 c. e n p l u s : c e c o n f o r t a b l e 

d é j e u n e r s e t r o u v e r e n f e r m é d a n s u n r é 

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

r e m e t a u v o y a g e u r l e p a n i e r à R o u e n e t 

o n l e r e p r e n d à M o t t e v i l l e , 4 0 m i n u t e s 

a p r è s . O n a d o n c t o u t l e t e m p s d e d é 

j e u n e r à s o n a i s e . 
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M. A. G A 
R A S S U T , 

PROFESSEUR, 
DONT NOUS PU

BLIONS LES 
CONFÉRENCES AS

TRONOMIQUES, 
a INVENTÉ DES 
a p p a r e i l s 
QUI MARCHENT, 
LES UNS à l a 
m a i n , LES AU
TRES À m é c a 
n i q u e a u t o 
m a t i q u e , ET 
DES c a r t e s 

s p é c i a l e s d e 

C O S M O 
G R A P H I E 

QUI RENDEN 
EXTRÊMEMENT 

•IMPIE ET FACILE CETTE SCIENCE QUI EST SI UTILE ET S 
INTÉRESSANTE. CES APPAREILS ET CES CARTES QUI ONT 
FIGURÉ AVEC HONNEUR À L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 
1878, ONT ÉTÉ ENCOURAGÉS ET RÉCOMPENSÉS PAR LE 
M I N I S T R E D E L ' I N S T R U C T I O N P U 
B L I Q U E ET ADOPTÉS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE PARIS. NOUS LES RECOMMANDONS À TOUS 
LES INSTITUTEURS ET À TOUS LES PÈRES DE FAMILLE. LES 
APPAREILS, 5 0 fr . ; LES CARTES, 3 fr . , RUE MONTMARTRE, 
62, à P a r i a , ET AU BUREAU DU JOURNAL, CHEZ M. J e a n -
maire , LIBRAIRE-COMMISSIONNAIRE, RUE DEI BONS 
ENFANTS, 32 

Plus de Rides I 
Plus de Taches de Rousseur l 

Plus de Masque / 
S U C C È S S A N S P R É C É D E N T 

L a L A I T d e U R O S É E , p r é s e r v a t i f s o u v e r a i n e o n t r » 
l e * r i d e s , i * n B a u c u n danger, d o n n e a u x é l é g a n t » ! 
l a b e a u t é d a M a r i a n r»elnrro« 1 — C e t t e m i r -
YotliflUM c o m p o s i t i o n f a i t d i s p a r a î t r e 
l e s T A C H E S D I R O U 8 S E U H , 

Lfl L A I T d e l a R O S E E ftft 
r e c o m m a n d e s p é c i a l e m e n t 
a u x M è r e s d e f a m i l l e 
d s n s l ' a f f e e U o n d u 
« l a ï q u e . 

G R A N D D É P Ô T D E F A I E N C E S 

8 1 , r u e D r o u o t , e n f a c e l e FIGARO 

AUJOURD'HUI ET JOURS SUIVANTS 

E X P O S I T I O N S P É C I A L E 

DE 

S E R V I C E S D E T A B L E & D E D E S S E R T 

Tro i s c e n t s M o d è l e s d i f férents , m a r q u é s en chi f fres 

connus , s e r o n t d é p o s é s d a n s l e s v i t r ines . 

G R A N D C H O I X D ' O B J E T S D E Г R E N N E S 

Pendant que durera cette Exposition, nous offrirons à tous nos visiteurs : 

lo U N J O L I C A B A R E T A L I Q U E U R S COMPOSÉ de / Q r-
10 pièces en cristal do couleur, au prix exceptionnel de.. L \ fri ^ 

2° U N J O L I V E R R E D ' E A U , composé de 6 pièces en 
cristal, au piisc exceptionnel de 7 * 7 5 

N.-B. — L e G R A N D D É P Ô T e s t l a s e u l e M a i s o n a y a n t u n C A T A L O G U E - A L B U M 

C O L O R I É , q u i e s t e n v o y é s n c o m m u n i c a t i o n s u r d e m a n d e . 

Succursale, 3 3 , r u e S a ï n t - F c r r é o l , Marseille. 

№ \ V V̂ irf̂ L̂LÎ, «»E CHTRIKT-LLU 
L I V ' V R - ^ C K E Z И . GUES QUIN I 

h a r m a c i k n - C h i m i v - г к ' 
L S F L A G O N : V I N G T F U N O f 

В д р И Ш — / h w w M i i t H m a n d a t - p f t o i m M e t t e « . 

Détail : СЛвж QUYON, РлгГпжмаг , 
6 , И д » d o Q n a t r a - S a p t e m b r a , P a r l a 

Ч Я Я А Е З Г 
t s M j a r f a M * 1 w i - i i m i , штпш « s e a n » • • | И 1 Ч 1 < 1 а Ч 1 « ; » > 

DA Л кЛ ,000EXEMPLAIREA, ECRITURE, FLANS, D M a i n a , KUATQNA), t h . 

TRACEA ROI PAPIER COMMA À L'ORDINAIRE.—PRIX ИКЖ BOUT.—• GRANDAURA. 

IMPRIMERIE À CARACTERES 
CONTAAMA DANA s z t a JOLIA BOITA À EAAAEA.—MO LAUREA, CNIFLRE*; AECEAAOLREA ET INATRACTIM УЛ 

ВЖРМЕШЕАШ РШЫ1А}ШМ О К М 1 « А>ВВ1 INVENTEUR H W 

P A U L A B A T , 1 2 6 . R U E D'ABOUKIR m M O P A R I S Mmtii tU$ tr*t3*tt%i H tfiwmm —%trt ISc.p*w l'ëfnmëMisemmt. 
•^g|4iMalaMa^A)A«»AO^ 

SPÉCIALITÉ DE MACHINES A VAPEUR — FIXES ET LOCOMOBILES 
(5 Locomobile ou sur patins 

Chaudière à flamme directe 
de 8 à 60 chevaux 

MACHINE VERTICALE DE I A 80 CHEVAUX 

Toutes 

ces 

Machines [sont prêtes 

livrer 

Envoi 

franco 

des 

Prospectus 

détaillés 

MACHINE HORIZONTALE 

Locomobile on sur patins *S'I 
Chaudière à retour de flamme 5ï] 

de В a Б О chevaux 

J . H E R M A N N - L A G H A P E L L E 
ET G I E , S U C C E S S E U R S , I N G É N I E U R S - B X É C A N J I C I E N S 

1 4 4 » f t e l i o e r s POTS«TOIA«TLÈFE• P A R I S 
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TUNISIEN&JE Internationale Pour la création d'Établissements de Bienfaisance en Tunisie 
2 LOTS de SO.OOO fr. 4 LOTS de 22SS.OOQ fr. 10 LOTS de lO-OOO fr. 100 LOTS de 3L.OOO fr. 200 LOTS de CGO fr. Ensemble 321 Lots En argent f:r:::;l UN IILLIOII 
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î.iqueur normale concentrée de Goudron de Norvège 
Peur préparer instantanément EAU, VINS, BIÈRE & TISANES de Goudrw 

Un flacon suffit pour se convaincra ¿9 sa xupêrlaritA centre: AH celions chiooiqnes da la POITRINE, das BRONCHES el de la VESSIi tCODUffiEKTS rebelles, Maladies ÉPIBÏIGlQDhS. 

2 r r . - r ^ n r s 

• 'RenneB, -t o P, et les Pharmacien* 

VHtQï. \ POUR LES IfMADES ET MENAGE 
r îcdaiUei S'pr grande Diplômes d'Rsnnear, 
"T-T"̂  Y GrJLE 'e fac-similé de 

la signature 

E\ KNCKB. IÎLËZ3: SE YtM) Cm LES É'-C1F.R5 T riURBAflESS 25 

HFSEFCE t» SALSFPAREILLE FOURQUET 
par excellence et tant lerenri dn Humeurs,Uartrea, 23outoxia, Exémts, Virufl.ete. 3 fr. le l'lac., 15 fr. les 6 Flac. Pharmacie FOURQUET, 69, rue dea Lombards. A LA BARBE D'OR. Expédié ESSECTCS JODVBEa, 3 fr. EO le Flac. 18 fr. Uu 6 FI»-

mm 
DEPILATOIRE 

Pour détruire les Poils, Duvets | 

' sur le visage, sur les bras et sur les jambes. J.» m»nl qui toit inoftenait. Sécurité absolue 
I et d'un emploi facile. Flacon, 18 fr. et S fr. 

Q U E S Q U I N , P h a r m a c i e n - C h i m i s t e 

m, Rut du Chanh-Wdt, PARIS 

OH KXPÉDIK CONTRK̂MANDAT - POSTB 
, Dita.il ! Chez fSUYON, Parfnramr 
5, R n e d u Q u a t r e - F n p t e m b r o , P a r i s 

20 llJMPEISES fal 5 MÉSA1UB B'fî I 

BÉo sepAcwer i kitt ks hide* ssLiriï. 
.i 9 sa* A'tttejaM, (S* tûar, is fcu*e, 4a tisaj 
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Recommandé aux Femmes enceintes et aux Nour
rices, dont ii soutient les forces; facilite le Sevrage, la 'Dentition et Je 1)juclofpeuient des fùifants. PARIS, 22 S: 19, rue Drouat, et les Pli'". 

î̂ Parfuinerie de la Jeune Mère. 
67, RTTE DE PROVENCE, PARIS. 

Approuvât par no3 plus célèbres médecins hygiénistes, seule recommandée 
par le Dr BRO CHAUD,lauréat de l'Institut. Savonde l'enfance,pour l e s enfants e t l e s p e r s o n n e s d o n t l a p e a u est dé l icate 1 501 

C r è m e adoucissante, fait disparaître rougeurs et rugos i t é s de la p e a u . . . . 3 f r . | Poudre absorbante au tannin de l i è g e e t m a g n é s i e sup . à t o u t e s p o u d r e s riz 3 fr.j 

Envoi franco far colis postal à -partir de DÏX ÏTanCS.l 

EXQUISE, TONIQUE, APÉEIT1VE & DI&EST1VE 
LA MEILLEURE DE TOUTES LES BOISSON 

Toujours exiger au bas de la bouteille l 'étiquette ci-contre, avec la 

signature du Directeur-général A. LEGRAND ALN'É. 
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L E P U I T S D E L ' A L H A M B R A 

Le puits que représente notre 
gravure se trouve dans une partie 
peu connue de l'Albambra : on ne 
croirait guère qu'il appartient à ces 
paysages mauresques que nous nous 
représentons en pensée lorsque notre 
imagination voyage dans le pays des 
Abencerages. Ce puits flanqué de 
piliers énormes est d'une modernité 
qui tranche avec la couleur locale. 
Une large toiture en sparterie sou
tenue par des gaules le met à l'abri 
d'un soleil trop ardent, les quel
ques personnages jetés sur ce point 
suffisent à lui donner la vie et re
haussent par leurs pittoresque cos
tumes l'aquarelle da M. Thomas 
Macquord. Le marchand d'eau, si 
populaire en Espagne, charge sa 
mule afin d'offrir tout à l 'heure aux 
gosiers altérés un plein verre du 
frais et clair liquide acidulé de quel
ques gouttes de citron, et tout le 
monde sait là-bas que le puits de 
l'Alhambra est fameux entre tous 
par la qualité de son eau. Notre 
homme récoltera donc dans sa jour
née bon nombre de cuartos, prix 
modeste auquel il cède sa marchan
dise. 

L E S I N O N D A T I O N S D E PARIS 

( SUITE ET F I N ) . 

L'inondation de 1658 est la plus 
effrayante dont l'histoire authenti
que de Paris fasse mention. Le ni
veau extraordinaire auquel elle s'é
leva était en effet de 8 mètres 81 au-
dessus de zéro au pont de la Tour-
nelle, c'est-à-dire plus d'un mètre 
au-dessus des niveaux les plus dé
sastreux constatés depuis lors. 

La trace de l'eau fut conservée 
pendant longtemps par une inscrip
tion et uue marque que l'on voyait 
encore, en 1764, sur les murs du 
couvent des Célestins. 

Jusqu'à la fin de décembre 1657, 
l'hiver avait été très doux ; le jour 
de Noël était si 'pur et si tempéré, 
que l'on se serait cru au mois de 
mai, si les arbres n'eussent été dé
pouillés de feuilles. Le froid prit sou
dainement, mais il fut très vif et il 
survint de grandes chutes de neige. 
La gelée fut si intense, que la Seine 
se prit. La saison rigoureuse dura 
jusqu'à la fin de février, et le mini-
mun de froid fat très bas : mais la 
chaleur mit, à revenir, la même im
pétuosité que le froid. La débâcle du 
fleuve fut si rapide, que la Seine se 
couvrit d'énormes glaçons voyageant 
avec une énorme rapidité. Le Pont-
Marie se rompit pendant la nuit du 
28 février au 1 e r mars, et d'une façon 
si malheureuse, que les pierres, en
chevêtrées avec les glaçons, formè
rent comme une estacade qui em
pêcha complètement l 'écoulement 
de l 'eau. En aval, 1/inondation cessa 
brusquement et le fleuve tomba à un 
niveau pareil à celui de l'été. 

Le rédacteur de la Gazette de 
France, avait à raconter dans son 
numéro du 3 mars, les fêtes que l 'on 
donna à Paris, à l'occasion du pas
sage de la reine Christine de Suède. 
Il s 'arrête pour rappeler, avec mé
lancolie, que la joie des Parisiens fut 

(1) Voir le numéro du 14 décembre 
1882, 

t 
1 troublée par les désordres de la ri-
[ vière de Seine, qui rompit les ponts 
J en pierre de l'île Notre-Dame, pen-
j dant la nuit du 28 février, et se ré

pandit jusque dans les faubourgs. 
Sauvai, commentant cet événement 
dans les Antiquités de Paris, rap
porte que les eaux se répandirent 
dans les rues Saint-Denis et Saint-
Martin, et que ces deux rivières d'un 
nouveau genre se réunirent par la 
rue aux Ours, alors la rue aux Oues-

Ce savant auteur, oubliant pour 
un instant sa gravité ordinaire, dit 
que les dévots proposèrent que l'on 

fitdans le cielxrn canal de dérivation. 
Ce jargon piétiste voulait dire qu'il 
f illait, à force de prières, forcer Dieu 
à protéger lui-même les parisiens 
contre un si terrible fléau. 

Mais le prévôt des marchands crut 
qu'il n'était pas prudent de se fier 
aux moyens spirituels, et il renou
vela les ordonnances faites en 1651 
par Messieurs de l'Hôtel-de-Ville, 
relativement au curage et à l'agran
dissement des égoûts, qui pouvaient 
tenir lieu du singulier canal de dé
rivation dont parle Sauvai et éviter à 
une partie de l'eau de traverser 
Paris . 

Les propriétaires du milieu du 
dix-septième siècle n 'étant pas plus 
disposés que ceux de la fin du dix-
neuvième à jfaire les frais nécessités 
pour la protection de leurs immeu
bles, le prévôt des marchands ajouta 
que les fonds nécessaires à l'exécu
tion de ce grand travail, seraient 
sollicités de la libéralité du roi. De 
nos jours, le président da conseil 
municipal n'agirait point autrement 
vis-à-vis du ministre de l'intérieur, 
qu'il prierait de déposer un projet 
da loi aux assemblées. 

Sauvai nous apprend que nos an
cêtres de 1651 et de 1658 mirent en 
avant une multitude de projets. On 
vit alors surgir sous une forme un 
peu grossière, toutes les idées qui 
pouvaient, d'une façon radicale, sup
primer les inondations. Les sots con
seils des piétistea n'avalent point 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



stérilisé l'imagination des ingénieurs 
parisiens. 

Quelque--uns demandaient har
diment que l'on exhaussât de plu
sieurs pieds tout le sol sur lequel 
les maisons de nos ancêtres étaient 
Mlies. Il est certain qu'une sembla
ble mesure, si on avait pu la pren
dre, aurait été fort utile. En effet, 
les rues de Paris étaient à peu près 
aussi exposées que le sont actuelle
ment celles d'Alfort, les maisons de 
campagne des environs de Charen-
ton, mais il était, impassible d'ad
mettre qu'on laissât enfouir l'étage 
inférieur de presque toutes les mai-
sous d'une ville ayant déjà une po
pulation à peu près égale à celle 
que possèdent Marseille et Lyon, de 
notre temps. Ce plan, qui du reste 
eût été excessivement dispendieux, 
devait donc être fatalement rejeté. 

D'autres ingénieurs donnaient le 
conseil d'encaisser complètement la 
rivière. Ce n'était que la continua
tion d'un système que l'on prati
quait déjà depuis plusieurs siècles. 
Car les premiers quais de Paris fu
rent construits pa r le célèbreHughes 
Aubriot, ancien surintendaut des 
finances, que Charles V avait fait 
prévôt de Paris, et qui avait justifié 
la confiance de son maître en faisant 
édifier la Bastille, afin de procurer 
à la grande ville un solide point 
d'appui pour repousser les invasions 
des Anglais. 

S'il faut en croire la Chronique de 
Saint-Denis, cet illustre Haussmann 
du quatorzième siècle, aurait revêtu 
les deux cbtés de la rivière de murs 
en pierre de taille, dont quelques-
uns étaient garnis de maisons par
ticulières, comme l'étaient aussi les 
deux parapets des ponts. 

Quoique ce système ait été, en 
réalité, celui de l'édilité parisienne, 
il n'a pas été appliqué avec beau
coup de zèle. En effet, la défense de 
Paris n'est point encore complet, 
puisque l'inondation de 1882 sur
prend à deux reprises différentes les 
ouvriers travaillant à la défense de 

Bercy, où l 'on a placé le nouvel en
trepôt. 

Paris, comme le disait encore il y 
a quelques années M. Belgrand, in
génieur en chef des eaux de la Seine, 
dans un ouvrage sur l 'hydrologie de 
ce fleuve, est encore sous le coup 
d'une inondation pareille à celle 
de 1658, si le pont des Invalides, 
qui est de tous le moins solide, ve
nait à être emporté en pleine dé
bâcle, comme le fut le Pont-Marie. 

La crue de 1658, si elle se repro
duisait actuellement, avec un bar
rage en ce lieu, ne couvrirait pas 
moins de 1,200 hectares. Les quar
tiers de la rive droite seraient sub
mergés à l 'est, depuis Bercy jus
qu'à la rue du faubourg Saint-An
toine et jusqu'au canal Saint-Martin. 
Les parties basses d'Auteuil et de 
Bercy seraient occupées par deux 
lacs qui iraient se rejoindre par le 
cours de l'ancien canal de ceinture, 
ea suivant le faubourg Saint-Honoré 
et le quartier de la Madeleine. Sur 
la rive gauche, les désastres ne se
raient pas moindres : les quais de la 
Gare et d'Austerlitz, la vallée de la 
Bièvre, les rues de Seine, de Lille, 
de Verneuil, de l'Université, l'espla
nade des Invalides et le Gros-Caillou 
seraient entièrement noyés par deux 
ou trois mètres d'eau. 

Quoique plus économique que 
l 'exhaussement du sol, l 'endigue-
ment à outrance ne saurait être lui-
même facilement pratiqué. 

En effet les eaux de la Seine 
viendraient en temps de crue ex
traordinaire remonter par les bou
ches d'égout comme elles ont com
mencé à. faire l'an dernier. Pénétrant 
par ces brèches, elles viendraient traî
treusement inonder les régions pla
cées derrière la ligne de défense des 
quais. Eu réalité, les habitants per
draient plutôt qu'ils ne gagneraient 
à ce mode de protection. 

Au lieu d 'être inondés par des 
eaux qui ne sont que limoneuses^ 
les habitants se trouveront noyés 
par des fleuves d'eau noirâtre, in
fecte, puante, chargea de détritus, 

d'inmondices et même d'excréments. 
L'inondation changera de caractère 
et prendra, peut-être, un nouveau 
degré de perversité. 

En outre, il en est des quais 
comme de tous les autres travaux 
que l'on exécute le long des fleuves. 
Ils constituent un obstacle incon
testable au mouvement des eaux, et 
sont une menace constante contre 
les habitants du haut pays. C'est ce 
qui explique qu'au moyen-âge les ri
verains de la Loire se réunissaient 
en grandes troupes, pour aller à 
main armée ruiner les digues des 
habitants du district en aval. 

Nous vivons sous un gouverne
ment qui, se flattant avec raison d'être 
national, doit chercher à appliquer 
les principes scientifiques à la solu
tion de toutes- les difficultés que 
soulève le bien-être d'une grande 
nation. Les intérêts d'aucune partie 
duterri toire ne doivenL être sacrifiés 
à ceux d'une autre fraction. Si l'on doit 
protéger la capitale contre les capri
ces du beau ileuvesur les bords du
quel elle a été bâtie, ce ne saurait être 
en augmentant le danger des inon
dations pour les riverains de la 
Seine avant qu'elle n'arrive à Paris. 
Du reste, un semblable système de 
protection, ne saurait être que pré
caire et incertain. En effet il suffi
rait de la chute du pont des Invali
des emporté par une débâcle, et 
bouchant malheureusement la ri
vière, pour entraîner peut-être la 
submersion des quais, et le retour 
des catastrophes de 1658, mais sur 
une échelle épouvantablement agran
die. 

Nous ne pouvons avoir la pré
tention d'indiquer en quelques li
gnes quel est le système de mesu
res à prendre pour rendre le re
tour de nouvelles inondations à ja
mais impossible; mais il nous sera 
permis de faire remarquer que la so
lution de cet immense problème 
d 'édilité doit être surtout cherché 
dans une meilleure utilisation des 
eaux, de sorte que leur abondance 
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même ne puisse jamais être consi
dérée que comme un surcroît de res
sources. C'est certainement ce qui 
arriverait si l'on essayait de faire de 
Paris un port de mer, soit en recti. 
fiant le cours de la Saine, soit, ce 

Ways e 

qui serait peut-être plus facile en éta
blissant le canal maritime qui relie
rait Dieppe à Paris . 

De telles œuvres sont de la nature 
de celles qui illustrent, non seule
ment une ville mais encore une 
nation, et qui sont l 'honneur du 
siècle dans lequel elles ont été 
exécutées. 

Malgré les désastres qui ont ac
compagné les inondations de 1882, 
nous ne pouvons les regretter bien 
amèrement si elles ont servi à appe
ler d 'une façon suffisamment claire 
et instante, l'attention publique sur 
ces grandes questions. Nous serons 
même tentés de nous féliciter de leur 

déchaînement, s'il n 'a point été 
mutiles comme les désastres du mi
lieu du 17 e siècle, et comme ceux 
auxquels nous avons assisté avec 
douleur il y a quelques années. 

En effet, ces derniers se produi
saient à une époque où nos institu
tions républicaines n'avaient pas en
core de solides racines, et où l'on 
était trop occupé à les défendre pour 
songer à utiliser auprofit du progrès, 
les forces d'une nation qui excelle à 
faire des merveilles toutes les fois 
qu'elle sait aborder son œuvre avec 
l 'entrain qui distinguait ses ancêtres 
les Gaulois. 

\V. D E F O N V I E L L E 

L'EAU ET LE FEU 

CHAPITRE VIII 

LES HABITANTS DES EAUX 

(suite) 

La morue (fig. 1) se pêche prin
cipalement à l'île de Terre-Neuve. 

Elle y abonde tellement qu'on en 
rencontre parfois plusieurs millions 
par jour. Pour la pêcbe, on utilise 
son extrême voracité. Dès qu'elle 
est prise, on lui coupe la tête, on 
en extrait les viscères, et on l 'étend' 
entre deux couches de sel. Quelque 
temps après, on la met dans des ba
rils et on l 'expédie dans tous les 
pays du monde. 

Le hareng habite l'Océan boréal, 
ou le rencontre par bandes de plu
sieurs millions d'individus: tels sont 
le Groenland, la Laponie, l'Islande, 
la Suède, le Danemark et la Hollande. 
La fécondité de ce poisson est très 
grande : Une femelle pond, dit-on 
jusqu'à 4.000 œufs. Il est très recher
ché comme aliment à cause de son 
bon marché.L'huile qu'on en extrait 

qui se fige et se durcit par le froid 
est employée par certaines peupla
des du nord. (Fig. 2.) 

Les thons voyagent sans cesse par 
bandes triangulaires. Ce sont de 
grus poissons dont le poids dépasse 

parfois deux cents livres. Il est très 
employé dans l'alimentation aussi 
en fait-on une pêche énorme. 

Le maquereau est un poisson qui 
abonde sur toutes les mers en géné
ral et sur nos côtes en particulier; il 
a le corps lisse, allongé, couvert de 
très petites écailles d'un beau bleu 
métallique, rayé de noir sur le dos, 
de blanc et de nacré sous le veutre; 
sa chair est justement estimée. 

La sardine se pêche considérable
ment sur nos côtes. Tout le monde 
le connaît, c'est un tout petit poisson 
que l'on sert sur les tables en qua
lité de hors-d'œuvre. Ce n'est que 
de nos jours qu'on le fait confire 
dans l'huile. (Fig. 3.) 

Les poissons étrangers sont trop 
nombreux pour que nous en don
nions une liste nombreuse, nous 

n'en décrirons que quelques-uns. 
(Fig. 4, 5.) 

Si vous êtes allé dans quelque 
port de la Manche, vous avez dû voir 
pour peu que vous vous intéressiez 
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auxsciences naturelles, de singuliers 
petits animaux qu'on appelle hypo-
campes. Leur corps est long de 
trois à quatre décimètres, comprimé 
latéralement, ils meurent dès qu'ils 
sont hors de l'eau et présentent alors 

M'a f s o <ssM 

l'aspect d'une tête de cheval et de 
son encolure. 

La rémora est un petit poisson 
d'un brun uni qui possède des ven
touses sur la tête et qu'on rencontre 
principalement dans la Méditerra
née. 

Le marteau est un vrai monstre. 
Sa tête est très longue et déborde 
des deux côtés du cou, de façon à 
simuler exactement la forme d'un 
marteau. « Le devant de cette tête 
» étendue à droite et à gauche, est 
» un peu festonné. De chaque côté, 
» àl 'extrémité se trouvent desyeux 
» Ils sont gris et saillants, l'iris est 
» d'un gris bleuâtre, qui, lorsque 
» l'animal est surexcité se change en 
» rouge de sang. » (Landrin.) 

Le Malarmat a le corps allongé en 
pointe, son museau est armé de 
deux fourches pointues dont il se 

sert souvent. Il vit solitaire et nage 
avec une étonnante rapidité. 

Parmi les reptiles marins, nous 
n'avons guère que des tortues. La 
plus belle espèce que nous ayons 

en France est la couarme (chelona 
couarma), qui est sur les bords delà 
Méditerranée, elle peut avoir 1 m. 20 
de diamètre et son poids dépasse 
200 kilogrammes. 

Parmi les oiseaux, nous ne cite
rons que les Mouettes, les Stercorai
res, les Pétrels et les Gorlettes. 

Les Mouettes ou Goëlandes sont 
des oiseaux de taille médiocre, à 
plumage blanc, dont les pattes sont 
faites et pour la course et pour la 
nage. Leur bec allongé et tranchant 
leur permet de saisir au passage les 
poissons qui se hasardent à la sur
face des eaux. Leur voracité, dit-on, 
est extrême. 

Les Stercoraires ressemblentbeau-
coup aux mouettes, mais leur ins
tinct de chasseur est bien moins dé

veloppé, aussi vivent-ils toujours 
derrière des troupes de groëlands 
auxquels ils enlèvent ie produit de 
leur chasse. 

Les Pétrels sont de singuliers 
palmipèdes qui se plaisent an milieu 
de la tempête ; leur couleur est gé
néralement noire. 

Les Goélettes enfin sont également 
noires; leurs ailes sont longues et 
étroites, leur queue fourchue, sembla
bles à nos hirondelles, elles émigrent 
durant la saison d'hiver. 

Tous les autres palmipèdes, tels 
que les cormorans, les pies de mer, 
les macreuses, sont des animaux 
sans patrie qui émigrent sans cesse. 

En tête des mammifères marins, 
se trouve la baleine. Géant des 

l mers, roi des cétacés, cet animal est 

des plus curieux à étudier. Sa lon
gueur, on le sait, est énorme ; ses 
dents consistent en lames minces et 
cornées, connues dans le commerce 
sous le nom de baleines et qui ser
vent à consolider les corsets ; ses yeux 

petits sont très perçants et distin
guent les objets à de très grandes 
distances; ses oreilles sont à peine 
sensibles et fermées par une salvule. 
Les évents sont des conduits qui 
font communiquer l 'intérieur de la 
bouche avec la partie inférieure de 
la tête, c'est par ses canaux que la 
baleine rejette l 'eau qu'elle a avalée. 
Elle n'est pourvue d'aucun appareil 
vocal; c'est donc à tort que l'on dit : 
« Crier comme une baleine. » La 
baleine rend de très grands services 
à l 'industrie et au commerce. 

Le cachalot est aussi un cétacé. 
Son énorme tête tient le tiers de la 
longueur totale; les fanons des balei
nes sont remplacés par d 'énormes 
dents cylindriques; sa taille est 
presque aussi considérable que celle 
de la baleine, et se rencontre comme 
elle dans les mers polaires. 

Le narval atteint parfois cinq à six 

mètres. Il est armé de deux énor
mes dents qui se dirigent horizonta-
lementetquiat teignent trois à quatre 
mètres; rarement elles y sont toutes 
les deux : il y en a toujours une qui 
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avorte. Il ne se sert que très rare
ment de sa défense, car il se nourrit 
de petits poissons ou de mollusques. 
Contrairement à toutes les légendes 
qu'on s'est plu à faire sur son 
compte, il n 'at taque nullement la 
baleine. 

Les Dauphins ont la tête légère
ment pointue, et des dents coniques 
qui les rendent redoutables. Chose 
remarquable, les anciens qui avaient 
lait du narval un animal carnassier, 
ont personnifié la bonté chez les Dau
phins qui sont les plus cruels de 
tous les cétacés. Que de fables les 
anciens n'ont-ils pas fait sur leur 
compte? Depuis Thétis jusqu'à Nep
tune, tous les dieux et demi-dieux 
de l'Olympe s'en servaient pour con
duire leurs brillants attelages. 

Les Marsouins (fig. 6) que nous 
rencontrons si souvent sur nos côtes, 
vivent en troupes nombreuses ; leur 
dos, 'ordinairement noir, offre des 
reflets violacés ou verdâtres, leur 
longueur varie entre un et deux mè
tres. Ils se nourrissent de poissons 
vit de mollusques qu'ils attrapent à 
l 'embouchure des rivières. 

En dernier lieu, nous citerons les 
Phoques (flg. 7, 8) si communs dans 
les mers boréales, et dont l'aspect 
singulier les a fait prendre , par les 
anciens, pour des animaux moitié 
hommes moitié poissons; les Otaries 
qui habitent le Pacifique; les Morses 
qui ont beaucoup d'analogie avec 
les phoques, mais qui s'en distin
guent par deux défenses dirigées en 
bas de la mâchoire ; les Lamantins 
qui habitent l 'Amérique, etc. 

Tels sont, en résumé, les princi
paux habitants des eaux. Nous pas
serons sous silence ceux qu'elles 
eurent jadis, car la liste en serait 
presque aussi longue. 

III — Les végétaux, répandus 
dans feau en si grand nombre, for
ment un sujet d 'étude très agréable, 
mais très long. 

Dans nos cours d'eau, on voit, 
outre un grand nombre d'algues, 
des Nénuphars qui étalent au soleil 
leurs Heurs resplendissantes; le Sa

gittaire qui est à la fois aérien et 
aquatique et qui fait briller hors do 
l'eau ses feuilles triangulaires; la 
renoncule aquatique à tiges flexi
bles; la. lentille d'eau qui encombre 
parfois nos étangs ; les trèfles d'eau; 
le cresson de fontaine que tout le 
monde connaît; la Valisneria spira-
lis dont on se plaît à admirer les 
noces. Dans les fleuves de Guyane, 
la Victoria regia étale ses feuilles 
pompeuses qui en font 1* reine des 
Nymphéacées. 

Les plantes marines sont des al
gues parfois immenses. 

Le Varech vésiculeux (fucus vesi-
culosus), dont la couleur est foncée 
et l 'odeur très forte, est ramifié à 
l'infini, couvert de vésicules, et sou
vent terminé par des espèces de 
petites grappes. On l'utilise pour 
fumer les terres, ou faire des mate
las (fig. 9). 

La Mousse de Corse (fucus vermi-
fugo) est une plante de couleur vio
lacée, de consistance cornée et carti
lagineuse, dont les rameaux s'entre
lacent en touffes inextricables. On 
s'en sert comme médicament. 

La Zonaire paon (Zonaria pado-
nia) a quelque analogie avec la 
queue d 'un paon, elle est de teinte 
grisâtre rayée de blanc, de vert, de 
b run . 

Le Plocamium vulgaree&X encore 
un fucus ; sa couleur rouge ou rose, 
son aspect translucide, &es rameaux 
arborescents, en font une plante 
mignonne et charmante. 

L'Ulve comestible (fucus edulis) 
dont les Ecossais et les Irlandais font 
un aliment, est épaisse, large, nuan
cée de rouge et couverte de vési
cules. 

La Laminaire sucrée (Laminaria 
saccharina) est une algue que les 
gourmets recherchent quand elle est 
grillée et assaisonnée au beur re ; les 
habitants pauvres de l'Irlande l'em
ploient comme sucre (fig. 10). 

On trouve encore sur nos côtes le 
Plantain maritime, 

[h Suivre). 

F . C A N U Ë T L A R E A L É T R I E R . 

le petit sapeur du Génie 
(Sui te ) 

Dans notre premier article, nous 
avons, sans rien définir, beaucoup 
parlé de la Fortification et perma
nente et passagère. 

Par fortification, en général, on 
entend tout obstacle, ou série d'obs
tacles, naturels ou artificiels, cons
truit par les hommes, soit pour pro
téger une position stratégigue im
portante, ou une suite de points éga
lement importants, comme une fron
t ière: soit pour couvrir, le plus pos
sible, une armée en campagne ou 
sur le champ de bataille. 

La fortification par conséquentdoit 
faciliter la marche en avant, couvrir 
les avant-postes et protéger au be
soin la retraite. Donc la fortification 
répond à toutes les éventualités : 

1" Quand elle présente un obsta
cle, sinon inexpugnable, du moins 
suffisamment fort contre les attaques 
de l 'ennemi, contre un siège ; 

2 1 Quand les défenseurs,bien abri
tés, peuvent, quoique en petit nom
bre , tenir devant un grand nombre 
d'ennemis. 

La fortification se divise en : 
1" Fortification permanente ; 
2 1 Fortification semi-permanen

te ; 
3 " Fortification^assa^rère. 
La. Fortification permanente est 

une défense durable, élevée d'après 
des règles invariables, en y consa
crant tout le temps nécessaire, avec 
des matériaux de choix, pour la dé
fense des points stratégiques impor
tants, des places, des villes dont le 
rôle est toujours si considérable en 
temps de guerre. 

La Fortification semi-permanente 
est représentée par les ouvrages de 
grands reliefs (redoutes, fortins, 
forts de terre,batteries desiège, etc. 
élevés pour toute la durée d'une 
campagne, soit au débutsoit au cours 
des hostilités, pour protéger un point 
conquis ou défendre des passages, 
d t s défilés, des têtes de ponts, etc., 
etc., ou encore pour arrêter l 'enne
mi et permettre, le cas échéant, à 
l 'armée en retraite de sa reformer 
derrière son canon. 

La Fortification passagère se di
vise en deux catégories, les ouvra
ges de campagne ; les ouvrages de 
champs de bataille. 

Les ouvrages de campagne repré-
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sentent la transformation des tran
chées-abri, ouvrages de champs de 
bataille, en retranchements rapides 
pour la mise en état de défense, peu 
avant le combat, d'un village, d'une 
croupe, d'una crête, etc. 

Les ouvrages de champs de ba
taille sont ceux élevés au début ou 
pendant l'action, la tranchée-abri 
(voir les figures) en est le principal 
élément avec les trous de tirailleurs, 
petits abris pour un ou deux hom
mes, quelquefois trois. 

Quelle que soit la nature de la 
fortification, il faut qu'elle résiste 
aux balles et auxprojectiles des piè

ces de campagne, et qu'elle permette 
aux défenseurs de tirer et de fondre 
au besoin sur l 'ennemi. 

Toute fortification, simplement 
défensive, affaiblirait, plutôt qu'elle 
ne relèverait le moral des troupes. 

Le retranchement dont nous avons 
parlé, et qui répond aux conditions 
précédentes, se construit de trois 
manières : 

1 " en creusant le fossé en avant ; 
2- en creusant le fossé en arrière ; 
3- en creusant deux fossés, en 

avant et en arrière. 
Si l'on creuse en avant, on pra

tique un double obstacle pour l'en
nemi (un fossé et un parapet) , mais 
si l'ennemi vient à s'emparer du re
tranchement, il le tourne facilement 
contre ses premiers défenseurs, en 

changeant simplement son plan de 
feu et trouve un abri sûr dans le 
fossé. 

Si l'on creuse en arrière, on n 'op
pose qu 'un obstacle, le parapet, 
mais le travail est plus vivement 
terminé car, au fur et à mesure que 
le parapet s'élève en avant du fossé, 
ce dernier se creuse et son fond at
teint ainsi plus vite la hauteur vou
lue pour abriter le défenseur. 

Enfin, si l'on creuse des deux cô
tés à la fois on gagne un temps tou
jours très précieux, mais le retran
chement ainsi élevé, pris par l'en
nemi, lui otïre un abri et oppose 

deux obstacles à ses premiers cons
tructeurs. 

Gomme on l'a vu par l'iaspection 
des profils de tranchées-abri, dans 
la pratique, en France, on ouvre la 
tranchée-abri en creusant le fossé 
en arrière du parapet. 

A U G U S T E C O S U R B T 

P r o f e s s e u r d e S c i e n c e s m i l i t a i r e s . 

(A suivre.) 

NOS COLONIES 

Un d r a m e 
à l a Nouve l l e - Catéfloiiie 

La façon singulière dont sont 
administrées nos colonies et dont la 

justice y est rendue, a, depuis long
temps, ému l'opinion publique, un 
projet de loi est même à ce moment 
à l 'étude de la Chambre des députés, 
qui a pour but, en créant un minis
tère spécial chargé d'administrer les 
colonies, de couper court aux abus 
de toute nature dont nos nationaux 
sont les v : etimes partout où, à l 'étran
ger, flQtte le drapeau français. 

Jusqu'à ce jour nos colonies ont 
été livrées en pâture à l'administra
tion de la marine; elles ont eu pour 
gouverneurs des marins qui n'y 
passaient que le temps nécessaire 
pour obtenir un nouveau grade. 
L'administration proprement dite et 
la justice y sont exercées par des 
hommes désignés à ces emplois par 
le ministère de la marine. La plupart 
du temps les titulaires de ces fonc
tions sont des hommes dont l'exis-
terne antérieure avait brisé toute 
ca rne reen France et qui n'obtien
nent ces situations qu'à la sollicita
tion de leurs familles puissantes qui 
désirent s'en débarrasser. 

Mais, de toutes ces colonies, la 
Nouvelle-Calédonie est celle qui a 
été le théâtre des abus les plus 
monstrueux parce que, en raison de 
la présence des forçats, une plus 
grande somme de pouvoir et d'arbi
traire a été donnée aux représen
tants de l'autorité. 

Nous pensons qu'il n'est point inu
tile de citer en ce moment les aven
tures du notaire Richard, établi pen
dant quatorze ans dans la Nouvelle-
Calédonie, de 1867 à 1881 ; aucun 
exemple ne nous paraît davantage 
de nature à éclairer les lecteurs sur 
le mépris de toutes les lois humai
nes professé précisément par les 
hommes que leur situation semble 
obliger à faire respecter les lois. 

On se souvient qu'au mois de fé
vrier 1873 une société financière qui 
s'était constituée à Paris venait de 
fonder en Nouvelle-Calédonie une 
banque placée sous le patronage de 
l'administration française avec lô 
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privilège d'émettre des billets de 
banque. 

Au mois de juillet de Tannée sui
vante, son capital fut porté de 
2,400,000 francs à 4,000,000 de 
francs; et à la même époque les 
fondateurs créèrent comme annexe 
à la banque une autre Société an
nexe qu'ils appelèrent 
la Société foncière calé
donienne et qui avait 
pour objet des exploi
tations minières et agri
c o l e s . Le fonds s o 
cial de cette entreprise 
étai t de 1 , 2 0 0 , 0 0 0 
f rancs sur l e s q u e l s 
1,000,000 avait été sous
crit par la banque. 

Les ressources de la 
Banque et de la Société 
foncière furent bientôt 
englouties dans les opé
rations d'un aventurier 
d ' o r i g i n e prussienne 
nommé Higginson qui, 
depuis dix ans, avait 
accaparé les marchés 
et les fournitures du 
gouvernement se chif
frant, chaque année,par 
plusieurs millions, et 
dont le nom a été asso
cié à toutes les entre
prises, à tous les désas
tres qui ont fondu sur 
cette colonie. Cet indivi
du avait aussi entreprise 
successivement a b a n 
donné toutessortes d'ex
ploitations minières, se-
mantlaruinesursonpas-
sage et, en dernier lieu, il s'était 
échoué sur les mines de nickel, au 
nombre desquelles se trouve celle 
de Bel-Air, dont il était le principal 
intéressé et l'unique gérant. 

Quoique la plus grande partie de 
l'argent du Trésor eût passé par ses 
mains, Higginson, toujours besoi-
gueux, toujours insatiable, était en 
quête de se procurer de nouvelles 
ressources, et avait jeté son dévolu 
sur la banque. 

Peu de temps avant la catastrophe 
de cet établissement, Higginson 
avait constitué l'entreprise deBel-Air 
en société anonyme et s'était ainsi 
procuré de nouvelles ressources par 
la vente de ses actions après avoir 
fait briller, aux yeux des actionnai
res et des habitants de la Nouvelle-

Calédonie, des marchés importants 
et avantageux qu'on affirmait avoir 
conclus en France, mais qui, en 
réalité n'étaient qu'un leurre. 

Partageant l'erreur commune, 
M. Richard était devenu actionnaire 
et s'était intéressé dans un syndicat 
qui achetait 1,000 actions de la so
ciété de Bel-Air. 

Mais quand la banque de la Nou
velle-Calédonie et la société foncière 
firent la honteuse faillite que tout 

le monde sait, on découvrit que la 
société de Belair, au lieu de possé
der le capital de 4,800,000 francs 
promis et annoncé par sou fonda
teur, n'avait qu'une dette à payer 
de un million ; les actionnaires ainsi 
que M. Richard se trouvaient ruinés 
et spoliés. 

Ce malheureux fut 
dessaisi de ses biens par 
la faillite, son syndic 
et le juge-commissaire, 
créatures de Higginson, 
l'empêchèrent de pour
suivre son détrousseur 
et employèrent sa for
tune à payer la duperie 
de Bel-Air. 

Le courageux officier 
ministériel résista par 
toutes les voies de droit 
à s e s p e r s é c u t e u r s 
mais comment aurait-t-
il été victorieux devant 
d e s j u g e s p r é v a r i c a 
teurs, et là où le gou
vernement anglais et 
même le ministère fran
çais avait dû renoncer 
à la lutte? 

Enfin Richard fut tra
duit devant un tribunal 
composé du juge Au-
gier, contre lequel il 
avait, quelques semai
nes auparavant, porté 
une accusation devant le 
gouverneur, de deux 
autres juges et de quatre 
assesseurs, dont trois 
étaient ses créanciers ; 
il fut condamné à trois 

ans d'emprisonnement, pour abus 
de confiance. 

Nous laisserons la parole à l'an
cien notaire lui-même qui a fait im
primer, pour l'édification des Cham
bres françaises, une brochure du 
plus haut intérêt et qui a pour titre: 
Mémoire sur les faits qui ont causé 
ma ruine. 

Il devenait de plus en plus 
urgent pour le salut de mes adver
saires d'aviser au moyen de m'entra-
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ver et de me réduire au silence d'une 
façon définitive... 

Au mois de février 1881 je fus 
prévenu, verbalement, que dans quel
ques jours j'allais être transporté en 
France à bord d'un navire de l'Etat 
qui venait d'amener à Nouméa un 
convoi de forçats. 

A toutes les questions 
que je fis pour savoir 
qui avait décidé ma 
transportation, il me fut 
une seule fois répondu 
que c'était l'autorité su
périeure. Il m'a été jus
qu'à ce jour impossible 
d'en savoir davantage. 

Au reçu de l'avis de 
ma transportation pro
chaine, j'adressai au gou
verneur de la Nouvelle 
Calédonie une protesta
tion où je démontrais 
que cette mesure était 
non-seulement illégale, 
mais encore criminelle 
car elle ne pouvait avoir 
été conçue que dans 
le but de rendre irrémé
diable une escroquerie 
de plus de 2.500.000 fr. 
et de mettre un juge 
faussaire à l'abri de mes 
poursuites. 

Je faisais valoir que 
depuis treize ans j'ha
bitais Nouméa où se 
trouvaient mon domicile, 
ma famille et mes inté
rêts. J'expliquais que la 
nature de ma peine était 
simplement correction
nelle, que la loi en avait fixé l'inten
sité justement afin d'éviter que celui 
qui en était frappé fut à la merci des 
agents de l'autorité, lesquels, sans 
cette précaution, auraient pu appli
quer cette peine, soit avectrop de dou
ceur, soit avec une vigueur excessive. 

J'expliquais aussi que le Code 
pénal, promulgué en Nouvelle Calé
donie, stipulait que la peine d'em
prisonnement devait être subie dans 
une prison et non à bord d'un vais

seau naviguant autour du monde.-" 
ma protestation était inutile... Je fus 
embarqué de force sur la Loire le 
18février 1881,malgré marésistance, 
malgré les pleurs de ma femme et 
les cris de mes enfants qui sem
blaient prévoir l'épouvantable mal
heur dont cette séparation n'éaitt 

A U J A P O N 

pour eux que le prélude. 
Ainsi je me trouvais au mépris de 

tout droit, de toute justice, arraché 
à mon domicile, à mes intérêts et à 
ma famille et soumis à une peine 
que la loi n'a prévu que pour les 
condamnés aux travaux forcés. 

Je devais aussi être traité, sur la 
Loire, plus durement que les forçats 
eux-mêmes. 

ÇA suivre). 
Jules GROS 

Nous voilà en plein Japon ! Nous 
ne le croirions certainement pas en 
jetant un coup d'œil sur ces deux 
jolis minois qui nous rappellent, à 
s'y méprendre, les têtes mutines de 

quelques-unes de nos 
chambrières. Cette ab
sence de chaussures et 
i;e meuble lumineux, 
ignoré denoustousnous 
font seuls connaître que 
ces deux types appar
tiennent au pays de 
l'Extrême-Orient. Le 
matin, la porte que cette 
jeune femme pousse, ne 
possède ni serrure ni ca
denas ; de simples tra
verses formant rainures 
l'encadrent haut et bas. 
Un petit loquet l'arrête, 
ou retourné le laisse li
bre; une simple pression 
alors dégage l'entrée, et 
la maison estouverte. Le 
soir, le meuble qu'on 
apporte dans l'apparte
ment rfssemble à ce que 
nous appelons une ser
vante laquelle, au lieu 
d ' ê t r e c o m m e c h e z 
nous en bois à com
partiments et à dessus 
de marbre est, au Japon, 
une cage de verre dans 
laquelle se trouve ren
f e r m é e la l u m i è r e . 
D e u x p e t i t e s c h e m i 
nées offrent un déga

gement à la fumée; ce courant d'air 
permet à notre cage de rester tou
jours nette et sans vapeur sur les 
parois. Dans quelques années d'ici ce 
côté pittoresque des campagnes qui 
environnent Tokio aura disparu : 
les japonaises s'habillent à la fran
çaise et aujourd'hui même, à Yoko
hama, il faut un œil exercé pour re
connaître l'indigène sous ses habits 
européens. 

J E A N F O D R N A G E 
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A V I S A U X A U T E U R S 

E D I T E U R S & L I B R A I R E S 

Nous n'avons pas besoin da rappeler, 
a l'époque du jour de l'an, à messieurs 
les Auteurs, Éditeurs ou Libraires qui 
désireraient une Notice sur leu" publica
tion dans lejournal la Science-populaire, 
qu'ils n'ont qu'à déposer deux exemplai
res de leur publication, à la librairie 
Martinon, 32, rue des Bons-Enfants, ou 
au Bureau du Journal , 55, rue Mont
mar t re . 

Les ouvrages historiques et géogra
phiques seront plus spécialcmont exa
minés par M. Laroche, géohydrographe, 
professeur d'histoire et de géographie 
militaires, at taché à plusieuis établisse
ments publics. 

L E S G R A N D E S E X P L O R A T I O N S 

La m i s s i o n du c o m m a n i l a n t G a l l l c n i 

D A N S L H H A U T N I G E R E T A S K G O U . 

(Suite) 

V 

Le 2 avril, la mission Gallieni 
passait le Bassing, les ânes traversè
rent la rivière à un gué situé à 
300 mètres environ en amont de la 
pointe de Bafoulabé (1). On dut 
mettre les bagages dans des piro
gues et le transport s'étant effectué 
rapidement et pour le mieux, grâce 
aux intelligentes mesures prises par 
le chef de la mission, celle-ci reprit 
sa marche. 

Le convoi parcourut d'abord une 
plaine uniforme, coupée par quel
ques ruisseaux, où elle rencontra le 
village de Kalè, bâti au pied d'une 
montagne élevée, le mont Besso, 
terminus d'un chaînon projeté par 
les massifs du Gangaran; le village 
n'est séparé de la montagne que par 
un marigot peu profond. 

À Kalè aboutit la route de Risa, 
par le GangaraD. Pour aller de Kalè 
à Niakalè-Ciraya, village qui, avec 
Tuba, et le premier, forme le Maka-

(1) E t non Bafoulabi, comme on l'a 
écrit par e r reur dans le n - 148. 

dougou, on est obligé de suivre, sur 
un parcours d'au moins un kilomè
tre, un sentier excessivement diffi
cile, tracé à pic sur les flancs rocheux 
du Besso. 

A Kalè, M. Gallieni avait réuni les 
principaux notables du pays, et, en 
leur présence, avait fait signer à 
Niouka-Moussa, chef de ce village, 
homme ambitieux et le seul ayant 
quelque semblant d'autorité sur la 
rive gauche du Bakhoy, un traité 
d'amitié avec le gouvernement fran
çais. 

Par ce traité, ratifié séance tenante, 
par les chefs de Niakalè-Ciraya et de 
Tuba, le pays, sans conditions, était 
placé sous le protectorat exclusif de 
la France. 

L'intention du gouvernement fran
çais était, on le sait, d'établir un 
poste à Bafoulabé. Les habitants, des 
Malinkés, non-seulement accueilli
rent ce projet avec joie, mais en
core, telle est leur haine contre leurs 
dominateurs musulmans, demandè
rent la construction d'Ain autre poste 
au Faugalla, où ils voulaient recons
truire leurs villages, ruinés par El-
hadji-Omar. 

Laissant Kalè derrière elle, la mis
sion arriva à Niakalè-Ciraya, à 7 ki
lomètres, dans une plaine fertile, 
couverte de beaux lougans, et sur 
les bords du Bakhoy. 

Le minerai de fer abonde dans les 
montagnes environnantes; aussi, 
trouve-t-on de nombreuses forges 
dans le village et aux alentours. 

A peu de distance se trouve Tuba. 
Ces trois villages comptent ensemble 
2,000 habitants environ. 

Le sol du Makadougan est d'un 
excellent rapport. Mais, comme dans 
toutes ces contrées, les Malinkés ne 
peuvent, par suite des razzias et des 
incursions continuelles de leurs en
nemis, se livrer à la culture comme 
ils le voudraient. Ils ne produisent 
que juste pour leur consommation. 
Aussi, l 'on comprend qu'ils voient 
d'un bon œil l 'établissement pacifi
que dans leur pays d'une puissance 
européenne, seule capable de tenir 

en échec les pillards d'Ahmadou. 
De Niakalè-Ciraya. par une route 

très-rude, trouant à 1 kilomètre âe 
ce village, sur une largeur de HO à 
100 mètres, par une brèche natu
relle, entre deux murailles rocheu
ses et verticales un chaînon (1) d'une 
cinquantaine de mètres d'altitude 
qui force le fleuve à remonter vers 
le nord, franchissant deux cours 
d'eau, le Balou et le Dokou, de 3 à 
4 mètres de profondeur et de 8 à 
10 de large, gravisssant une pente 
rocheuse et assez brusque, donnant 
accès sur un vaste plateau, traver
sant ensuite des vallées couvertes de 
blocs de grès noir, au milieu des
quelles se traîne leBagna-Oulè, pas
sant des marigots profonds aux ber
ges à pic, on arrive à Solinta. 

La distance parcourue est de 10 
kilomètres. La végétation est luxu
riante ; les baobabs, fort nombreux, 
atteignent 13, 14 et 15 mètres de 
circonférence; on trouve une essence 
d'arbre nouvelle, le Samana, assez 
semblable au rail-cédrat, c'est le 
so des Bamberras. 

Solinta est le premier village du 
Bètea. Pays plus r iche que le Maka-
dougou, il est bâti au pied du mont 
Diali, de 200 mètres d'altitude, qui 
le domine, assez semblable à un 
vieux monitor démâté. 

Solinta, village fortifié, est ce que 
l'on appeile un tata (1) ; il est om
bragé de nombreux papayers. 

Les autres villages du Bètea sont 
Torakoto, Tintillo, Sapoho et Sou-
koutaly, résidence de Samba Cotto, 
le personnage le plus important de 
la contrae. 

Ce dernier village est à 17 kilo
mètres environ de Solinta; on y ar
rive par une route presque plate, 
sans ombrages^ traversée d'une di
zaine de marigots. 

La population totale du Bètea 
peut être évaluée à 2,400 habitants. 
Ceux-ci cultivent le coton, savent 
tisser et colorer leurs étoffes en bleu 

(1 ; Le Dioubè-Ta. 
(1) On appelle Tata un village entouré 

de murail les, par conséquent fortifié. 
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ou en jaune, à l 'aide des couleurs 
d'indigo ou de rhat. 

A Soukoutaly, on passa un traité 
avec Samba Gotto. Les autres chefs 
du Bètea, non par antipathie pour 
nos compatriotes, mais mus par un 
sentiment d'orgueil, ne se rendirent 
pas au palabre, craignant qu'on ne 
les supposât, par cette marque de 
déférence, dans la dépendance du 
chef de Soukoutaly. 

Dépassant ce village, la mission 
s'engagea dans une route, coupée de 
nombreux marigots, serpentant sur 
des collines assez bien boisées, е!л 

après 13 kilomètres de marche, ar
riva à Badoumbé, tata près du Ba-
khoy, qui décrit à partir de ce point, 
où la vallée s'élargit considérable-
meneau pied des massifs du Baarta, 
ou arc de cercle très prononcé vers 
le nord. 

A Badumbé, réside le chef Ra-
mafi, qui accueillit fort bien la mis
sion. De cette ville au gué de Tou-
koto, le pays est désigné par les in
digènes sous le nom de Farimboula; 
il faisait jadis partie du pays de 
Fangalla. Ce pays compte à peine 
400 habitants. 

De Badumbé à Fangalla, la route 
est assez accidentée ; elle traverse 
un pays presque entièrement désert, 
coupé par une dizaine de ruisseaux 
et trois rivières à lit encaissé. 

Fangalla n'existe plus. Le village, 
ou plutôt les villages ont, été ruinés 
par les Toucouleurs d'El-hadji-
Omar, à la suite" d'une défense res-

, tée célèbre dans le pays. 
; Les habitants se sont dispersés 
J dans les contrées voisines, et nous 

avons vu plus haut qu'ils seraient 
heureux de relever leurs villages à 
l'abri du pavillon français. 

Au milieu du Bakhoy, en face de 
Fangalla, s 'étendent trois îles. Les 
deux principales, Banta-Gougou et 
Gougou-Ba, où se trouvent les rui
nes de plusieurs villages, sont ferti
les et verdoyantes. Aux basses eaux, 
un gué unit ces îles à la rive droite 
ta fleuve. 

Les hippopotames y sont nom

breux; les antilopes, les girafes, les 
éléphants, les lions même, hantent 
les solitudes de Fangalla. 

Il y a tout avantage pour nous à 
construire un poste à Fangalla : le 
bon vouloir des Malinkès, qui dési
rent ardemment notre protection, la 
ficilité de l'approvisionnement, dès 
que la route sera faite, un terrain 
fertile, des ressourcesimmensespour 
la construction; carrières de grès* 
forêts ; une situation excellente aux 
confins du Fonladougan, font de 
Fangalla un lieu de premier ordre 
pour un poste avancé dans notre se
conde zone d'opérations vers le haut 
pays. 

Vu la multiplicité de ses gués, de 
ses barrages, de ses chûtes et de ses 
écueils, la navigation du Bakhoy est 
des plus difficiles pendant la saison 
des pluies, comme pendant celle de 
la sécheresse, soit à cause, durant 
la première, de la hauteur et de la 
violence des hauts, des chutes et du 
remous, soit, durant la seconde, du 
trop faible tirant d'eau et des bancs 
à découvert. 

De Fangalla au gué de Toukoto, 
la route, qui mesure à peu près 
30 kilomètres, traverse un pays 
d'aspect monotone ; c'est une suc
cession de plateaux immenses, peu 
boisés, mais cependant giboyeux, 
sortant dans les solitudes du Fauni-
boula, bosselés de monticules dénu
dés, traversés d'une dizaine de ruis
seaux ou rivières toujours à sec. 

tres environ au sud du confluent du 
Bakhoy et du Baoulè, était l 'Ouex-
plore. Là commençait la véritable 
exploration. Mage et Quentin n'a
vaient pas suivi la même route que 
la mission; ils avaient remonté 1 la 
rive gauche du Bassing jusqu'à Run
dían, et de là s'étaient dirigés par le 
Gangaran sur le pays de Kita. 

Seul, Mungo-Park, avait ou à peu 
près suivi la même voie (1). 

(1) Nous donnerons la prochaine fois, 
à nos lecteurs, une carte dressée par 
M. Laroche, d'après les documents four
nis par la mission, et indiquant les ré-

On entrait donc dans l'inconnu. 
La mission, digne de son chef, s'y 
enfonça résolument. Elle franchit le 
gué de Toukoto ; au-delà c'était le 
mystère, peut-être même la mort; 
fidèle au devoir, à la tâche qu'elle 
s'était imposée, représentant la ci-
vilisalion et la patrie française, elle 
s'avança lièrement dans ce pays nou
veau pour elle, où les obstacles, se 
multiplianl sous ses pas, ne firent, 
dès le début, qu'accélérer son mou
vement en avant. 

Nous allons la suivre dans cette 
nouvelle phase de son voyage, qui 
est loin, commeonle verra plus loin, 
de ressembler à la première. 

(A suivre) C . L A R O C H E . 

N. B. Nous donnerons dans le nu 
méro suivant les erra ta les plus impor
tants à signaler depuis la publication de 
ce travail . Nos lecteurs, croyons-nous, 
nous en sauront g ré . 

QUELQUES PAGES 

DE 

P H Y S I O L O G I E V É G É T A L E 
[Suite) 

L'Akène est un fruit sec, indéhis
cent, dont la graine unique n 'adhère 
pas au péricarpe (Bleuet). 

Le Caryopse est aussi un fruit sec, 
monosperme, indéhiscent, mais chez 
lequel la graine adhère au péricarpe 

(Orge). 

Au gué de Toukoto, à 10 k i lomè-H^ - La Drupe est un fruit charnu or
dinairement monosperme dont la 
graine est renfermée dans un noyau 
dur (Cerise, Prune) . 

La Baie est un fruit mou renfer
mant des pépins (Groseille). 

La Silique est un fruit à deux car
pelles divisé généralement en deux 
par une cloison membraneuse et 
s'ouvrant de bas en haut (Chou). Si 
la Silique n'est pas de beaucoup 
plus longue que large elle prend le 
nom de silicule (Thlaspi). 

gions parcourues par les explorateurs 
pendant la première partie de leur 
voyage. 
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Le Conceptacle est une silique à 
une seule loge (Chélidoine). 

Le Follicule est un fruit sec à une 
seule loge, s'ouvrant par une seule 
suture ; il contient plusieurs graines 
(Ellébore). 

Le Légume ou gousse est un 
fruit sec, déhiscent, polysperme, 
s'ouvrant presque toujours en deux 
vulves. Le légume est exclusivement 
propre aux légumineuses (Haricot). 

La pyxide est un fruit sec ordinai
rement globuleux a deux valves hé
misphériques, se séparant transver
salement (mouron rouge). 

La capsule est formée deplusieurs 
carpelles à une ou plusieurs loges, 
c'est un fruit polysperme (Pavot). 

Dans cette courte énumération 
nous n'avons fait entrer que les 
principales formes. 

La graine est la partie du fruit 
enveloppée par le péricarpe, c'est 
l'ovule fécondé : elle contient à l'é
tat rudimentaire un nouveau végé
tal, l'embryon. 

La graine se compose du spermo-
derme et de l'amande. 

Le spermoderme est la membrane 
qui enveloppe l'amande ou partie 
intérieure de la graine : l'amande 
comprend leperisperme et l'embryon 
à la surface du spermoderme se 
voit le hile ou base de la graine, 
presque toujours a l'opposé de ce 
point on remarque le micropyle pe
tite ouverture qui a donné passage 
à la matière destinée à féconder 
l'embryon. 

Le périsperme est la partie qui 
accompagne ordinairement l'em
bryon, il peut quelquefois manquer. 

L'embryon, lui, existe dans toute 
graine c'est la germe du nouvel in
dividu , c'est la plante réduite à sa 
plus simple expression, si on peut 
s'exprimer ainsi. 

Quatre parties constituent ce vé
gétal rudimentaire : la radicule, la 
tigelle le corps cotylédonaire et la 
gemmule. 

La radicule est la partie qui doit 
donner naissance à la racine, elle se 
voit très bien dans le haricot. 

La tigelle fait suite à la radicule, 
elle formera la tige ; à la base de la 
tigelle se remarque le corps cotylé
donaire, s'il est simple et non di
visé une forme qu'un seul cotylédon, 
s'il est composé de deux corps op
posés, il a deux cotylédons. 

La gemmule est l'extrémité libre 
de la tigelle, elle est destinée à don
ner les premières feuilles. De ce que 
le corps cotylédonaire peut ne pas 
se trouver dans certaines plantes, 
qu'il peut ne présenter qu'un coty
lédon, enfin, qu'il peut en montrer 
deux, on a tiré de là une première 
division du règne végétal en trois 
embranchements: les Acolylédones, 
sans cotylédon, les Monocotylédones, 
avec un seul cotylédon ; les Dicoty
lédones, avec deux cotylédons. 

La structure spéciale des genres 
comp osant ces trois embranchements 
a besoin d'être un peu étudiée; es
sayons donc de décrire les parties 
qui différencient ces trois divisions. 

Cela complétera et terminera la 
première partie de cette étude : l'A
natomie. 

Anatomie des Acotylédones 
Les acotylédones ne présentent 

ni pistil ni étamines partant point 
de fleurs ni de graines proprement 
dites, elles se reproduisent au moyen 
de corpuscules placés sur divers or
ganes. 

Leur structure est simple, généra-
lementycelluleuse, rarement vascu-
laire, de formes variables. 

Les fougères, les lichens et les 
champignons sont des acotylédones. 

La tige, chez les fougères, atteint 
dans les pays chauds, d'assez grandes 
dimensions, c'est la seule famille de 
cette classe où on remarque la fa
culté de pouvoir devenir arbores
cent. 

Cette tige des fougères se compose 
intérieurement d'une matière cen
trale celluleuse entourée de faisceaux 
fibreux et vasculaires, il n'y a pas 
reproduction de nouveaux faisceaux 
fibreux comme dans les monocoty
lédones mais allongement continu 
des primitifs. 

Il y aurait beaucoup à dire sur cet 
embranchement, le cadre de notre 
Etude ne nous permet pas de nous 
étendre davantage. 

Anatomie des monocotylédones. 
Organisation intérieure, caractère 

extérieurs, tout différencie cette clas
se des deux autres. 

D'abord la tige des arbres et ar
bustes s'appelle Stipe,elle est droite 
cylindrique, et porte à son sommet 
un bouquet de feuilles semé de 
fleurs. Sa structure est celle-ci : 
un tissu cellulaire en masse entre
mêlé de faisceaux fibreux d'autant 
plus nombreux qu'ils se rapprochent 
de la circonférence dustipe. L'écor-
ce si on peut nommer cela une écor-
ce n'est qu'une modification. 

Le corps ligneux qui vient après 
l'écorce est formé de l'aubier et du 
bois : l'aubier est le jeune bois. Le 
bois est renfermé par l'aubier il est 
plus dur que ce dernier, tous deux 
sont composés de tissus fibreux et 
vasculaire. La dernière couche in
terne du bois est appelée étui mé
dullaire elle contient des tranchées-

Il reste maintenant la moelle qui 
occupe le centre de la tige sa subs
tance est faite de matières celluleu-
ses. 

La tige dans les genres herbacés 
ne diffère guère de celle des arbres 
on y remarque aussi l'écorce le corps 
ligneux et la moelle. 

Le périanthe dans cette classe a 
ordinairement cinq parties ou un 
multiple de cinq. 

Les étamines se comptent de 
même par cinq ou un multiple de 
cinq. 

A présent la physiologie va nous 
occuper. 

C H A R L E S M I R A U L T 

(A suivre) 

Les lecteurs de la SCIENCE POPU

LAIRE dont l'abonnement expire ces 
jours-ci, sont priés de le renouveler 
dans le plus bref délai, s'ils ne veu
lent pas éprouver d'interruption 
dans la réception de leur journal. 
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LALSACE ET LA SUISSE 

L u c e r n e , I n t e r l a k c n , 
L*c Gicssbac l i . 

Encore Mulhouse, — Souffrance du 
commerce et de l ' industrie par suite 
de l'annexion — Triste aventure : un 
officier prussien. — Premier coup 
d'œil sur les Alpes. — Lucerne— Le 
Lion et la légende des Suisses.—-Lelac 
des Quatre cantons.— Alpuacht. — Le 
col du Briïnig. — Mendicité : le vieux 
soldat. — Interlaken. 

Mulhouse doit tout à l'industrie. 
Strasbourg, Colmar, étaient des 

villes déjà florissantes lorsque ses 
premières maisons furent construites 
sur les bords de la rapide Doller. 

Aujourd'hui quelques parties de 
Mulhouse et des environs ont un air 
de prospérité, de richesse. L'in
fluence et l'effet des grosses fortunes 
rapidement acquises dans l'industrie 
et par elle se font sentir. 

C'est de la gare à Dornach, et 
partout dans la plaine, un bruit de 
machines incessant, une succession 
de cités ouvrières qu'on a plaisir à 
entendre et à contempler. 

Juste retour! On obtient par l'ac
tivité, le travail, beaucoup d'aisance 
et par cette aisance même le bien-
être visible, de l'animation, de la 
gaîté. 

Mais nous ne parlons pas de la 
gaité. 

On devait être aussi gai, lorsque 
citoyen de Flandres, on voyait ins
tallés dans les Pays-Bas le duc d'Al
be et ses soldats. 

J'ai dit ailleurs que l'Alsace at
tend. 

A Mulhouse, ville industrielle, 
cette incertitude, ce mécontente
ment, cette attente d'un meilleur 
avenir, se traduisent par le ralentis
sement des affaires et l'abaissement 
des chiffres de la production. 

La statistique est bien instructive 
à ce point de vue. 

L'Alsace avait, avantsonannexion 
violente à l 'Empire d'Allemagne, 7 
à 8 millions de broches. Elle est 

1 réduite aujourd'hui de l'aveu même 
desrapporteurs officiels, à 3,680,000-

Sur ce nombre, 1,129,000 appar
tiennent à la filature de coton du 
Haut-Rhin. Le coton dans le Bas-
Rhin n'occupe que 185,000 broches. 

La production totale est de 600,000 
kilos, représentant près de soixante 
millions de francs. 

Puis, il reste encore le tissage et 
l'impression. 

Des 28 mille métiers à tisser que 
possède l'Alsace, 15,099 se trouve 
dans le Haut-Rhin, et 6,999 dans la 
seule ville de Mulhouse. 

Eh bien ! la conquête a réduit les 
affaires presque des deux tiers. J'a
vais donc bien raison de dire qu'il 
ne reste plus que de l'animation sans 
gaîté. 

Un dernier trait avant de quitter 
Mulhouse. 

On évite de parler aux prus
siens. 

On ne se rencontre ni à la table 
d'hôte, ni aux cafés, ni aux théâ
tres. 

Un soir d'hiver, naguère, un al
sacien, sortant du théâtre, buvait un 
verre de bière avec sa femme, 
avant de rentrer dans sa maison. 

Un officier prussien a la sottise 
et l 'impertinence d'envoyer un bil
let à la dame par la fille de brasse
rie. 

— Quel est ce papier, dit-elle? 
— TJri billet que je dois vous re

mettre, répond la fille embarrassée. 
En moins de temps qu'il n 'en 

faut pour l'écrire, la lettre était dans 
les mains du mari. 

Il se lève aussitôt, après avoir lu 
et vint frapper le prussien au vi
sage. 

Celui-ci se jette à son tour sur 
l 'homme qu'il avait outragé, et ne 
sachant comment sortir de cette po
sition odieuse et, ridicule, le perce 
de plusieurs coups de son épée. 

Le seul châtiment du prussien a 
été de changer de garnison. 

11 faut faire connaître ces faits et 
l'on voit du reste que cela suffit. Ils 
se passent de commentaires. 

Ne parlons plus de ces misères. 
Le train m'emporte en Suisse, au 

pays des lacs, des montagnes et des 
glaciers. 

Bien avant d'être à Lucerne, à 
partir d'Olten, on voit, couvertes de 
neiges, les plus hautes cîmes des 
Alpes. Tantôt le soleil les dore, et 
tantôt vers le soir, il i épandsur elles 
une couleur rosée splendide à voir. 
On a beau changer de place, par
courir le pays en tout sens l 'admira
tion ne s'épuise pas. 

Pendant les beaux jours, le voyage 
en Suisse est une fête continuelle 
pour le voyageur. 

Vous avez vu, lecteur, de vieilles 
tours et des hôtels ? Vous avez peut-
être même vu quelquepart des ponts 
couverts ? 

Il reste à parler du Lion de Lu-
cerne et j 'aurai tout dit sur la 
ville. 

Quel est donc ce grand lion de 
pierre, sculpté dans le roc, disais-je 
à un honnête habitant de Lucerne, 
fumant une longue pipe sur la porte 
de sa maison. 

— Bâtie en 1821, dit mon hom
me qui ne parlait guère que par mo
nosyllabes. 

— Pourquoi ? 
— En souvenir des militaires de 

h garde suisse qui périrent le 10 
août 1792 à Paris à la prise des Tui
leries. 

— L'auteur du Lion sculpté dans 
le roc de la montagne ? 

— Thorwaldsen. 
Je m'approche alors et je lis en 

effet, en même temps que le nom 
de l'artiste,cette longue inscription : 

« Ilelotiorum fidei ac virtuti. 
Die X. Augusti, II et III Sept. 1792. 
Hoec sunt nomina corum qui ne sa
cramenti fldem fallerent, fortissime 
pugnantes ecciderunt. Duces XXVI. 
Solerti amicorum cura cladi super-
fuerunt. » 

J'admire partout le courage et la 
fidélité! Mais je remarque en Suisse, 
de tous côtés, le besoin de s'adorer 
soi-même et de se trouver sublime 

(A suivre.) 
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M. A. G A 
R A S S U T , 
professeur, 

dont nous pu
blions les 

CONFÉRENCES AS
TRONOMIQUES, 

a inventé des 
a p p a r e i l s 
qui marchent, 
les uns à l a 
m a i n , les au
tres à m é c a 
n i q u e a u t o 
m a t i q u e , et 
des c a r t e s 

s p é c i a l e s d e 
C O S M O 

G R A P H I E 
qui renden 
extrêmement 

simple et facile cette science qui est si utile et s 
ntéressante. Ces appareils et ces cartes qui ont 
figuré avec honneur à l'Exposition Universelle d e 
1878, ont été encouragés et récompensés par le 
M I N I S T R E D E L ' I N S T R U C T I O N P U 
B L I Q U E e t adoptés par la Conseil municipal d e 
la ville de Parie. Nous les recommandons à tous 
les Instituteurs et à tou» les Pères da famille. Les 
appareils, 5 0 Ir. ; les cartes, 3 i r . , rue Montmartre, 
62, à P a r i s , et au bureau du journal, chez M. J e a n -
m a i r e , libraire-commissionnaire, rue de» Bons 
Enfants, 3g 

Г 2 Й 

il Plus de Rides! 
) Plus de Taches ^ Rousseur I \ 

Plus de Masque l 
SUCCÈS S AN S PRÉ CED EN T 

L « L A I T DELÀ R O S É E , PRÉSERVATIF LOUVERALN CONTR* 
LE» RIDES,EAUT) AUCUN DANGER, DONNE AUX É)6G*NTCI 
LA B A AU TE DE MARION DELORRNA 1 — COTTFC M E R -

\ VELLLEUIA COMPAIITION FAIT DIIPARALTRE 
\ LET T A C H E S D E R O U S S E U R . 

L A L A I T D« LA R O S E E SE — 

RECOMMANDA APACIALSIUENL 
AUX MÉREI D« FAMILLE 

/ DAN* L'AFLECTLOII DU 
U U Q U T . 

£H VENTE 

II], Hue Chtriht-Iiill 
Chez M. GUESQUIN | 

P H A N H A F L L I N ' C H I N I I T I 
_ LB FLACON : V I N G T FSANCS 
BipMrttw FRMNET «ont,* Mmnd*t-p««to I T M I I I I H . 

DÉTAIL : OHN OUTOPI, P a r / S R I C R . 

G R A N D D É P Ô T d e F A I E N C E S 

3 1 , n i e EBrimot, e n f a c e le FIGARO 

AUJOURD'HUI ET JOURS SUIVANTS 

E X P O S I T I O N S P É C I A L E 
D E 

S E R V I C E S D E T A B L E & DE D E S S E R T 

Tro i s c e n t s Modè les d i f férents , marc£ués en chiffres 
connus , s eront d é p o s é s d a n s l e s v i tr ines . 

G R A N D C H O I X D ' O B J E T S D ' É T R E N N E S 

Pendant que durera cette Exposition, nous offrirons à tous nos visiteurs : 
1 0 UN JOLI CABARET A LIQUEURS composé do , q j -

10 pièces en cristal de couleur, au prix exceptionnel de. . &4> fr. ¿3 O 

2» UN JOLI VERRE D'EAU, 
c r i s t a l , au piix exceptionnel de. 

composé de 6 pièces en 
7*. 7 5 

N. B. — L e G R A N D D É P Ô T e s t l a s c u l o M a i s o n a y a n t u n C A T A L O G U E - A L B U M 

C O L O R I É , q u i e s t e n v o y é e n c o m m u n i c a t i o n s u r d e m a n d e . 

Succursale, 3 3 , rase Sainï-'""лгге Л far seil-e. 

й-

s Шашш ш . ^ haM 1ММЕ*Ш<Э& 
de *1 %\Л аООО ЕхетрШгег, Ecriture, Flans, D saisies, ВЗивйодо, «к. 

tncèf toi pépier, comme à l'ordinaire.—FM nloa lersut.—g graadeorf. 

à CARACTÈRES™. 
Contenu due une jolie botte à емяее.—880 lettres, chiffres; accessoire» et tas&ecâea £4 

НжреЗДеаова pafe&lquen ehem le яео! Inventée» "** 
P A U L A B A T , 128. RUE Ш 0 У Ш m m s » PARIS 

ЖАЯВИ 4л* TNA&EPTM el BPÉEMM* TMTE» Ж» е.L'AFREMKITTM&H. 
Ш*Н>Е4ЦЩТТМ •#)!•»• gw»rtieBW»<»s»'.eg< »Щ яетЛв)е»|*9Я** J«J«I Л IM Л»ЯПАТАТ, 

SPÉCIALITÉ DE MACHINES A VAPEUR — FIXES ET LOCOMOBILES 

•3 MACHINE HORIZONTALE 
2 Locomobile ou sur patins 
. Chaudière à flamme directe 

de 8 à Б О chevaux 

MACHINE VERTICALE DE I A SO CHEVAUX 

Toutes 

ces 

Machine» [sont prêles 

livrer 

Envoi 

franco 

des 

Prospectus 

détaillés 

MACHINE HORIZONTALE b | 
Locomobile ou sur patins *2. 

Chaudière à retour de fiamme 0 ; 

de в à 50 chevaux S 

AISON J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J, B O U L E T et C", S u c c e s s e u r s , I n g é n i e u r s - M é c a n i c i e a i 

ï<8- i , faubourg ï ' O I S K T I R E S Ï L C R C , P A R I S 
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Lettre à M. le Rédacteur de la 
Science Populaire. 

Jusqu'à ce jour, me semble-t-il, à 
moins que mes souvenirs n6 soie; t 
incomplets, il résulte des nombreux 
travaux scientifiques des agronome 
français et étrangers que le dommage 
porté à la Vigne par le phylloxéra 
rastatrix ne serait que la CODséquence 
D'une action purement mécanique, 
d'après ces conclusions, le végétal 
cesserait d'être, par suite de la simple 
désorganisation de ses tissus et de ses 
vaisseaux constitutifs. Or, ne serait-il 
pas rationnel de supposer que ce per
nicieux insecte agisse à l'instar des 
animaux venimeux et que sa fnnesie 
action ne soit que le résultat, de l'in
tromission dans la sève du végétal 
d'un poison, d'un alcaloïde par exem
ple, et qu'il agisse à la façjn soit de 
l'abeille et da la fourmie qui empoi
sonnent par l'acide formique qu'elles 
sécrètent, soit de la vipère dont le 
produit toxique est la vipérine, etc. 
S'il en était ainsi, quod sub judice 
lis est, no pourrait-on pas réaliser un 
mode de thérapeutique radical, car, 
connaissant cet alcaloïde et ses pro
priétés chimiques, ce à quoi on pour
rait arriver, on arroserait le végétal 
avec un acide en dissolution, acide qui 
formerait avec l'alcaloïde un sel neu
tre inoffensif et qui constituerait un 
véritable antidote. D'ailleurs, tout 
comme on opère en médecine animale, 
ou pourrait, au lieu de l'arrosage, pra
tiquer l'injection dans le S y s t e m s hy
podermique et répandre ainsi d'une 
taçon plus efficace le médicament aa-
idotique. Il me semble qu'il ne serait 
point inopportun de diriger des expé
rimentations dans cette voie. 

L . V. 

—ss-

SPECTACLES D E LA S E M A I N E 
O P É R A . — Premier grand bal le 6 jan

vier. 
8 OpD T H É A T - F R A N Ç A I S . — L e Roi s'amuse 
8 OLO O D È O N . — Le dr?me de la rue de 

la Pa ix , 
7 010 P O R T E - S T - M À R T I N . — Voyage à tra

vers l'impossible. 
8 1 ( 2 C H A T K L E T . — Le bossu. 
8 OjO G A I T E . — La belle Gabrielle. 
8 li4 G Y M N A S E . — Roman Parisien. 
8 l|i P A L A I S - R O Y A L . — Monsieur Garât. 
8 OjO A M B I O U . — Les Mères ennemies. 
8 0 [ 0 V A U B S V I L L B . — Fœdora. 
8 3j4 N A T T O N S . — Fille des chiffonniers. 
8 I;2 R E N A I S S A N C E . — N i n s t t c . 
7 1 [ 2 F O L Ï K S - D X A M A T J Q U E S . — Fanfan la 

Tulipe. 
8 OjO B O U F F E S . — Gillette de Narbonne. 

Le Gérant : B O U D A R D . 

P r i m e à nos I^ectenrs 
A tous ceux do nos abonnés qui 

nous en forons la demande, nous en
verrons gratuitement un bon de mar
chandises entrant pour moitié sur les 
prix d'une machine de n'importe quel 
système à prendre dans les magasins 
da la maison A . I l Ï C B O U R G , 2 0 , 

boulevard Sebastopol, à Pam,, sui
vant ses prix couraats. 

Envoyer un timbre de 15 c. pour la 
réponse. 

Le Secretaire, 
E. K.EWEL. 

LES CÉLÉBRITÉS MEDICA
LE > recommandent l'emploi des Dépi
latoires Dusser (Pâte Epila-
toire pour le visage, PJlivore pour 
les bras), comme absolument inoffensifs 
et d'une efficacité parfaite. 

Parfumerie D U S S E R , 1, rue J.-J.-Rous
seau. — 1 0 fr. mandat. 

PILIVORE ! Nouvellement décou
verte et propagée par la PARFUME

RIE DUSSER, cette préparation enlève 
tout poil follet sur les bras avec une net
teté surprenante, elle rend la peau velue 
blanche et lisse comme le marbre. 10 fr. 
mandat. ( 1 , rue J.-J. Rousseau). 

I N S E N S Î B I L I S A T E U R D U C H E S S E 

E x t r a c t i o n da» d e n t i «an» dou leur , con
serva t ion e t g n é r i s o n de» d e n t i par l'auri-
fication à IiORDORASEC • 

Pose du dents et dentiers S A N S P L A Q U E S 
b r e v e t é » ) , lai* ant l e palai» l ibre , n'alté
rant ni l e s e n s du g o û t , ni la prononc ia t ion , 
45, r u e da L a f a y e t i a . 

W2 BOSTBUI5. C H O Ï T f i 
Offra g r a t n i t e m e n t à tou» no» lecteur» la 8™' 
édition da ion T r a i t é d a M é d e c i n e p r a t i 
q u e , dans lequel il expose sa méthode consa
crée par 10 année» de succès dans les hôpitaux 
pour la gTiériion des m a l a d i e s c h r o n i q u e s 
d e t o u s l e s org-axi.es, et des h e r n i e s , h é -
m e r h o ï d e s , g o u t t e , p h t h i s i e , a s t h m e , c a n 
c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d e v e s s i e et d* 
m a t r i c e , etc . Adresser les demandes, quai St 
Michel, Ï7, Paris . 

rendre una bout. GASTRALGIES, DYSPEPSIES. r.RAVFLLl I • au repaa fon r r r - nmnrprni IIUIHIUH \,if^ S 

A . P I r-J A U D 
Toutes les Personnes 

Intérêts préfèrent jSffà, / Û " 
qui donnent ^fâ^ "*i/vrr+. 
netto,, aux ^3$* D E S ^ / 

i It 

aoucidu&et de leurs 
not jolis TIMBRES 

des emprolnUs 
i/icifiw an 

TIMBRES-CAOUTCHOUC 
QUI x 18, nie St-Sauveur̂ < on 

t'empntt* tfemantf» 
dt ftln p^NDRT^^^P^^'^^dM Âgtntt dent 

/et Ofdrmt. toutêt let Vlllet. 

UlJSGAHCS FT aiH.IIHTï OA.BANTISB 

PirU| imprimflria l*t Larguier, 11, rue du DeLt 

r 
P I L U L E S d u D R M O U S S E T T E 

Les P i l u l e s M o u s s e t t e , à l'aconitine et au quinium, calment ou guérissent la 
Migraine, la Sciatique et les Névralgies les plus rebelles. 

(t L'action sédative que ces Pilules exercent sur l'appareil circulatoire sanguin, par 
ci l'intermédiaire des nerfs v a s o - m o t e u r s , indique leur emploi dans les Nevraïqies 
K du trijumeau, les Névralgies congestives, les affections Rhumatismales doulou-
r reuses et inflammatoires. » 

« L'aconitine produit des effots merveilleux dans le traitement des Névralgies faciales, 
a la condition qu'elles ne soient pas symptomatiques d'une tumeur intracrânienne, alors 
même qu'elles auraient résisté à d'autres médicaments. » (Société de Biclngie, ifam h Ï8 Icrritr 1880). 

DOSK ; Prendre de 3»à 6 pilules dans les 24 heures, 
Exiger les V é r i t a b l e s P i l u l e s M o u s s e t t e de chez C L I N e t G", P a r i s , 

SIROP & P Â T E D E B E R T H É 
Pharmacien, Lauréat des Hôpitaux de Paris. 

« L a Codéine pure dit le professeur Gubler {Commentaires thérapeutiques di 
«t Codex, p. 587) doit être prescrite aux personnes qui supportent mal l'opium, aux 
« enfants, aux femmes, aux vieillards et aux sujets menacés de congest ions cérébrales. » 

Le S i r o p et la P â t e B e r t h é à la Codéine pure possèdent une efficacité incon
testable dans les cas de R t i u m e s , B r o n c h i t e s . C a t a r r h e , A s t h m e , M a u x d e G o r g e , 
I n s o m n i e s , T o u x nerveuse et fatigante des M a l a d i e s d e P o i t r i n e et pour calmer les 
I r r i t a t i o n s de toute nature. 

Les personnes qui font usage de S i r o p ou de P â t e B e r t h é ont un sommei l calme, 
et réparateur jamais suivi ni de lourdeur de tête, ni do perte d'appétit ni Je constipation. 

Prescrire et bien spécifier S i r o p ou P â t e B e r t h é et comme garantie exiger U 
S i g n a t u r e B e r t h é et le T i m b r e b l e u de l ' E t a t f r a n ç a i s . 

Paris, C H E Z CLIN St C l a , 1 4 , R U E R A C I N E , P R È S L A F A Q U L T Ê DK MÉDECINE,Paris 
Et par ('entremise rfs* Pharmacie» vis Frmoa et da l'Etranger, 
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746 LA SCIENCE POPULAIRB 

Le № 15 cent. 1 An, 10 fr. 

B U R E A U X : 55, Rue Montmartre 

N o t r e gravure Jean F o u r n a g e . 
L'Autops ie (la M» Gam-

bet ta W , de F o n v i o l l e , 
L'Eau et l e F e u . . C a n n e t Laub, 
N o s Colonies Ju le s Gros, 
A l ' Â e a d é m i e d e s S c i B n c e s t * f 

Coiffeuse et docteur chi* 
n o i s . . , Jean F o u r n a g e , 

Chronique d s par tout - , , , A . L a r b a l e t n e r , 
A s t r o n o m i e popu la i re , , , , A. Gaaiaaut, 
L'Al»ace e t la S u i s s e . , , , , Jules A r b o u x . 
Génie civi l Joseph Jaubart, 
P h y s i o l o g i e v é g é t a l e , , . , , A. Mirau l t , 
A s s o c i a t i o n acianti^ue da 

F r a n c e , , , . . , , . . . „ , . , , i „ l . l 

A n n o n c e s . 

Le tableau de Schleisner, que nous 
reproduisons ici, représente un chau
dronnier et sa femme occupés à lire 
une lettre. Celte peinture allemande 
appartenait à la galerie des frères 
Boisserie, achetée par le roi Louis de 
Bavière elle fait partie aujourd'hui 
de la Pinacothèque de Milan due à 
l'architecte Klenze, un des plus 
beaux monuments de l'Allemagne 
du Sud et en même temps le musée 
de peintures le plus remarquable de 
l'Europe. 

Le tableau de Schleisner a un ri
val, c'est celui de Frans von Méris, du 
musée de Dresde. Un chaudronnier 
ambulant regarde avec un sérieux 
remarquable un vieux chaudron 
troué que lui apporte une jeune vil
lageoise. Celle-ci attentive à la con
sultation paraît anxieuse du résultat 
de l'expertise du bonhomme. Un 
aide étameur et deux enfants com
plètent ce groupe. 

L'art du chaudronnier, se perd, 
on peut le dire, dans la nuit des 
temps. Il est certain, en effet, qu'aus-
sitôtle métal découvert.ilfut travaillé. 
Dans notre propre pays les chau
dronniers) ont déjà des corporations 
et jurandes sous Charles V, en \176 
on les réunit aux potier» d'étaln, Les 
bonnes pièces de Dmant et d'Auril-
lac, fabriquées par des artistes ha
biles, étaient les plus estimées. Les 
chaudronniers étaient aussi appelés 
batteurs et dinantiers, ce dernier 
nom en souvenir de Dinant, patron 
des chaudrons repoussés* 

Aujourd'hui une nouvelle chau
dronnerie est venue s'adjoindre à 
l'ancienne, on l'appelle la grosse 
chaudronnerie ; son ainée s'appelle 
la petite chaudronnerie elle est le re
fuge des ouvriers manuels fort ha
biles du reste auxquels ont souvent 
recours nos inventeurs, chimistes, 
physiciens, industriels, etc, La fabri
cation des petites pièces (fer, cuivre, 
zinc, tôle) est de son ressort, le mar
telage, sa principale opération, se 
décompose en emboutissage (frap-
page) retreinte (ramenage) et pla-
nage. 

La grosse chaudronnerie, incon
nue il y a nn siècle, est une indus
trie qui règne en véritable souve
raine sur toutes les autres ; effecti
vement ne sont-elles pas ses tribu* 
taires, car c'est elle qui prépare ces 
chaudières à vapeur, ces récipients 
de fer et de cuivre que nous rencon
trons dans tous nos grands ateliers, 
l'acier fondn est venu se joindre aux 
deux autres métaux et grâce à l'élec
tricité, on ne sait pas où l'industrie 
de la chaudronnerie s'arrêtera. 

Vous voyez, par ce trop bref ex
posé, que l'art du chaudronnier s'est 
étendu depuis l'époque que repré
sente le tableau de Schleisner.il s'é
tendra bien davantage encore par 
l'usage de l'électricité. Mais cepen
dant, il faut reconnaître que l'éton
nante révolution qui s'est produite 
en chaudronnerie n'a pas supplanté 
la chaudronnerie proprement dite, 
parla raison bien simple que celui-ci 
ouvrier habile,, devient véritable ar
tiste qui tient beaucoup plus de 
l'orfèvre que du forgeron, 

J e a n FOURNAGE, 

L ' A U T O P S I E D E M . GA MB E T T A 

Les peuples en proie aux gros
sières superstitions de l'âge primitif 
professent,pour les restes des morts, 
un respect exagéré, puéril. Ce senti
ment se manifeste par des pratiques 
avilissantes ou bizarres, quand elles 

ne sont point inhumaines. On s'i
maginerait difficilement toutes les 
extravagances qui ont été commises 
à cet égard, qui ont persisté pour 
ainsi dire jusqu'à nous chez les na
tions où le progrès des lumières a 
été vicié par l'esprit de secte. 

Une ordonnance rendue en Angle
terre, du temps de la reine Elisa
beth, décide que tous les ans les 
corps de quatre suppliciés seront 
remis aux barbiers de la ville de 
Londres, pour leurs études anato-
miques. Cette législation barbare, 
qui faisait de la dissection une peine 
posthume, complétant le dernier 
supplice, ne se borna pas à entraver 
le développement des sciences mé
dicales chez nos voisins d'Outre-
Manche ; elle produisit l'industrie 
néfaste des voleurs de cadavres, qui, 
non contents de dérober les corps 
au sépulcre, s'embusquaient dans 
les rues de Londres pour étouffer 
les passants avec un masque de cire 
et vendre aux chirurgiens des corps 
qui ne portassent aucune trace de fin 
violente. 

Cette législation, bien digne du 
moyen-âge, fut consolidée par un bill 
que le Parlement d'Angleterre vota 
en 1832, pendant la session même 
où il accepta la réforme, et en vertu 
duquel le roi Guillaume IV décidait 
que les médecins et chirurgiens an
glais n'auraient d'autres sujets ana-
tomiques que les criminels exécutés 
à mort. 

Noua devons dire à l'honneur de 
nos lois françaises, que nous sommes 
depuis longtemps affranchis du joug 
de dispositions aussi gênantes pour 
le développement des études anato-
miques qu'affligeantes, pour la raison 
publique, L/çn peut dire que la 
facilité &veo laquelle les étudiants 
français se procurent depuis long
temps les corps dont ils ont besoin 
est la cause principale de la juste 
renommée de nos écoles de méde
cine, et a fait de Paris le prin
cipal centre d'instruction pour les 
hommes se vouant au noble art de 
guérir» 
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Des ordonnances de police fort 
anciennes et contre lesquelles nous 
sommes loin de protester, mettent à 
la disposition des professeurs d'ana-
tomie, les cadavres des individus 
décédés dans les hôpitaux ou t rou
vés morts sur la voie publique, 
quand ils n'ont point été réclamés 
par leurs familles. Des précautions 
sont prises pour que ces débris hu
mains, lorsqu'ils ont servi aux dis
sections soient inhumés d'une façon 
décente. 

Ces mesures nécessaires sont mal
heureusement considérées par quel
ques malades avec une sorte de ter
reur superstitieuse, et leur esprit est 
souventhanté par des préoccupations 
funèbres qui assombrissent leurs 
derniers instants. 

Ce préjugé ne garderait certaine
ment point une intensité aussi dou
loureuse si les personnes que leur 
position sociale met en évidence, se 
faisaient un devoir de provoquer 
une autopsie après leur décès. En 
donnant un si utile exemple, elles se 
garantiraient contre les tentatives 
criminelles des scélérats qui peu
vent convoiter leur succession et elles 
anéantiraient toutes les chances 
d'être victimes d'une inhumation 
précipitée, les mettant dans le cas 
de sortir de leur léthargie pour se 
réveiller dans un cercueil. 

Elles contribueraient à assurer la 
vie de leurs enfants en définissant la 
nature des affections héréditaires 
auxquelles ils sont exposés, et du 
régime spécial auquel ils doivent 
s'assujettir pour combattre des in
fluences pernicieuses. Enfin, les ren
seignements qu'elles m ettraient ainsi à 
la disposition de la science seraient 
d'autant plus précieux qu'on les au
rait recueillis sur des sujets dont on 
connaîtrait parfaitement l 'histoire, et 
non pas sur des cadavres inconnus 
que l'on se procure plus ou moins 
au hasard dans le dépôt de l'Ecole 
pratique. Avec quel soin les méde
cins ne prendraient-ils point les 
diagnostics s'iis savaient que leurs 
prescriptions seront discutées après 

la. mort de chacun de leurs malal es, et 
que l'état des organes sera coufronté 
avec le libellé de leurs ordonnances! 

Ce sont ces considérations puis
santes qui ont engagé feu le docteur 
Broca à fonder la société connue 
sous le nom de Dissection mutuelle, 
et dont M. Gambetta fut un des pre
miers membres. 

Aussi l 'autopsie de l'ancien chef 
du cabinet n'a point eu, comme celle 
de Mirabeau, le but de calmer les 
soupçons d'une foule exaspérée par 
le désespoir de voir brusquement 
disparaître son idole. Le docteur 
Brouardel n 'a point eu, comme Ca
banis, à justifier des ennemis accusés 
d'avoir employé un moyen criminel 
pour faire disparaître un obstacle à 
des desseins liberticides. 

On peut dire qu'elle a été unique
ment exécutée au point de vue 
scientifique, oomme celle de Cuvier 
le fut par ses élèves. 

Les difficultés de l 'opération pra
tiquée sur M. Gambetta étaient gran
des à cause de lanature particulière 
de l'affection purulente qui a em
porté le défunt, et qui s'était fatale
ment développée dans les parties les 
plus profondes de ses viscères ab
dominaux, à la suite de la blessure 
reçue accidentellement, et ayant 
traversé la imain droite pour sortir 
au milieu du bras. 

Nous ne suivrons point certains 
de nos cenfrères dans la description 
d'une opération d'une semblable 
nature. Nous n'examinerons point 
comment on a dû s'y prendre pour 
répandre dans la chambre mor
tuaire une fine poussière d'eau pbé-
niquée destinée à détruire les mias
mes cadavériques. Nous ne dépein
drons pas le vigoureux orateur dont 
la voix de tonnerre fit retentir si 
souvent la tribune nationale, étendu 
sur un lit transformé en table ana-
tomique. 

Peu importe au public de savoir 
si l 'opérateur chargé d'ouvrir la cage 
thorac iqm a pratiqué une section 
médiane le long du sternum, ou si, 
après avoir tracé dans les chairs un 

sillon elliptique, il a scié les côtes 
tout le long du tronc, en s'adressant 
aux parties cartilagineuses des côtes, 
de manière à obtenir un immense 
lambeau encore adhérent par la par
tie supérieure qu'il put relever sur 
la face. Nous n'examinerons point s'il 
a été nécessaire, après avoir scalpé 
le cuir chevelu, de briser les os du 
crâne à coups de marteau pour met
tre à nu les enveloppes du cerveau, 
ou si l'on a pu produire une sorte 
de trépanation avec un instrumont 
pointu, pour s'emparer de l'organe 
de la pensée. 

Ce qu'il nous importe de savoir, 
c'est que tous les organes ont été 
pesés, examinés avec le soin que 
méritent les restes d 'un homme dont 
la carrière fera époque dans l'his
toire. 

Ces éléments matériels d'appré
ciation de son caractère, seront li
vrés sous une forme scientifique aux 
générations futures. 

Ils contribueront peut -ê t re , en 
outre, à déterminer la nature encore 
mystérieuse des liens cachés qui at
tachent l'être éternel à l'enveloppe 
périssable qu'il anime pendant son 
passage sur la terre. 

Mais il ne faut pas se hâter de ti
rer de quelques nombres isolés, et 
dont l'authenticité n'est point par
faite des conclusions prématurées. 
En effet, quelqu'importance qu'aient 
le poids du cœur et du cerveau sur 
les fonctions de relation et sur les 
fonctions végétatives, ils ne peuvent 
être isolés de l 'étude des autres par
ties du corps. Certainement, lors
qu'on voit que le cerveau d'un pois
son est la 50 0 0 6 partie du poids du 
corps, que chez le bœuf elle est la 
9 0 0 ° , chez le cheval la 7 0 0 ° , chez le 
chien la 3 0 0 ° , on saisit une gradation 
incontestable correspondant au dé
veloppement de l'instinct. Mais fau
drait-il en conclure que quelques 
grammes de plus de matière en
céphalique constituent une supé
riorité réelle, et qu'avec un poids cé
rébral qui, si nous sommes bien ren
seignés, s'élevait à 1 pour cent du 
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poids de son corps, M. Gambettafut 
moins bien pourvu que d'autres in
dividualités historiques 

Le poids de l 'organe de la pensée 
n'est pas le seul élément qu'il faille 
faire entrer en ligne de compte pour 
apprécier sa valeur. Il faut se préoc
cuper du nombre et de l'importance 
des circonvolutions, et de l 'harmo
nie que les différentes parties de 
cette substance si compliquée ont 
les unes avec les autres. 

H ne serait pas non plus prudent 
de tirer des conclusions avantageu
ses à M. Gambetla, de ce que le poids 
de son cœur paraît dépasser la 
moyenne, qui est de la 240° partie 
du poids du corps. Autant vaudrait 
imiter ces empiriques de la phréno-
logie, qui auraient déclaré que lapro-
lubérance la plus saillante du crâne 
de M. Gambetta est la bosse de l'élo
quence, et jurer sur la mémoire de 
GallqueDémoslhènes devait en pos
séder une pareille. 

Gardons-nous des puérilités d'une 
science trop hâtive pour être bien 
sérieuse, mais nous n'avons pas be
soin de renseignements plus com
plets pour dire que, dans les circon
stances où elle s'est produite, celte 
remarquable autopsie cadavérique 
ajoutera certainement un nouveau 
lustre au nom du défunt. 

De même que lorsqu'il quittait 
Paris à bord de l'Armand Barbes, 
pour se conformer à un décret du 
gouvernement de la République, cet 
homme, dont toute l 'Europe s'occu
pera longtemps, a légué un grand 
exemple, car il ne descend dans le 
tombeau ouvert soudainement sous 
ses pas qu'après avoir pr is les pré
cautions nécessaires pour que sa dé
pouille matérielle ait pu servir aune 
opération que l'on peut considérer 
Gomme révolutionnaire. 

W. DE F03WIELLE 
- -M»iJSES5Ê^<is<îaf ——•—• 

Les lecteurs de la SCIENCE POPU
LAIRE dont l'abonnement expire ces 
jours-ci, sont priés de le renouveler 
dans le plus bref délai, s'ils ne veu
lent pas éprouver d'interruption 
dans la réception de leur journal. 

L ' E A U E T L E F E U 
(Sui te ) 

CHAPITRE IX 

LA GLACE 

L A N E I G E — S O N O R I G I N E — S A C O U L E U R 

— son RÔLA — L E S N E I G E S P E R P É 

T U E L L E S — L A G R Ê L E — L E S G R É I O N S 

— LE G R É S I L . — L E S G L A C I E R S — D I S 

T R I B U T I O N G É O G R A P H I Q U E — L E U R S 

D I M E N S I O N S — L E U R F O R M A T I O N — L E S 

C I R Q U E S — LA N E V É — L A G L A C E D E S 

G L A C I E I S — L E U R S U R F A C E — L E S P U I T S 

— L E S T A B L E S — M O U V E M E N T S G L A 

C I E R S — E X P É R I E N C E S D ' I I U G I D E 

S O L E U R E D ' A G A S S I Z E T D E D E S O R — 

V A R I A T I O N S D E V I T E S S E S — M O U V E 

M E N T S I N E X P L I Q U É S — M O R A I N E S L A T É 

R A L E S — M O R A I N E S T E R M I N A L E S — 

M O R A I N E S F R O N T A L E S — S T R I E S E T C A N 

N E L U R E S — • E P O Q U E G L A C I A I R E — L E S 

G L A C I E R S ' P O L A I R E S — L E S B L O C S E R R A 

T I Q U E S — L E U R G R A N D E U R — L E U R 

C O M P O S I T I O N — D E N S I T É D E LA G L A C E . 

L'on passe directement de l'eau 
liquide à l'eau solide, c'est-à-dire à 
la Glace, par l 'intermédiaire de la 
Neige et de la Grêle. 

Formée dans les hautes régions 
de l 'atmosphère où règne, pendant 
la saison froide, une température 
inférieure à 0", la Neige n'est pas 
autre chose que des vapeurs aqueu
ses congelées qui tombent en flocons 
blancs et légers. Vus au microscope, 
ces derniers offrent l'effet d'une ad
mirable broderie faite sur la gaze la 
plus fine et la plus délicate. 

La blancheur éblouissante de la 
Neige tient à la grande division de 
ses parties. Tous les petits cristaux 
qui la composent sont séparés les 
uns des autres par de petits inter
valles remplis d'air de réfrangibilité 
différente. C'est la réfraction de l'air 
daos ces cristaux qui lui donne cette 
couleur blanche opaque caractéris
tique (lig. 1). 

La Neige est très mauvaise con
ductrice de la chaleur. De ce fait 
résulte, que non-seulement elle s'op
pose au passage du froid atmosphé
rique dans le sol, mais qu'elle em

pêche encore la déperdition de la 
chaleur terrestre par le rayonne
ment. C'est ainsi que dans nos con
trées, elle protège nos végétaux 
contre le froid glacial de l'hiver. 

Généralement la Neige fond au 

Fer/ne pertet'cSe 

retour du printemps, mais dans cer
taines montagnes d'une altitude éle
vée, elle demeure en toutes saisons 
et forme alors les Neiges perpétuel
les. La hauteur de ces dernières va
rie suivant une foule de circons
tances climatologiques qu'il serait 
inutile d'indiquer. Ainsi, tandis que 
les Neiges perpétuelles commencent 
à 720 mètres, dans l'île Magaroe 
(Norwège), il faut les aller chercher 
à 4688 mètres au volcan Paracé 
(Nouvelle-Grenade). De même, dans 
l 'hémisphère méridional, on les 
trouve à 1130 mèlres au détroit de' 
Magellan, et à 5046 mètres dans les 
Cordilières Occidentales. 

La Grêle (fig. 2) est une pluie de 

glaçons de forme arrondie, ou, en 
d'autres termes, la chute de globa
les plus ou moins sphériques for
més par de l'eau congelée. On donne 
généralement le nom de Gréions à 
ces globules, mais lorsqu'ils sont de 
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volume moindre on les appelle Gré
sils. 

On ignore encore le mode de for
mation delà grêle; un grand nombre 
de théories ont déjà été faites (Volta, 
Feuillet, Zurcber, etc.), mais aucune 
d'elles n'est réellement satisfaisante. 
Quoiqu'il en soit, la Grêle restera 
toujours un fléau pour nos récol-

. tes. 
Dans nos contrées, on donne le 

nom de Glaciers (fig. 3) à des val
lées plus ou moins larges, constam
ment remplies d'eau solide, et qui 
semblent être suspendus aux flancs 
des plus hautes montagnes. Ils sont 
assez nombreux: non-seulement on 
en remarque dans les Alpes, mais 
encore dans les Pyrénées, dans les 
Andes, dans l'Himalaya, etc. 

Lf'urs dimensions d'ailleurs sont 

très variables : celui d'Aletsch a 28 
kilomètres de long sur 5 de large ; 
celui des Bois dans la vallée de Cha-
mounix a 20 kilomètres sur 4 ; celui 
d'Unteraar a 20 kilomètres sur 3. 
ha hauteur de l 'escarpement qui les 
termine varie entre 10 et 40 mètres, 
mais à leur partie supérieure on 
suppose qu'ils doivent s'élever à plus 
de 100 ou 200 mètres, 

La condition essentielle pour qu'un 
glacier puisse se former, c'est qu'il 
commence à la hauteur des neiges 
perpétuelles qui en sont, pour ainsi 
dire, le foyer d'alimentation. La 
neige s'accumule dans de grandes 
excavations qui, à cause de la forme 
qu'elles affectent ordinairement , 
prennent le nom de Cirque. C'est 
en descendant de ces cirques que la 
noige, sous l'effet de la pression et 

de la gelée prend l 'aspect d'une 
masse granuleuse, grisâtre que l'on 
désigne sous le nom de Nevé et qui 
est le véritable état intermédiaire 
entre la neige et la glace. 

Généralement la Nevé est dispo-

^y<3-A s snort*/** es 

sée par strates, mais toute trace de 
stratification disparaît quand elle fait 
corps avec la masse des glaciers. La 
Glace môme de ces derniers ne res
semble pas du tout à celle des lacs 
<t des rivières: elle est composée de 
h mes minces et compactes, trans
parentes et bleuâtres, remplies de 
bulles d'air qui proviennent de la 
compression de la neige et qui lui 
donnent cet aspect translucide et 
écumeux caractéristique. Dans la 
partie inférieure du glacier, où ces 
bulles d'air ont été expulsées, la 
masse acquiert la parfaite transpa
rence et la couleur azurée qu'exci
tent l 'admiration des touristes. 

La surface des glaciers n'est pas 
parfaitement unie comme on pour
rait le supposer. Ce ne sont que 
blocs et fragments jetés ça et là, ai-

guilles de glace d 'une grande hau
teur, immenses pyramides, majes
tueux obélisques , Assures sans 
nombre, puits nombreux, crevasses 
profondes. 

C'est de Saussure qui, le premier, 
a expliqué la formation de ces pe
tits puits qui n'ont jamais plus de 
deux à quatre décimètres de dia
mètre. Si une pierre très conduc
trice de la chaleur se trouve sur le 
glacier, elle s'échauffera sous l'ac
tion de la chaleur, fondera petit à 
petitla glace quiestau-dessous d'elle 
et formera ainsi un puits d'autant 
plus profond que les petits courants 
ascensionnels de l'eau s'opéreront 
dans d'excellentes conditions. 

D'antres fois, le phénomène in
verse se produit. Si un quartier de 
roche mauvais conducteur de la 
chaleur se trouve sur le glacier, la 
glace environnante fondera pendant 
l 'été, de telle sorte qu'à la fin de 
cette saison, il se trouvera suppor
té sur un piédestal de glace plus ou 
moins élevé. C'est ce qu'on appellera 
alors une table du glacier. 

Un glacier une fois formé ne reste 
pas immobile ; il descend suivant la 
pente de la montagne, pente qui 
n'excède jamais 3 degrés. Ce fait a 
été mis en évidence par une suite 

; d'expériences. 
i En 1827, Hugi de Soleure avait 
! fait bâtir une petite cabane sur le 

glacier de l'Aar, non loin du pro
montoire d'Abschwung. En 1830 il 
la retrouva 60 mètres plus loin ; en 
1836 à 715 mètres. En 1830, Agas-
siz et Desor la retrouvèrent à 1430 

i mètres, et enfin à 1405 mètres en 
j 1840. Ainsi la cabane avait parcouru 

p i u s d e l l S mètresparan.DanslaMer 
' de Glace, la Pierre-plate parcourt 

annuellement 83 mètres 4(î. 
Outre ce mouvement qui s'accé

lère selon les pentes ou la pression, 
il en est d'autres qui n'ont *pas en-

] core reçu d'explications. Ainsi le 
| mouvement est bien plus rapide à 
! la partie inférieure qu'à la partie 
I supérieure. La partie moyenne est 
! celle qui marche le plus lentement. 
I Les moraines latérales vont bien 
j moins vile que les moraines cenlra-
j les. Quelle est la cause de ces diver 
| mouvements? On l'ignore, 
j On a remarqué que la différence 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des vitesses varie selon les saisons, 
les différents points du glacier, les 
phénomènes météorologiques de 
l 'année, les conditions climatologi-
ques, et les resserrements plus ou 
moins prononcés de la vallée. 

On suppose que les mouvements 
connus des glaciers sont dus à la 
pression que la glace exerce sur elle-
même, pression qui est encore facili
tée par la couche d'eau sur laquelle 
la glace doit glisser. On suppose en
core que la dilatation de l'eau inlil-
trée dansles fissures capillaires est 
pour beaucoup dans l'accélération 
des glaciers. 

Des bords de la vallée dans la
quelle est renfermée le glacier, tom
bent, par suite de la désagrégation, 
des roches de toutes sortes qui sont 
ainsi charriées au loin, Eorbes en a re
marqué sur le glacier de Viesch 
(Valais) un de 30 mètres de long 
sur 16 de haut. 

On donne le nom de Moraines la
térales à ces cordons de roches des 
bords du glacier ; de Moraines ter
minales ou frontales à leur accumu
lation qui se fait au bas de la vallée; 
de Moraines centrales ou mediales, 
à celles qui se forment par la ren
contre de deux glaciers (fig. 4). 

Dans ces moraines, il y a des 
pierres qui sont pressées entre le 
glacier et les bords de la vallée. En
traînées par la^ glace, elles laissent 
sur les roches moins dures qu'elles 
rencontrent des stries et des canne
lures très bien marquées. 

A l 'époque tertiaire, l 'Europe a 
été un moment comme ensevelie 
sous les glaces: c'est ce qu'on ap
pelle l 'époque Glaciaire. En France 
les Glaciers descendaient jusqu'à 
Montélimar, recouvraient le Jura 
les Yosges, le Plateau-Central. On a 
pu se rendre compte de ces glaciers 
par les stries et les cannelures bri
sées le long des roches qui bordent 
les vallées et par les accumulations 
de moraines. 

Dans les régions polaires, les Gla
ciers vont jusqu'à la mer. Il arrive 
donc très souvent que des monta

gnes de glace charriées par celle-ci 
entraînent loin de là des blocs im
menses de rochers. C'est ainsi qu'en 
Ecosse on en trouve venus du Gro
enland el da Spitzberg. Ils sont gé
néralement appelés blocs erratiques 
(fig. 5). Leur nombre diminue sin
gulièrement à mesure que l'on s'a
vance vers l 'équateur, car les rayons 
solaires convertissent en eau les 
montagnes de glace qui les suppor
tent. On trouve des blocs erratiques 
de toutes dimensions, les uns res
semblent à des cailloux roulés, d'au
tres sont susceptibles d'avoir un vo
lume de 1000 mètres cubes et un 
poids de 300.000 kilogrammes. Ils 
sont généralement composés de 
Granité, de Gneiss, de Porphyre ou 
de Calcaire. 

Nous avons parlé du rôle de la 
Glace dans le laboratoire ; nous n'y 
reviendrons pas. Cependant nous 
croyons utile de dire que si nos 
fleuves charrient des glaçons pen
dant l'hiver, c'est qu'ils sont moins 
denses que l'eau. La densité de la 
glace rapportée à l'eau est en. effet 
de 0,93. 

F . C A N U Ë T L A R B A L É T R I E R . 

(à Suivre). 

NOS COLONIES 

Un d r a m e à l a Nouvel le -
C a l é d o n i e 

(Suite) 

Pendant les longues traversées des 
transports qui les emmènent, ceux-ci 
sont, en effet, placés dans des com
partiments spéciaux où toutes les 
mesures sont prises pour assurer la 
conservation de leur santé ; les rè
glements les protègent contre l'ar
bitraire et la brutalité de leurs sur
veillants ou des personnes du bord 
et, à moins de contravention à la 
consigne ou aux règlements, ils sont 
toujours assurés de n'être jamais 
torturés ou même molestés. Pour 
moi je suis loin d'avoir été traité 
d'une façon aussi humaine ; le vais
seau la Loire qui me transportait, 

était sous les ordres d 'un comman
dant, M. le capitaine de vaisseau 
Brown qui, dans le trajet de Fance, 
en Nouvelle Calédonie, avait amené 
par la dureté, la mort d 'un forçat 
enchaîné dans un des cachots du 
bord... 

On avait également embarqué sur 
la Loire, quatre forçats sortant dé 
l'île Nou qui rentraient volontai
rement en France, trois pour y subir 
la réclusion et le quatrième pour y 
subir dix années de travaux publics. 

C'est à ces quatre galériens que 
j 'a i été réuni, et toutes les précau
tions ont été prises pour que je leur 
fusse assimilé pendan t la traver
sée. Dès mon arrivée à bord, j'étais 
mis aux fers par les pieds, à la même 
barre que les malheureux dont je 
devenais le compagnon de voyage. 

Pour me soustraire à cette torture 
corporelle, à laquelle je ne pouvais 
légalement m'attendre, je dépêchais 
vers le commandant le commissaire 
de police de Nouméa qui m'avait 
conduit à bord. Ce dernier expliqua 
que je n'étais ni un forçat ni un re-
clusionnaire, mais un simple prison
nier correctionnel que l'administra-
tion, contrairement à l'usage suivi, 
avait décidé de transporter en France. 
Cette démarche n'eut aucun succès; 
je conservai la manille de fer aux 
pieds jusqu'au lendemain, jour oùla 
terre fut perdue de vue. 

Le commandant nous fit alors 
déferrer tous les cinq et nous assigna 
pour poste, dans la batterie basse, 
u n emplacement de deux mètres 
carrés de superficie, sur les grillages 
placés à l'avant de la cheminée. Des 
grillages semblables existaient au-
dessus de nos têtes, dans la batterie 
haute et sur le pont, de sorte que 
nous nous trouvions placés dans un 
courant d'air malsain produit par la 
ventilation du bord. 

- Une sentinelle nous empêchait de 
sortir dé cet espace, trop exigu 
pour nous permettre même de nous 
coucher. Pendant deux heures seu
lement, quand le temps le permet
tait, on nous faisait monter sur le 
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pont pour prendre l'air, mais avec 
défense de nous y promener. 

Dans cette place nous avons eu 
chaque jour, régulièrement, sur la 
tête et souvent dans nos aliments, 
tous les crachats, tous les bouts de 
cigarettes, les chiques et les immon
dices du bord, les grillages du dessus 
nous laissaient également arriver en 
grande abondance l'eau du lavage 
du pont et de la batterie haute ; ils 
servait même depouîaine aux enfants 
qui venaient quelquefois se soulager 
sur nos têtes et sur nos épaules. 

Ce poste était on le conçoit, ou
vert à tous les vents, et la pluie 
ainsi que les brises glaciales du cap 
Horn nous pénétraient de toute part; 
par contre, lorsque l a cuisine distil-
latoire fonctionnait, nous étions rôtis 
par la cheminée, dont nous ne pou
vions nous écarter, si bien que nous 
étions grillés d'un côté, tandis que 
nous étions perclus de l 'autre par le 
froid. 

Mieux que toutes les descriptions, 
un fait montrera dans quelles condi
tions meurtrières nous étions main
tenus. Le capitaine d'armes du vais
seau ne pouvant croire que l 'ordre 
qu'il avait reçu dè mous Confiner 
dans cet endroit put être sérieux, 
en avait différé l'exécution, il fut 
pour ce motif, puni sur le champ de 
huit jours d'arrêts. 

L'insalubrité de ce poste était en 
effet tellement connue, qu*une con
signe sévère interdisait à qui que ce 
fut d'y séjourner, e t u n jour que l 'un 
de nous s'y trouvait seul par ha
sard, le second du navire qui ne le 
reconnaissait pas, le rudoya et vou
lut l'en chasser: « Vous ne connais
sez donc pas la consigne qui défend 
de rester dans cet endroit meur
trier? Nous avons déjà, dit-il, assez 
de dyssentériques ici abord , chaque 
semaine nous jetons un mort par le 
sabord. Voulez-vous en augmenter 
le nombre? — Mon commandant, 
répondit mon compagnon, c'est le 
logement qu'on nous adonné : soyez' 
certain que nous ne demandons qu'à 
le quitter. — Ah! répliqua le second 

c'est différent, restez là, puisqu'on 
vous y a mis. 

Et de (ait nous y sommes restés. 
Les conditions d'insalubrité et 

d'infection daus lesquelles nous nous 
trouvions amenèrent bien vite nn 
résultat: nous étions à peine arrivés 
au cap Horn que déjà trois de mes 
compagnons étaient tombés grave
ment malades. Le médecin, à la 
Visite duquel H se rendaient chaque 
matin, leur prescrirait du mouve
ment et de l 'exercice! Et ces mal
heureux n'avaient pas même assez 
d'espace pour s'allonger; il leur était 
impossible de suivre la prescription 
et il est inutile de dire que personne 
ne se préoccupa de leur en donner 
les moyens. 

Avant l'arrivée de la Loirê.k Ste-
Hélène* mes compagnons et moi 
avons de nouveau été mis aux fers 
et descendus à fond de cale sous i 
prétexte, parait-il, d'éviter des éva
sions. Je protestai encore mais en 
vain contre cette torture... 

"Toutes les raisons que je fis valoir 
n 'eurent aucun effet et nous ne fûmes 
débarrassés des fers et remontés à 
la lumière que trois jours après 
lorsque le rocher d e Ste-Hélène dis
parut à l 'horizon. 

Enfin pour terminer cette prome
nade autour du monde, j*ai encore 
été descendu à fond de cale, les 
fers aux pieds, au moment de l 'ar
rivée du navire près des côtes d e 
France. Nous ne poursuivrons pas 
plus loin le récit des étapes de ce 
douloureux martyre. M. Richard a 
appris en France par un article de 
la quatrième page dù Journal 
officiel de la Nouvelle Calédonie que 
sa femme était morte de chagrin le 
4 août laissant trois enfants en bas 
âge sans'secours et sans moyens 
d'existence. 

Pout mettre le comble à la cruauté 
île cette horrible persécution,le gou
vernement de Nouméa retira illéga
lement au père la tutelle de ses 
enfants dont f amé à cinq ans et demi 
et la plus jeûne dix huit-moisl... 

Il n'est point possible que cette 

série de crimes inouïs reste impunie. 
M. Richardest aujourd'hui en France 
libre, honoré par tous ceux qui le 
connaissent. Un grand nombre de 
députés n'ont pu retenir leurs larmes 
au récit de sa triste épopée, une 
pétition va être déposée sur le bu
reau de la Chambre accompagnée du 
mémoire de l'infortuné martyr. 
Justice lui sera faite, il n 'en faut 
point douter, car le sentiment d u 

droit est celui qui est le plus profon
dément ancré daus les consciences 
françaises; les criminels auteurs de 
ces attentats multiples subiront les 
Conséquences de la responsabilité 
qu'ils ont assumée. 

JULES GROS. 

L'Académie des Sciences vient de 
nommer un vice-président pour l'an
née 1883, enremolacement de M. Blan
chard, qui doit passer président et 
succéder à M. Jamin, dont les pouvoirs 
expirent dans la séance du 2 janvier, 
M. Rolland, membre de la section de 
mathématique, ayant obtenu la majo
rité de suffrages, est proclamé vice-
président pour l'année 1883. 

M. Wurtz présente un nouveau tra
vail de M. Lebet sur les microbes. 

L'auteur a découvert un nouvel être 
dans l 'urine des individus atteints de 
la rougeole. Sesjspo^es sont très mo
biles et capables d'une grande diffu
sion. 

Oa a inoeulé ce microbe a des co
bayes, on l'a retrouvé dans l'urine de 
ces animaux. 

Note de M. Samson, communiquée 
par M. Bouley, relative aux principes 
excitants de l'avoine, M. Sanson a 
la premier isolé ce principe excitant, 
un mémoire sur cette question doit 
êtra présenté prochainement à faca-
démie< — LA gouvernement des Etats-
Unis fait demander au nôtre s'il con
sidère comme désirable la réunion 
d'une conférence internationale en 
vue de l'adoption d'un méridien initial 
commun à tous les pays. Le Ministre 
de l'Instruction Publique demande l'avis 
de l'Académie des Sciences, cette 
question est renvoyée à la commission 
d'astronomie de navigation. 

M. Huggins présente une note sur 
une méthode plus avantageuse pour 
photographier les phénomènes astro
nomiques, on se servirait d'un l'quirïe 
coloré. L'auteur a surtout en vue lb 
phénomène qui doit avoir lieu au mois 
de mal prochain. 

M. Bianchj adresse^ une note sur la 
construction d'une nouvelle pile au sel 
marin. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



[ C O I F F E U S E 
XT 

D O C T E U R C H I N O I S 

Nous avons donné, dans le dernier 
numé ro de la Science populaire, deux 
types japonais. Nous offrons aujour
d'hui deux cro
quis de figures 
chinoises.La coif 
feuse et le doc
teur sont faits 
l'un et l'autre 
pour nous éton-
nergraudement. 
Ce bon docteur, 
un peu glabre, 
il est vrai, a pour 
unique occupa
tion, en ce mo
ment, de remuer 
la cendre de sa 
pipe;bien certai
nement, il ne 
s'attend pas à 
être appelé pour 
soigner et gué
rir un grand 
mandarin chi
nois, il ne fait 
découvrir son ta
lent pour la dis
section ou l'au
t o p s i e de s e s 
semblables, que 
parlapetiteboîte 
d ' i n s t r u m e n t s 
chirurgicaux du 
C h a r r i è r e de 
l'endroit. Enfin, 
son apparence 

misérable nous répond de son en
tier désintéressement; il ne perçoit 
guère pour ses cures, et bien certai
nement ses cures n'en sont pas plus 
mauvaises pour cela. La barbière 
d'à-côté, confectionne une coiffure 
curieuse; la barbe, il n'en est pas 
question. Cette coiffure, nommée le 
Teapot, ressemble à de gros ban
deaux, qui vont assez bien à ces 
deux enfants du Céleste-Empire; 
entre les coiffeurs (barbiers) et les j 

médecins, le rapprochement est in
diqué; ce sont... que nos lecteurs 
nous pardonnent, les fers qui les 
réunissent. 

J E A N F O D R N A O B . 

COIFFEUSE CHINOISE 

C H R O N I Q U E D E P A R T O U T 

Les plantations de cafés à la Martinique 
— La France en Algérie. — Le com
mandant Rivière. — La végétation 
du blé. — Le docteur Crevaux. — Une 
exploration sous-marine. — Une co
quille, 

Les plantations de cafés de la Mar
tinique sont, paraît-il dévastées par j 
un insecte qui lait de tels ravagesrjLvière. 
que, d'après les renseignements q u i ! 

m'ont été communiqués, sur cer
tains points de l'île, la culture du 
café a dû être entièrement aban
donnée. J'espère, grâce à l'obligeance 
de M. le directeur des Jardins bo
taniques de St-Pierre ; qui s'est g r a 
cieusement mis à ma disposition, 
pouvoir donner à nos lecteurs quel

ques renseigne
ments précis sur 
ce terrible rava
geur. 

Peut-être, chers 
lecteurs, appren-
drez-vous avec 
plaisir que la 
France vient de 
s'étendre en Al
gérie. Le i/'Zaô, 
territoire situé 
au sud de la pro
vince d'Alger et 
qui était naguère 
sous notre pro
tectorat , vient 
d'être annexé à 
l'Algérie. 

Le nouveau 
territoire actuel
lement français 
est une confédé
ration de sept 
villes dont la 
principale GJiar-
deia a plus de 
12 000 habitants. 
Elle est bâtie sur 
un rocher do
m i n a n t l'Oued 
M'Zab. 

Que vont dire MM. les Anglais de 
cette nouvelle extension....'! 

C'est aussi avec un vif plaisir que 
nous annonçons aux lecteurs de la 
Science populaire que le gouverne
ment français vient d'envoyer une 
expédition au Tonkin pour soutenir 
le brave et vaillant commandant Ri-
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M. Risler, l'éminent directeur de 
l'Institut national agronomique, a 
présenté récemment à l'Académie 
des sciences quelques observations 
snr la végétation du blé. 

< Je n'ai jamais pu constater, dit-il, 
un accroissement quand la tempéra
ture de l'air à l'ombre n'avait pas été 
au moins pen
dant quelques 
jours de suite et 
chaque jour au 
moins pendant 
quelques heures 
a + 6° » 

« Mes plus for
tes récoltes; 34 
hecto l i tre ,» à 
l ' h e c t a r e e n 
1808-69 et 36 
hect. en 1873-74 
corresp on dent 
aux plus fortes 
sommes de tem
pérature, 2,214° 
et 2.317° » (som
me des tempé
ratures moyen
nes supérieures 
à 6°). 

D'après le mê
me auteur, les va
riations de tem
pérature de quel
que importance 
qui agissent à la 
surface du sol se 
font sentir au 
bout de quel
ques jours à I 
mètre de profon
deur. 

Il est donc intéressant de savoir 
les sommes de température du sol à 
1 mètre correspondant aux chif
fres précédents; dans le premier cas 
c'est 2.490, et dans le second 2.366. 

Gomme ont le voit ces recherches 
sont très intéressantes ; nous y re
viendrons prochainement avec plus 
de détail. 

On sait qu'à la suite du massacre 

de la mission Crevaux,la République 
argentine avait organisé une expé
dition pour rechercher les restes de 
notre illustre compatriote. Le sym
pathique gouvernement de la Plata 
qui s'est montré si affecté de la perte 
douloureuse du célèbre explorateur 
vient de voter un budget de 1000 fr. 

MEDECIN CHLN01S 

pour élever un monument à Gre-
vaux. 

L'été dernier, un navire italien, 
le Washington, a fait une explora
tion sous-marine dans la Méditerra
née. M. le professeur Giglioti qui 
faisait partie de l'expédition, a retiré 
après un sondage de 1582 mètres 
entre la Sicile et la Sardaigne, un \ « 
poisson assez rare du genre Pa^a- ^ 

lepe. C'est un acantoptérigien de la 
famille des Percoïdes que les ichlyo-
logistes désignent sous le nom spé
cifique de Paralepsis cuvieri. 

Il est à remarquer que toutes ces 
explorations sous-marines donnent 
toujours des résultats scientifiques 
importants, aussi serions-nous heu

reux de les voir 
se multiplier. 

Le mot de la 
fia emprunté à 
T R I B O U L E T du 

Clairon: 

Une coquille 
e x t r a i t e d'un 
journal radical: 

« La citoyen
ne Louise Michel 
est en ce mo
ment à Amster
dam. La Hollan
de s'est empres
sée de lui ren
dre ses froma
ges. > 

Croyez - vous, 
c e s impr i 
meurs? 

A. L A . H B A . L É T H I E R . 

L'abondance des 

matières nous obli

ge à remettre à la 

semaine prochaine 

notre article sur le 

Petit sapeur i« 
génie. 

A S T R O N O M I E P O P U L A I R E 
PAR M. AUG. GÀRASSUT 

P r o f e s s e u r à l ' A s s o c i a t i o n p o l y t e c h n i q u 

Second problème a s t r o n o m i e 

« Si l'axe de la Terre est vertical, 
l'écliptique mi-terrestre mi-cé
leste n'est plus horizontal, comme 
dans le problème précédent, il est 
ohlique. Dans ce cas, le rayon vec
teur décrit sur la surface de la 
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« Terre, entre les deux tropiques, en 
« supposant que la Terre n'obéisse. 
« pas à son mouvement continu de 
« translation, mais seulement à son 
« mouvement continu de rotation, 
« non pas une spirale, mais un 
« cercle qui est constamment pa-
« rallèle à l 'Equateur, comme sont 
« les cercles tropiques eux-mêmes. » 

Prière d'adresser les réponses au 
bureau du journal. 

QUATRIÈME CONFÉRENCE 

CHAPITRE VI. 
D U SYSTÈME SOLAIRE ET P L A N É T A I R E 

(Suite.) 

Si on a bien compris tout ce que 
nous avons dit jusqu'ici, la situation 
de la Terre par rapport au Soleil 
s'en dégage facilement. 

La Terre tourne sur elle-même, 
et en même temps elle tourne autour 
du soleil. Dans toutes les situations 
que la Terre occupe par rapport au 
Soleil, son petit axe de rotation, ce
lui qui passe par les pôles, est tou
jours parallèle à lui-même, et tou
jours parallèle à l'axe fictif du monde 
qui passe par le centre du Soleil,le
quel axe fictif n 'a été créé, imaginé, 
que par rapport à celui de la Terre i 
et à ceu î des autres planètes qui lui j 
sont également parallèles. On doit > 
représenter l'axe de la Terre verti
cal ainsi que l'axe du monde comme 
il l'est dans nos appareils et nos car
tes cosmographiques et jamais in-
clinét comme il l'est dans tous les 
anciens appareils et les anciens des
sins. Plus tard nous dirons et nous 
verrons pourquoi. 

Les autres planètes, quoi qu'elles 
aient chacune leur axe incliné diver
sement sur leurs écliptiques respec
tifs et sur I'Ecliptique terrestre, quoi 
qu'elles aient leurs Ecliptiques di
versement inclinés sur I'Ecliptique 
terrestre et sur l 'Equateur céleste, 
ont néanmoins leurs axes de rotation 
qui sont toujours parallèles à eux-
mêmes, à l 'axe de la Terre et à l'axe 
du monde. Il en est de même de 
leurs Equateurs qui sont toujours 

parallèles entre eux et parallèles à 
l 'Equateur Céleste. L'axe du monde 
et l 'Equateur Céleste servent donc 
pour toutes les planètes. 

Il en est également de même pour 
le foyer de I'Ecliptique terrestre 
septentrional qu'occupe le soleil. Ce 
foyer, le septentrional, est le foyer 
des Ecliptiques de toutes les autres 
planètes ; c'est par ce foyer unique 
que ces différents Ecliptiques sont 
liés tous ensemble; leurs grands 
axes sont dans un même plan verti
cal; leurs lignes des Equinoxes est 
dans le planéquatorial céleste ; leurs 
centres sont différents ainsi que 
leur second foyer, le méridional, et 
leurs orbites ne sont pas paral
lèles. 

1 1 est évident que si la voûte cé
leste, que ces étoiles semblent des
siner, existait, et se trouvait à une 
distance commensurable, les extré
mités de cet axe de la Terre, comme 
les extrémités des axes des autres 
planètes, décriraient sur la surface 
intérieure de cette voûte céleste, la 
projection de la courbe des orbites, 
que la Terre et les autres planètes 
décrivent autour du Soleil, la pro
jection de leurs écliptiques, c'est-à-
dire des cercles concentriques ; mais 
cette voûte céleste est tellement éloi
gnée qu'il semble que chacune de 
ces deux extrémités du rayon de la 
planète, de la Terre par exemple, 
est toujours tourné vers le même 
point du ciel. 

Nous avons dit qu'il semble; en 
effet, de deux choses Tune: ou eet 
axe est tourné vers le même point 
du ciel et il n'est pas parallèle à lui-
même ; ou il est parallèle à lui-même 
et il n'est pas tourné vers le même 
point du ciel. Ces deux situations 
sont incompatibles et s'excluent mu
tuellement ; l 'une est vraie, l 'autre 
est fausse. C'est la dernière qui est 
vraie, car si du côté du Septentrion, 
l'axe de la Terre semble toujours 
tourné vers un même point du ciel, 

i la constellation de l'Octant, il s'en 

i 
éloignerait au contraire beaucoup, 

| et il décrirait un grand cercle autour 

de ce pôle, si l'axe de la Terre, iu-
cliné, regardait du côté du Septen
trion, toujours le même point du 
ciel. Donc l'axe de la Terre est tou
jours parallèle à lui-même et ne re
garde pas constamment le même 
point du ciel. C. Q. F. D. 

On pourrait appliquer ce même 
raisonnement aux autres axes des 
autres planètes. 

De plus, la courbe que la Terre 
décrit autour du Soleil n'est pas un 
cercle, mais une Ellipse, et le Soleil 
occupe, non pas le centre de cette 
Ellipse, mais un des foyers. 

Nous avons dit que cette Ellipse 
que la Terre d'écrit autour du soleil, 
(Ce plan elliptique), écliptique, mi-
terrestre, mi-céleste est incliné de 
28°25' sur l 'Equateur terrestre. Or, 
commeFaxe de la Terre est toujours 
paral lè leàlui-mêmeetàl 'axe dumon-
de, l 'Equateur terrestre et l 'Equateur 
céleste qui sont chacun perpendicu
laires à ces deux axes, sont forcé
ment toujours parallèles entre eux, 
et alors I'Ecliptique mi-terrestre mi-
céleste est également incliné de 
23° 28 ' sur l 'Equateur céleste. C'est 
donc bien à tort que certains au
teurs disent que la courbe elliptique 
que la Terre décrit autour du soleil 
est une section conique (section obli
que d'un cône droit) dont l'axe de la 
Terre est le côté générateur; qu'une 
des extrémités de cet axe forme le 
sommet du cône, etl 'autre extrémité 
le cercle qui en est la base. Ils 
devraient dire une section cylindri
que, (section oblique d 'un cylindre 
droit) dont |l'axe de la Terre est le 
côté générateur ; les deux extré
mités de cet axe forment les deux 
cercles qui sont les bases du cylin
dre. Si la courbe elliptique, I'Eclip
t ique en question, était une section 
conique, il arriverait qu'au Périhé
lie, la zone torride boréale serait 
moins large à l'Aphélie que la zone 
torride australe, tandis que si la 
edurbe est une section cylindrique, 
la zone torride est égale en largeur 
au Périhélie et à l'Aphilie ce qui a 
lieu en effet. Donc I'Ecliptique mi-
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terreste mi-céleste, est une section 
cylindrique oblique et non une sec
tion cylindrique conique G. Q. F. D. 

L'Ecliptique mi terrestre mi céleste, 
est incliné de 23° 28 ' sur l 'Equateur 
céleste. Le complément de cet angle 
de 23° 28' par rappor t à la verticale 
élevée au point de rencontre, c'est à 
dire par rapport à Faxe du monde, 
est de 90°—23° 28 ' =66° 32'. Si 
DOUS ne nous arrêtons pas à l'axe 
du monde, et que nous considérions 
que l'Equateur célestre, FEcliptique 
étant incliné de 23° 28 ' sur cet 
Equateur, le supplément de cet an
gle sera de : 

180° —23° 28 '=156° 32' 
L'excédent de cet angle (ce qui 

manque à un angle pour valoir qua
tre droits ou : 360 ) 

=360° —23° 2 8 = 3 3 6 ° 32' 

L'axe de la Terre étant incliné de 
66° 32' sur FEcliptique. le complé
ment de cet angle est de 23° 28" 
son supplément de : 

90+23= 8 8 - 1 1 3 = 28' 

son excédent de : 
360° —66° 32'=293° 28* 

L'axe de la Terre forme au dessus 
et au dessous de FEcliptique avec le 
rayonsecteur mené du centre du So
leil à la courbe de FEcliptique, et au 
centre de la Terre, un certain angle 
qui varie entre 66° 32' et son supplé
ment 113° 28' .Cetanglede66° 32'est 
en dehors et l'angle de 113° 2 8 ' a u 
dedans au dessus de FEcliptique, au 
Périhélie; au dessous, c'est le con
traire. C'est également le contraire à 
l'Aphélie. 

Il prend entre ces deux limites 
extrêmes toutes les grandeurs possi
bles, et peut être aigu de 66° 32 ' , 
droit à 90° aux Equinoxes, obtus de 
90° à 112° 28'.C'est de ces différentes 
grandeurs que dépendent les saisons 
et les inégalités des jours et des 
nuits, pour chaque hémisphère bo
réal et austral. Lorsque l'angle est 
droit, au dedans et au dehors, le 
jour = la nuit ; c'est le temps des 
Equinoxes; lorsqu'il est obtus en 
dedans, le jour est plus petit que la 

nuit; aigu en dedans, le jour est plus 
grand que la nuit. C'est à l'extrémité 
du Rayon secteur perpendiculaire 
au grand axe, aux Equinoxes, que 
les quatre angles sont droits. 

Le point où le Soleil se lève, le 
jour des Equinoxes est l'Orient vrai; 
on le nomme encore Orient des 
Equinoxes ; le point où il se cou
che, l'Occident vrai, ou Occident des 
Equinoxes. L'Orient et l'Occident de 
chaque jour oscile donc de 0° à 
23° 28 au nord et au sud de l'Equa
teur, entre les deux tropiques ter
restres et céleste du Cancer et du 
C?ipricorne, soit de la grandeur d'un 
angle de 46° 56'. Il en est de même 
de la grandeur de l'angle qui sépare 
le Périhélie et l'Aphélie. 

(A suivre.) 

L'ALSACE ET LA SUISSE 

L n c e r n e , I n t e r l a k e n , 
L.e Gies sbach . 

{Suite) 

Longtemps payés, pour servir la 
royauté, les Suisses finirent par ac
quitter leur dette à l 'échéance et 
faire honneur à leur signature. 

Il n'y a rien là qui soit extraor
dinaire; et il y]a, au contraire, dans la 
manière dont l'inscription est conçue 
quelque chose d'assez désobligeant 
pour quelques-uns des auteurs de 
l'immortelle révolution française. 

On a deux choses à faire à Lucerne. 
parcourir en bateau à vapeur le lac 
des quatre cantons qui est admirable 
et faire l'ascension du Rigi Kulm, 
soit avec un guide soit en prenant 
au pied de la montagne, sur le bord 
du lac à la station de Vitznau, le 
chemin de fer. 

Cela semble incroyable n'est-ilpas 
vrai? 

Et rien n'est plus certain pour
tant! On parcourt par une pente ra
pide, du bas de la montagne à son 
sommet, 1,800 mètres. 

J'avoue, bien que la vue sur les 

Alpes et sur le lac soit magnifique, 
que je n'établirais pas volontiers 
mon séjour habituel à Lucerne. 

Je préfère Interlaken, c'est-à-dire 
trois villages réunis entre le lac de 
Thoune et le lac de Brienz par une 
étroite valée, de formation relative
ment récente, et entièrement due, 
paraît-il, à Falluvion. 

Lucerne n'est pas une grande 
ville et cependant il y a trop de 
monde, trop d'anglais, trop de popu
lation encore (14,000 âmes). 

Je m'éloigne donc en suivant 
le lac des Quatre cantons jusqu'à 
Alpnacht, je passe le col de Briinig 
à une hauteur de plus de 1100 mè
tres, et j 'arrive à Brienz, pour ga
gner par un autre lac Interlaken. 

Il est temps de consigner ici une 
observation qui a son importance. 

Tous les voyageurs ont rencontré 
les enfants de paysans suisses qui 
viennent vendre sur la route des 
objets sculptés par des bûcherons 
leurs parents. 

C'est presque de la mendicité. 
Mais quel ennui l'on éprouve en 
rencontrant ceux qui viennent à 
chaque pas, vous offrir des fruits 
qu'ils achètent eux-même pour vous 
les revendre ! 

Et les guides! Et les gens qui 
guettent votre descente de voiture, 
pourabaisser lemarchepied et tendre 
la main? 

On s'attend bien à semer l 'argent 
ça et là quand on entreprend le 
voyage, et à faire une grande dé
pense. 

Mais cette mendicité à chaquepas, 
ces enfants qui sont dressés à venir 
vous dire bonjour pour vous deman
der aussitôt un sou; c'est odieux. 

Toujours le Lion de Lucerne ! ils 
font tout et ils sont fidèles jusqu'à la 
mort... pour de l'argent. 

Au plus haut point du Briinig, au
près d'un chalet perdu dans la mon
tagne, un veillard s'est avancé vers 
moi, très-vert encore, et comme on 
le dirait à Paris, bien conservé. 

Il m'a fait voir des papiers. 
C'était un congé en règle. 
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Il avait servi Charles X, Il aimait 
la France Vous devinez la suite. Il 
pense que la France représentée par 
les voyageurs venant de Lucerne, lui 
doit bien une pension. 

Et tous les jours, à la station, il 
attend les voyageurs qu'amè
nent les voitures particulières et la 
diligence! 

Et tous les jours, il fait voir son 
congé ! 

Et tous les jours, si vous êtes bien 
mis, il tend la main! 

C'est son gagne-pain\ 
Voilà ce qu'on est capable de faire 

ici! Voilà l'habi
tude de mendicité 
que la civilisation 
apporte dans ces 
hautes et magnifi
ques montagnes. 

J'y pense avec 
ennui et tristesse. 

H e u r e u s e m e n t 
j 'aperçois la Yung-
frau l 'un des plus 
hauts sommets des 
Alpes et j 'oublie 
toutpourl 'admirer . 

Je veux aussi par
ler encore de la 
cascade de Giess-
bach et sa chute 
dans le lac de Brienz, près d'In-
terlaken. 

JULES AUBOUX. 

GÉNIE CIVIL 

a de nombreuses courbes, mais dont 
le rayon n'est jamais moindre de 50 
mètres. 

La section de voie desservant les 
usines de Cassan à Trébiau (Gard) 
es ta Om766, sa longueur n'est que 
de 5,500 mètres. 

Lors de la construction de la ligne 
d'Egasleria (Grèce), on dût porter à 
1 mètre la largeur d'entre-voie. 

En France à Evr y-Petit-Bourg, 
un industriel a installé pour desser
vir ses nombreux services agricoles 
et industriels, un petit chemin de 
fer qui s'étend snr une longueur de 

L i e s c l i e m i n s d e f e r Métro
po l i ta ins à Lyon -

(Suite) 

Avant d'entrer dans les détails 
techniques de la construction, nous 
mentionnerons ici les principales 
applications qui ont été faites de la 
voie étroite. 

Le chemin de fer de Saint-Léon 
(Sardaigne) qui a été établi par MM. 
Petîn et Gaudet, a une longueur de 
15 kilomètres, et la voie est àOmîG, 
cette ligne comme celle du Fesliuiog 

LHS CHEMINS DE Viill A VOUS ETROITE 

G kilom. Bien que la voie n'ait que 
0m50, la traction des wagons se fait 
par locomotives. 

Le chemin de fer de Mohta-El-
Eâdid (province deConstantine) qui 
a un développement de près de 33 
kilomètres, a été construit en 1865, 
savoie qui est de même largeur que 
cello d'Egasteria, a nécessité des 
dispositions toutes particulières d'é
tablissement, car en Algérie, où les 
propriétaires ont l 'habitude de lais
ser la paille sur pied après la ré
colte et où les terrains incultes sont 
couverts en été d'herbes sèches, il a 
fallu pour éviter les incendies, dé
truire les matières inflammables sur 
une grande étendue de chaque côté 
de la voie, et par suite augmenter 
considérablement la largeur de r em-
prise. Elle est en moyenne de 14m, 

20 c , mais la Compagnie est obligée 
dans toutes les parties incultes, de 
louer aux propriétaires qui veulent 
bien s'y prêter une quantité de ter
rain, suffisante pour porter à 40 mè
tres la largeur sur laquelle on dé
truit les herbes sèches au printemps» 

Lors de la récente campagne de 
Tunisie, les villes de Sousse et Kai-
rouan, distantes de 68 kilomètres, 
furent reliées par un chemin de fer, 
cette ligne dont la largeur est de 
0m,60 a été construite avec le sys
tème de voie portative de M. De-
cauville; quoique la nature du sol 

n'ai pas permis 
l'emploi des loco
motives, les résul
tats ont été néan
moins fort satisfai
sants. 

Sur les 4531 ki
lomètres de che
mins de fer à voie 
étroite, qui sillon
nent le Canada et 
les pays de l'Amé
rique du Nord, la 
majeure partie a 
été établie à voie 
deOm.914. 

La Norvège,Y In
de et l'Australie 

ont admis sur leur réseau la voie de 
lm067 , les lignes du Haut et Bas 
Fleurines celle de lm,20 et dans le 
pays de Waës (Anvers à Gand) la 
voie de lm,15 a été employée avec 
succès. 

Ces différentes lignes, nous devons 
l'avouer, ont été utilisées exclusive
ment pour le transport des marchan
dises, mais leur situation et leur ins
tallation, souvent fort sommaire, 
n 'ont pas été établies pour pourvoir 
au service des voyageurs. 

Les berges du Rhône et de la 
Saône permettent, et cela-d'une ma
nière économique, l'établissement 
d 'un réseau de chemins de fer à 
voie étroite, car si l 'on adopte la voie 
de Om.GO, cela exigera une entre
prise de 2m,50 ; et étant donné la 
largeur moyenne des bas-ports, qui 
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varient de 10 à 30 mètres (plusieurs 
dépassent même 40 mètres), il res
terait encore au minimum 8 mètres, 
ce qui est suffisant pour la circula
tion des voitures. 

A Paris où la question du Métro
politain s'agite assez souvent, pour
quoi ne s'aviserait-on, pas au lieu 
de songer à s'enfouir sous terre, ou 
bien de rêver la création de rues de 
fer spéciales,pourquoi? disons-nous 
n'étadierait-оп pas l'utilisation des 
voies actuelles, et arriver ainsi à do
ter la capitale d'un réseau de che
mins de fer à voie étroite qui, n'exi
geant qu'une largeur de 2mi30, per
mettrait la circulation de nombreux 
trains. 

Il est vrai que la presque totalité 
des ingénieurs s'oppose à l 'emploi 
des voies étroites ; nous n 'en con
naissons la cause ; cependant il est, 
croyons-nous, plus rationnel lors
qu'on est obligé d'exproprier un 
terrain fort cher, d'eu acquérir le 
moins possible, d'autre part sur une 
emprise de 2m,50 les dépenses d 'é
tablissement sont moins coûteuses, 
le mouvement plus important et par
iant de là les bénéfices sont plus éle
vés ; tandis qu 'au contraire si l'on 
occupe une largeur de 7 mètres ( 1 ) 
les frais seront beaucoup plus 
grands, la circulation moins active^ 
et comme le capital engagé sera plus 
considérable, les recettes auront à 
atteindre d'assez fortes proportions 
afin d'être rémunératrices. 

J O S E P H J A U B E R T . 

( A suivre.) 

- 9 — « o — « < = * 

ASSOCIATION SCIENTIFIQUE 

D E F R A N C E 

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE P A R L E DÉCRET 

DU 13 J U I L L E T 1870 . 

C O N F É R E N C E S S C I E N T I F I Q U E S 

E T L I T T É R A I R E S . 

A N N É E 1 8 8 3 . 

L e C o n s e i l d e l ' A s s o c i a t i o n a . d é c i d é , 

d a n s s a d e r n i è r e s é a n c e , q u e l e s C o n 

'A 
(ï) Cette largeur est celle nécessitée 

pour l'établissement d'un chemin de fer 
a voie normale* 

f é r e n c e s d u s o i r c o m m e n c e r o n t l e s a 

m e d i 1 3 j a n v i e r p r o c h a i n e t s e t e r m i 

n e r o n t l e j e u d i 1 9 a ^ r i l . E l l e s a u r o n t 

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

d a n s l e g r a n d a m p h i t h é â t r e d e l a S o r -

b o n n e , à 8 h. 3 0 m . d u s o i r , d a n s 

l ' o r d r e s u i v a n t : 

S a m e d i 1 3 j a n v i e r . 

1 " M . Edmond Perrier, p r o f e s s e u r 

a u M u s é u m d ' H i s t o i r e n a t u r e l l e : L a 

v i e s o c i a l e c h e z l e s a n i m a u x ; s o n r ô l e 

d a n s l e p e r f e c t i o n n e m e n t d e s o g a -

n i f m e s . 

S a m e d i 2 0 j a n v i e r . 

2 - M . Georges P&rrot, m e m b r e d e 

l ' I n s t i t u t : L a s c u l p t u r e e n O h a l d é e e t 

e n A s s y r i e . 

S a m e d i 2 7 j a n v i e r . 

3 - M . le DrHami/, c o n s e r v a t e u r d u 

M u s é e e t n o g r a p h i q u e d u T r o c a d é r o : 

L e s r a c e s h u m a i n e s d e l ' E g y p t e 

S a m e d i 3 f é v r i e r . 

4 " M . Clermont-G anneau, C o r r e s 

p o n d a n t d e l ' I n s t i t u t : L e s o r i g i n e s d e 

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

s u r l ' A r t e t l a M y t h o l o g i e d e s G r e c s . 

S a m e d i 1 0 f é v r i e r . 

5 ' M . Wolf, a s t r o n o m e à l ' O b s e r 

v a t o i r e d e P a r i s : L e s m é t h o d e s e n A s 

t r o n o m i e p h y s i q u e . 

S a m e d i 1 7 f é v r i e r . 

6 - M . Philippe Berger, s o u s - b i b l i o - -

t l i é c a i r e d e l ' I n s t i t u e : L e s i n s c r i p t i o n s -

s é m i t i q u e s e t l ' H i s t o i r e . 

S a m e d i 2 4 f é v r i e r . 

7 ' M . Faye. m e m b r e d e l ' I n s t i t u t : 

L e S o l e i l ; s a c o n s t i t u t i o n p ' i y s i q u e . 

S a m e d i 3 m a r s . 

8 ' M . Gaston Tissandier, d i r e c t e u r 

d u j o u r n a l La Nature : L e s p r o g r è s 

d a n s l e s b a l l o n s e t l a n a v i g a t i o n a é 

r i e n n e . 

S a m e d i 1 0 m a r s . 

9 - M . Oustalet. d o c t e u r è s s c i e n c e s , 

a i d e - n a t u r a l i s t e a u M u s é u m d ' H i s t o i r e 

n a t u r e l l e : L ' a r c h i t e c t u r e d e s o i 

s e a u x . 

S a m e d i 1 7 m a r s . 

1 0 - M . DieulafaU, p r o f e s s e u r à l a 

F a c u l t é d e s S c ' e n c e s d e M a r s e i l l e : 

O r i g i n e e t m o d e d e f o r m a t i o n d e s m i 

n e r a i s m é t a l l i f è r e s . 

S é a n c e g é n é r a l e a n n u e l l e d u i e u d i 

2 9 m a r s . 

1 1 -
 M . Renan, m e m b r e d e F l u s t i -

t u t : L ' I s I a m i s m o e t l u S c i e n c e . 

J e u d i 5 a v r i l . 

1 2 - M . Ferdinand Brunelière : L e 
N a t u r a l i s m e a u X V I I I ' s i è c l e . 

J e u d i 1 2 a v r i l . 

1 3 M . Laurent de Rillé, i n s p e c t e u r 

g é n é r a l d e c h a n t : L a m u s i q u e d e l ' A 

v e n i r . 

J e u d i 1 9 a v r i l . 

1 4 M . ! e D r Chervin< d i r e c t e u r d e 

l ' I n s t i t u t i o n d e s b è g u e s : S u r l e s d é f a u t s 

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

L e s C a r t e s , d o n t l a p r é s e n t a t i o n e s t 

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

t h é â t r e , s o n t d é l i v r é e s p a r M . C o t t i n , 

a u S e c r é t a r i a t d a l a F a c u l t é d e s S c i e n 

c e s , à l a S o r b o n n e , e s c a l i e r n ' 3 . C e 

b u r e a u e s t o u v e r t t o u s l e s j o u r s d e l h. 

à 4 h . 

QUELQUES PAGES 
DE 

P H Y S I O L O G I E V É G É T A L E 
{Suite) 

(SECONDE P A R T I E ) 

P H Y S I O L O G I E 
I. 

Fonctions de nutri t ions. — Absorption. 
— Circulation. — Respiration. — 
Evaporalion. — Excrétions. — Feuil
laison et défeuillaison. 

La racine des végétaux a pour 
fonctions de puiser dans le sol, a 
l'aide des spongioles qui terminent 
les radicelles, les aliments propres 
au développement du végétal. Ces 
spongioles absorbent de l'acide car
bonique, de l 'ammoniaque et des 
sels dissous par l'eau. 

L'acide carbonique provient de la 
décompositiondu terreau; l'oxygène 
que Feau tient en dissolution se eon-
bine avec le carbone de l 'humus, de 
là l'acide carbonique. 

L'ammoniaque est due à la décom
position des matières végétales et 
animales contenant de l 'azote et de 
l 'hydrogène dont la combinaison, si 
elle est favorisée par du calcaire, se 
fait facilement. 

Les sels sont des sulfates et des 
phosphates de chaux. Les sulfates 
solubles dans l'eau sont aisément 
absorbées, tant qu'au phosphate de 
chaux les eaux pluviales le dis
solvent parce qu'elles contiennent 
du sel ammoniacal ou de l'acide car
bonique. Sous l'influence de la vie 
l'eau contenaut ces substances inor
ganiques s'introduit par les vais
seaux dans la racine, la tige et les 
feuilles ; elle remplit les cellules où 
se fait le travail qui a pour résultat 
l 'accroissement des tissus et par là 
même de la plante. Nous avons parlé 
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de la composition chimiques des tis
sus au commencement de cette étude 
nous n'y reviendrons pas. 

Au point de vue de l'agriculture 
il est d'une grande importance de 
connaître la nature du sol afin de 
lui fournir ou de lui restituer s'il a 
été épuisé, les aliments nécessaires 
aux végétaux destinés à vivre dans 
cette terre. Ici nous ne pouvons en
trer dans ces détails qui sont du 
ressort de la chimie agricole. 

Deux ordres de fonctions se r e 
marquent dans la vie des plantes : la 
nutt ition et la reproduction. 

Les organes de la nutrition sont la 
racine dont nous venons de parler, 
la lige et les feuilles; ceux de la re
production sont la fleur et le 
fruit. 

Donc les foncions de nutrition 
d'abord : absorption, circulation, 
respiration, évaporation, excrétions. 

L'absorption a pour principal 
organe, nous l'avons dit, la racine." 
Le mouvement ascensionnel des li
quides pris au sein de la Terre, dans 
la racine, la tige, etc., est du à un 
phénomène d'observation récente : 
le sol humide contient un liquide où 
sont en dissolution divers sels et 
gaz; les vaisseaux qui se trouvent 
dans la racine et la tige sont les uns 
pleins de matières épaisses, les au
tres vides ou à peu près, ces der
niers donnent passage à l 'eau en 
vertu de la capillarité, cette eau 
monte, en délayant les sucs conte
nus dans les vaisseaux : elle tend à 
établir un équilibre de densité entre 
les deux matières, alors la sève 
monte de cellule en cellule jusque 
dans les parties les plus élevées du 
végétal. 

Cette tendance qu'ont les liquides 
séparés seulement par une mem
brane perméable comme les parois 
des vaisseaux dans les plantes, à 
équilibrer leurs densités quand elles 
sont différentes, est due au phéno
mène appelé endosmose si le courant 
se produit de dehors en dedans et 
exoamose, s'il se fait de dedans en 
dehors. 

Circulation, L'eau tenant en sus
pension les aliments propres à la 
nutrition, une fois qu'elle a pénétré 
dans la plante, s'appelle sève ascen
dante en montant ehe s'épaissit, 
mais l'attraction, exercée sur cette 
sève par les bourgeons et par les 
feuilles déjà formées, l'oblige à pé
nétrer dans tous les organes. Les 
vides formés par cette ascension sont 
remplis par une nouvelle sève. La 
sève ascendante produite au prin
temps, arrivée aux feuilles y est mo
difiée par l'action de ces dernières 
sur l'acide carbonique de l'air et sur 
l'eau. Ainsi complétée elle reçoit le 
nom de sève élaborée ; alors elle re
descend pour donner aux branches 
à la tige et à la racine les matériaux 
nécessaires à leur accroissement. 

Sous le nom de cyclose, on entend 
la circulation du latex, liquide pro
pre à chaque plante qui circuleduns 
les vaisseaux laticifères. 

Les questions que nous venons 
de traiter d'après les théories des 
premiers botanistes contemporains 
sont encore aujourd'hui des sujets à 
discussion. La science n'a pas dit son 
dernier mot sur ces phénomènes 
d'un réel intérêt, elle ne peut pas 
encore nous en rendre un compte 
bien exact. 

Respiration. Le carbone que con
tiennent les plantes est le produit de 
la décomposition de l'acide carboni
que del 'a irpar les feuilles et de celui 
contenu dans l'eau par les racines. 
L'oxygène dans cette décomposition 
est mis en liberté durant le jour, la 
nuit ce phénomène cesse et le végé
tal rejette l'acide carbonique. La lu
mière, on le voit, exerce une grande 
influence sur la respiration des 
plantes. C'est grâce à l 'absorption 
de l'acide carbonique que l'on a la 
coloration en vert de diverses par
ties du végétal, sans l'assimilation de 
ce gaz la chromule verte n'est point 
formée. 

Evaporaticn. Les stomates sont le 
siège de l'évaporation ; cette fonc
tion facilite l'ascension de la sève. 

L'évaporation montre beaucoup 

d'analogie avec la transpiration pul
monaire des animaux. Plus une 
plante est apte à l'évaporation moins 
elle conserve sa fraîcheur après son 
arrachement, cela n'a pas besoin 
d'être expliqué. 

Excrétions:Le végétal après s'être 
nourri de la sève élaborée, rejette 
par ses feuilles son écorce et surtout 
par sa racine les substances qu'il a 
en trop ou qui lui sont nuisibles. Ces 
matières sont appelées excrétions. 

Parlons un peu avant de quitter 
les fonctions de nutrition, de[la feuil
laison et de la défeuillaison. Pen
dant l'hiver il y a arrêt complet de 
la végétation chez les plantes de 
nos pays. 

(A suivre) 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
P O U R FAVORISER L E D É V E L O P P E M E N T DU COM 

MERCE ET DE L ' I N D U S T R I E E N FRANCE 

Cap t 1 : 120 millions. 
Siège social : 54 et 56 rue de Provence, 

Paris. 

Comptes de chèques 1 0\0 
— à sept jours de préavis 11x2 0[0 
— à disponibilité l\2 0\0 

Ordres de Bourse. 
Payement de coupons. 
Avances sur t i tres. 
Envois de fonds (province et étranger). 
Recouvrements d'effets. 
Assurances (Vie, Incendie, Accidents). 
Renseignements sur toutes les valeurs et 

sur tous les tirages. 

PI L I V O R E ! Nouvellement décou
verte et propagée par la PARFUME

RIE DUSSER, cette préparation enlève 
tout poil follet sur les bras avec une net
teté surprenante, elle rend la peau velue 
blanche et lisse comme le marbre. 10 fr. 
mandat . (1, r u e J . - J . Rousseau). 

ndre uns bout. GASTRALGIES, DYSPEPSIES, GRAVELL1 
i repas M — ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ 

Pour informations financières de tout 
ordre, s ' adressera M. G O U R E A U , 48, b . 
Haussmann. La Ranque de France à 
8,000 fr. sera a n voyée gratui tement à tou
tes personnes qui en feront la demande. 
— Une circulaire spéciale sera réservée 
aux actionnaires de la Banque de France. 

Le Gérant : B O U D A R D . 

PStfi, imprimerie t , Lirguier, 11, rue du Delta 
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P i l u l e s d u D R M o u s s e t t e 

L e s P i l u l e s M o u s s e t t e , à l ' a c o n i t i n e e t a u q u i n i u m , c a l m e n t ou g u é r i s s e n t la 
Migraine, l a Sciatique e t l e s Névralgies l e s p l u s r e b e l l e s . 

« L ' a c t i o n s é d a t i v e q u e c e s P i l u l e s e x e r c e n t s u r l ' a p p a r e i l c i r c u l a t o i r e s a n g u i n , p a r 

» l ' i n t e r m é d i a i r e d e s n e r f s v a s o - m o t e u r s , i n d i q u e l e u r e m p l o i d a n s l e s Névralgies 
« du trijumeau, l e s N èvralgies congestives, l e s affections Rhumatismales doulou-
u reuses e t inflammatoires. » 

« L ' a c o n i t i n e p r o d u i t d e s e f f e t s m e r v e i l l e u x d a n s l e t r a i t e m e n t d e s Névralgies faciales, 
à l a c o n d i t i o n q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s s y m p t o m a t i q u e s d ' u n e t u m e u r i n t r a c r â n i e n n e , a l o r s 

m ê m e q u ' e l l e s a u r a i e n t r é s i s t é à d ' a u t r e s m é d i c a m e n t s . » [ S o c i É l é do B i o l o g i e , s éance do 2 8 térriei 1 8 8 0 ) . 

D O S E : P r e n d r e d o 3 » à 6 p i l u l e s d a n s l e s 2 4 h e u r e s . 

E x i g e r les V é r i t a b l e s P i l u l e s M o u s s e t t e t l e c h e z C L I N e t 0", P a r i s . 

S I R O P & P Â T E d e B E R T H É 
Pharmacien, Lauréat des Hôpitaux de Paris. 

« La Codéine pure d i t l e p r o f e s s e u r G u b l e r ( C o m m e n t a i r e s thérapeutiques di 
о Codex, p. 5 8 7 J d o i t ê t r e p r e s c r i t e a u x p e r s o n n e s q u i s u p p o r t e n t m a l l 'opium, aux 
j e n f a n t s , a u x f e m m e s , a u x v i e i l l a r d s e t a u x s u j e t s m e n a c e s d o c o n g e s t i o n s c é r é b r a l e s , a 

L e S i r o p et la P â t e B e r t h é à l a Codéine pure p o s s è d e n t u n e e f f i c a c i t é i n c o n 

t e s t a b l e d a n s l e s c a s d e R h u m e s , B r o n c h i t e s , C a t a r r h e , A s t h m e , M a u x d e G o r g e , 
I n s o m n i e s , T o u x n e r v e u s e e t f a t i g a n t e d e s M a l a d i e s d e P o i t r i n e e t p o u r c a l m e r l es 
I r r i t a t i o n s d e t o u t e n a t u r e . 

L e s p e r s o n n e s qui f o n t u s a g e d e S i r o p o u d e P â t e B e r t h é o n t u n s o m m e i l ca lme , 
e t r é p a r a t e u r j a m a i s s u i v i n i de l o u r d e u r d e t ê t e , n i d e p e r t e d ' a p p é t i t n i de c o n s t i p a t i o n . 

P r e s c r i r e e t b i e n s p é c i f i e r S i r o p o u P â t e B e r t h é et comme garantie exiger la 
S i g n a t u r e B e r t h é e t l e T i m b r e b l e u d e l ' E t a t f r a n ç a i s . 

P a r i s , C H E Z C L I N & C i e , 1 4 , H U E R A C I N E , P R È S L A F A C U L T É D E M É D E C I N E , P a r i s 

Et par l'entremise des Pharmacies de France et de l'Etranger. 

Г м г iimpritmer n i - M l a u , я м а тытил шрргвтНшетдя, 
d e 4 a i , 0 0 0 E x e m p l a i r e s , E o v i t a r » , P i e u x » , S e w e i a s , M n a i q u e , a * , 

t r a c e i « u r p a p i e r c o m m e a l ' o r d i n a i r e . — l ' m misa l o r a u t . — * g r * x d « u n . 

IMPRIMERIE » CARACTERES Чатам» &кяя u s e j o l i * b e î t e a е д е n e » . — 6 8 0 l e t t r e s , c u i f i f r e s -, a c c e s s o i r e s « t U u t r a o t t M 

a £ x p é ? i a a o e a g m M I q m m m е к и ) * » s e s a l 1 п т е п ( е п г 

PAV'L* ABAT, 1 2 3 . R U E ГООУШ (te* ЪШ) Ш\$ 
ЖтвИ Лш Ptfwgmto* ** ШрШшнш гШгя лл с ptw i'*frmuk)ili$emml. 

I N S E N S I B U I S A Ì I U a D U C H E S S E 

Extrac t ion d e i dent s t a s i don leur , con
servat ion e t ftuérinon d e » dent» par l'auri-
fieation à L O R D O R A S E C . 

Pose de dents et dentiers S A N g P L A Q U E S 

b r e v e t é » ) , lai»«ant l e palai» l ibra, n'alté
rant ni le i o n s du g o û t , ni la p r o n o n c i a t i o n , 
45, r u e de Lafayet ta . 

I i U D O C T E U R C H Û F F É 
O f f r e g r a t n i t e m e n t à t o u » n o » l e c t e u r » l a 8m* 

é d i t i o n d e » o n T r a i t é d e M é d e c i n e p r a t i 

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

c r é e p a r 1 0 a n n é e s d e l u c c e s d a n s l e s h ô p i t a u x 

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

d e t o n s l e s o r g a n e s , e t d e s h e r n i e s , h é -

m o r h o ï d e g , g o u t t e , p h t h i s i e , a s t h m e , c a n 

c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d e v e s s i e e t d & 

m a t r i c e , e t c . A d r e s i e r l e s d e m a n d e » , q u a i S t 

M i c h e l , 2 7 , P a r i » . 

P r i m e à nos L e c t e u r s 

A tous ceux de nos abonnés qui 
nous en forons la demande, nous en
verrons gratuitement un boa de mar 
chandises en t ran t pour moitié sur les 
prix d'une machine de n' importe quel 
système à prendre dans les magasins 
de la maison A . R i c b O U r g , 20, 
boulevard Sébastopol, à Farm, sui
vant ses prix courants . 

Envoyer u a t imbre de 15 c. pour la 
réponse. 

L« Secre 'a i re , 
E. REWEL. 

L E S C É L É B R I T É S M E D I C A 

L E s* recommandent.l'emploi des D é p i 

l a t o i r e s D u s s e r ( P â t e E p i l a -

t o i r e pour le visage, P i l i v o r e pour 
les bras), comme absolument inoffensifs 
et d'une efficacité parfaite. 

Farfumerie D U S S E R , 1, rue J . - J . - R o u s 
seau. — 10 fr. mandat. 

^ Locomobile ou sur patin» 
Chaudière à flamme directe 

de 8 à 5 0 chevaux 

S P É C I A L I T É B E M A C E I S E S A V A P E U R — F I X E S E T L O C O M O B I L E S 

И А 0 И Ш В HORIZONTALE ( S U G H I N E V E R T I C A L E D E I A 9 0 C H E V A U X 

T o u t e » 

c e » 

M a c h i n e » ( « o n t p r ê l e » 

l i v r e r 

E n v o i 

f r a n o o 

d e » 

P r o » p e c t u » 

d é t a i l l é » 

M A C H I N E H O R I Z O N T A L E ^ 

L o c o m o b i l e o u l u r p a t i n » "e'i 

C h a u d i è r e à r e t o u r d e flamme Sï 

d e в à Б О c h e v a u x S I 

a . s o n J . H E R M A N N - L A G H A P E L L E 

B O U L E T e t G i e , S u c c e s s e u r s 
1 4 4 в r » w b < m r f ç 

, I n g é n i e u r s - M é c a n i c i e n s 
P o i s s o n n i è r e * P A R U S 
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TUNISIENNE Intersonale 
P O U R L A C R É A T I O N D ' É T A B L I S S E M E N T S 

D E B I E N F A I S A N C E E N T U N I S I E 

S Gros L o t s ss 
2 L O T S 
4 L O T S 

10 L O T S 
100 L O T S 
200 L O T S 

de £ 5 0 . 0 0 0 I R . 

de Ê S S . O O O F R . 

de S . O . O O O F R . 

de S . . O O O F R . 

de € S O O F R . 

ECSEMI 321 LETS EN ARGENT FORMANT UN MILLION 
PRIX SU BILLET U! 

LOI LUI TELS SONT DÉLIVRAI CONTRE «SPER.ES, CHÈQUES OU MANDATI-POLLA 

IJRETSÉS À L'ORDRE DE M . E R N E S T D É T R É , SECRÉTAIRE ^ÉRIÉRII DA 

CORNILE, À P A R I S . 1 3 . R U N D E la G R A N G E - B A T E L I È R E . 

F J Q U E U R NORMALE C O N C E N T R É E D E GOUDRON DE N O R W É G O 

PEUR PRÉPARAR INSTANTANÉMENT EAU, VINS, B I È R E & U S A M E S RTE GCUDRCN 
Un Fiston suffit pour se convaincre àe «A supériorité contre .-

A T T E S T A S CHRONIQUES D A L A P M T M H E . D E S B R O N C H E S ET DE LA V E S S I E 

É C O O L E S I E N T S REBELLES, SALARIES É F I D É Ï Ï I Q U E S . 

3 T R - — P A R I S , R U E D E R E N N E S , 1 0 5 , E T LES PHARCNACIEC. 

P N Ê C I E M P O U R L E S M A L A D E S E T M É N A G E 

S M É D A I L L E S D ' O R , A GRANDS D I P L Ô M E S D ' H O N N E N R . 

T P "V" T r*i "RPI ~ D le fac-similé de 
• I ^ R V L A J L V L L la signature 

a nm C H E Z U S ÉPÏC-IEUS E T T H A M I C I M S 

N U T R I C I N E MORIDE 
A L I M E N T A T I O N F O R C É E J F 

Ç O U D I » ^ 

Recommandé aux Femmes enceintes et aux Nour
rices, dont il soutient 'es forces; facilite le Sevrage, 
la "Dentition et le 'Développement des Enfants. 

' P A K I S . 3 2 fc 1 0 , J - U E DROAOT, ET LES P H 1 " . 

M. A. G A -
R A S S U T , 

professeur, 
dont nous pu

blions les 
CONFÉRENCES A S 

TRONOMIQUES, 

a inventé des 
a p p a r e i 1 s 
qui marchent, 
Les uns à l a 
m a i n , les au
tres à m é c a 
n i q u e a u t o 
m a t i q u e , et 

des c a r t e s 
s p é c i a l e s d e 

C O S M O 
G R A P H I E 

q u i R E N D e n 

extrêmement 
simple et facile cette B C I E N C E qui est si utile et s 
intéressante. Ces appareils ET C E S cartes qui ont 

figuré avec honneur à l'Exposition Universelle de 
1878, ont été encouragés E T récompensés par le 
M I N I S T R E D E L ' I N S T R U C T I O N P U 
B L I Q U E et adoptés par le Conseil municipal de 
la ville de Paris . Nous L E S recommandons À tous 
les Instituteurs et à tous les Pères D E famille . Les 
appareils, 5 0 te. ; les cartes, 3 F R . , rue Montmartre, 
62, à P a r i s , et A U bureau D U journal, chez M J e a n -
m a i r e , l ibraire-commissionnaire, rue des Bons 
Enfants, 32 

SPECTACLES DE U SEMINE 

g 0]0 T H É A T - F R A N Ç A I S . — L e Roi s'amusa 
8 0^0 O D È O N . — Le drame de la rue ài 

la Pa ix , 
7 010 P O R T E - S T - M A R T I N . — Voyage à Ira 

vers l'impossible. 
8 1\2 C H A T K L K T . — Le bossu. 
8 O T O G A I T É . — La belle Gabrielle. 
8 1 T 4 G Y M N A S T E . — Roman Parisien. 
8 lj4 P A L A I S - R O Y A L . — Monsieur Garât. 
8 0\Q A M B I G U . — Les Mères ennemies. 
8 OjO V A U D B V I L L H . — Fcedora. 
8 3T4 N A T I O N S . — Fille des chiffonniers. 
8 1TJ2 R Ï N A I S S A N C K . — Ninetta. 
7 l\2 F O L I K S - D X A M A T I Q O K » . — Fanfan la 

Tulipe. 
8 OjO B O U V K B S . — Gillette de Narbonue, 
8 OjO N O U V E A U T É S . — Cœur et la Main, 
8 OjO V A R I Ù T « S . — Variétés de Par i s . 
7 Q\0 A T H É N É K . — Réveil de Vénus. 
8 OrO M E N U S - P L A I S I R S . — La Crime. 
8 0\0 F O L I K S B S R G Ù R K . — Tous le» loirs 
8 OjOd.uirr. — Noce de Mlle Loriquet. 

Première fraîcheur. 
M C S É B G R Ê V I N . — D A 1 1 h. 1 ( 2 du mat 

à 1 1 h. 1 [ 2 du u. Le colonel Kroidovaui 
8 1 [ 2 C I R Q C T K D ' H I V E R . — Exerciceséquos 

T 

EXQUISE, TONIQUE, APÉRITIVE & DIG-ESTIVE 

L A M E I L L E U R E D E T O U T E S L E S B O I S S O N S 
Toujours exiger au bas de la bouteille l'étiquette ci-conlre, avec la 

signature du Directeur-général, A. LEGRAND AiNâ. 
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Le N» 13 cent. 1 An, 10 fr. 

B U R E A U X : 55, Rue Montmartre 

U n e embucade 
L 'Astrologie ea C h i n e . . . 
L 'Eau e t le F e u 
U n nouveau poissoti¡....i 
Géogsaphie m i l i t a i r e . . . . . 
f a n t a i s i e e n t o m o l u g i q u e 
Cafte de la Nouve l le -Ga* 

l é d o i i i e . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L'Alsace et la Suisse 
Le S é d i m e n t Atmosphér i 

que , ! . i....;......... . 
Minéra log ie et Géologie . •% 
Dul le t i i i F i n a n c i e r . . . . . . . . . 
Annonces..,,.......i. • 

Jean F o u r n a g e . 
\ V . de Fonv ie l l e . 
Cairn e t Laub. 
áeafi Fottrnage. 

A i Cœnret . 
A . LarDaletrief. 

J. G.. 
Jules Arbotli. 

F, C a n a , Li 
L o u i s à'Of. 

O N E E M B U S C A D E 

Notre gravure de première page 
représente une scène africaine. Des 
nègres Ashentecssonten embuscade, 
les hautes herbes les protègent et 
leur permettent de faire le guet sans 
être Y U S ; malheur aux soldats qui 
resteraient en arrière de là colonne 
expéditionnaire. Dans cette guerre 
des Ashantecs les anglais ont eu 
d'énormes difficultés à surmonter 
pour atteindre leur but. Ils avaient 
à parcourir, depuis la rivière Prah 
jusqu'à Commassie, ¡une distance 
de 133 milles en ligne directe, mais 
Qui n'est pas inférieure à 187 mi
les quand on suit le sentier tracé 
par les indigènes à travers les 
bois. 

Cette contrée est escarpée, cou* 
pée de torrente. Dê nombreuses es
pèces d'animaux féroces vivent dana 
Íes inextricables profondeurs de cea 
forêts vierges, et quand le niveau 
au sol s'abaisse, OQ à à franchir 
d'immenses marais au i vapeurs 
pestilentielles* 

La capitale de Cô pays, nos lec-
teurá sale rappellent sans doute, est 
tins ville assez régulièrement bâtie 
renfermant 15,000 habitants. Elle 
est fort bien située ef se trouve dé
fendue par une enceinte de terre. 

Ses" rues sont spacieuses, ses 
Constructions groupées par carrés, 

Les maisons petites et construi
tes en bambou et terre crépie se 

oomposentd'unsimplerez-de-chaus-
sée. Le vainqueur des Ashantecs 
est l'heureux anglais qui a battu 
Arabi Pacha, sir Garnet Woolseley, 
âujourd'hûilord Woolseley du Kaire. 

JEAN FOUHNÀGE. 

L ' A S T R O L O G I E I N C H I N E 

Ayant au-dessus de nos têtes le 
ciel si merveilleusement accidenté de 
la France, nous ne nous résoudrons 
jamais à admettre que les corps cé-
célestes sont Sans action sur les des
tinées humaines. Lorsque nous con
templons les globes d'or qui routent 
dans l'Immensité* noua sentons mal
gré nous comme un contre-coup des 
liens cachés qui attachent ces mon
des lointains, les uns aux autres* et 
qui les rattachent au nôtre l 

Aussi, n'y a-f-il guère plus de 
deux siècles que l'astrologie était 
encore enseignée publiquement à 
Paris. Elle était professée au Collège 
de France par un protégé dé Marie 
de Médicis, dont le nom fi*est 
point dénué de tout éclat, car il est 
le premier observateur qui ait eu 
l'idée de se servir des lunettes pouf 
observer les astres pendant le jour, 
et on lui doit l'invention de la mé
thode dite des distances lunaires 
pour déterminer à la mer ia longi
tude du navire. 

Malheureusement Moïihj lë der
nier des astrologues français, était 
un partisan échêvelé d8 la doctrine 
de Ptolémée, il écrivit avec une 
v e r v B grotesque uû pamphlet latin 
qu'il intitula J Les ailes rompues de 
la Terre, et il attaqua avec tant de 
fiel notre grand Gassendi, son collè
gue dans la chaire de mathémati
ques, qu'il faillit le faire condamner 
par les sorbonistes de Paris, comme 
Galilée l'avait été par les casuistes 
de Rome. 

Ne pouvant faire séquestrer son 
adversaire, Morin se vengea en pu
bliant un horoscope dans lequel il 
fixait à l'avance l'heure de sa mort, 

mais le jour annoncé s'étant passé 
sans accident, Gassendi répondit par 
un pamphlet dans lequel il déclarait 
non-seulement qu'il était vivant, mais 
encore que jamais sa santé n'avait 
été aussi florissante. 

Bien après la mort de Morin, qui 
survint en 1656, les1 idées astrologi
ques persistèrent à la cour de France. 
Lors de l'apparition de la comète de 
1680, les familiers duduc d'Orléans, 
père du Régent, essayaient de le ras
surer sur les conséquences de l'ap
parition de cet astre, aussi remar* 
quable que son congénère de 1882. 
Mais le prince superstitieux, qui par
tageait la croyance en vertu de la
quelle ces météores annoncent la 
mort de personnages célèbres, leur 
répondait naïvement : * Vous en 
parlez bien à votre aise, vous autres, 
qu'aucun danger ne menace, puis j 

que ce n'est pas de vous évidem
ment que la comète peut s'occuper », 

Le duc d'Orléans échappa à ce 
danger, mais les frayeurs qu'il avait 
conçues transpirèrent dans le pu
blic ; on le chansonna parce qu'il 
mourut, en effet, un grand person
nage, lé plus grand du royaume. 
C'était l'éléphant de Marly, dont 
MM. dé l'Académie des Sciences 
firent la dissection devant sa Ma j 

jesté Louis XIV. 

Malgré cet événement, que l'on 
pourrait citer à ceux qui rendraient 
coupable la grande comète dé 1882 
de îa mort de M. Gambetta ou du" 
général Chanzy» les membres dë 
l'Académie des Sciences ââ crurent 
obligés d'avoir recours à l'art des 
astrologues pouf donner plus dâ se] 
à leurs flagorneries. Quant il re
vint une comète, quelque temps 
après, M. Cassini .fit remarquer 
qu'elle sô montrait pendant les fêtes 
delà naissance du duc de Bourgogne, 
dans la même constellation ôii l'on 
avait vu un astre identique â Vienne. 
On célébrait alors les fête de l'entrée 
de Mathias, frère de l'empereur Ro
dolphe, alors réfugié dans la ville de 
Prague. 

En ce moment, les adeptes du 
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g r a n d art considéraient cette comète 
comme un astre d'heureux augure, 
ce qui leur était loisible. En effet, 
Ptolémée, un de leurs oracles, dé
clare que les événements astronomi
ques sont comme ceux de lamétéo-
logie, susceptibles d'être pris en 
bonne ou en mauvaise part, suivant 
les endroits où ils tombent. C'est 
ainsi que la pluie, qui est une béné
diction au milieu du désert, est une 
peste sur les bords de la Seine. 

Si nous examinions l'histoire plus 
récente, nous trouverions d'autres 
exemples prouvant que ces supersti
tions ne sont point éteintes, au moins 
dans l'esprit des chefs de nos gou
vernements. 

Nous devons donc, jusqu'à un cer
tain point, pardonner aux Chinois 
s'ils trouvent dans l'astrologie ju
diciaire des arguments pour s'op
poser à l'invasion des sciences et des 
arts de l 'Europe. En effet, si nous 
en croyons certaines personnes, cette 
résistance ne tient pas à ce que les 
hauts dignitaires méprisent en réa
lité les conquêtes de notre civilisa
tion, mais parce qu'ils appréhendent 
que ieur adoption ne livre la Chine 
elle-même à une invasion dans la
quelle périrait son indépendance na
tionale. Ce sont les craintes susci
tées par le spectacle de la décompo
sition des états musulmans, depuis 
l'introduction des idées européen
nes, qui nourrissent en réalité leur 
opposition aux doctrines nouvelles. 

Ce qui donnerait quelque créance 
à cette opinion, c'est que le gouver
nement de Pékin n'a point hésité à 
faire construire et à incorporer dans 
sa marine des navires à vapeur; en 
ce moment même la nature commina
toire des prétentions de la Russie, 
visà-vis des provinces de la Djongarie, 
tourne son attention non-seulement 
sur la nécessité de rattacher ces pro
vinces éloignées par un télégraphe 
électrique, en attendant qu'un che
min de fer lui permette d'y expédier 
ses Braves à toute vapeur. 

Quoiqu'il en soit, nous tenons de 
M, Watson, astronome américain, 

aujourd'hui décédé, qui fut envoyé 
à Pékin par le gouvernement de 
Washington, pour observer le pas
sage de Vénus en 1874, une histoire 
fort singulière qui expliquera par
faitement cette reconnaissance de 
l'astrologie chinoise. 

L'empereur qui régnait alors eut 
l'idée fort naturelle d'assister à ce 
grand et rare phénomène céleste, et 
il se rendit dans le local où les étran
gers étaient venus de si loin pour 
voir « la petite vérole passer sur la 
face du Soleil. » C'est la locution 
dont les Chinois se servaient pour dé
crire cette observation. Le ciel resta 
très pur, et sa majesté se retira dans 
son palais, fort enchantée de ce 
qu'elle avait vu. Mais le lendemain 
même, elle était atteinte de la même 
maladie dont le nom avait été pro
noncé si souvent, et elle succombait 
après un mois de souffrances. 

Peut-être des mandarins fanati
ques sont-ils complices de cette coïn
cidence, et ont-ils mis sur le compte 
de la petite vérole un décès dont ils 
connaissaient bien les causes; mais 
il est certain que le passage ent lieu 
le 6 décembre 1874, et que l 'empe
reur rendait le dernier soupir vers 
le milieu de janvier suivant. C'est 
son fils, âgé d'environ une quin
zaine d'années, qui règne en ce mo
ment sous le nom de Kouang-Sou. 

Cette circonstance fut exploitée 
avec une persévérance tout asiati
que. On vit bien combien l'opposi
tion était formidable lorsqu'on ou
vrit le chemin de fer de Wosung à 
Shanghaï. Des patriotes d'un nou
veau genre venaient se précipiter 
sous les roues de la locomotive, afin 
d'exciter par leur mort épouvanta
ble la colère du peuple contre la 
machine importée par les barbares. 

L'émotion publique fut si grande 
qu'il fallut renoncer à l'exploitation 
et que le gouvernement supprima 
la concession qu 'on lui avait arra
chée à grand peine. 

L'opposition qui repousse les télé
graphes électriques met en avant le 
respect des ancêtres, sentiment tout 

puissant chez un peuple spirite, qui 
croit être entouré des âmes de ses 
pères, qui les invoque, les nourrit un 
peu comme les anciens sustentaient 
leurs dieux, à l'aide de la fumée des 
sacrifices et de l'encens brûlant sur 
les autels. Cet argument est présenté 
d'une façon assez gracieuse. En 
effet, les adversaires de la télégra
phie prétendent que les fils tendus 
dans les airs peuvent briser les ailes 
aux esprits qui les parcourent. Cette 
opinion, il faut bien le dire, semble 
justifiée par le nombre considérable 
d'oiseaux, auxquels un accident ana
logue est arrivé, et qui jonchent le 
parcours des lignes. 

Bien entendu, si les Cochery du 
Céleste-Empire proposaient pour 
éviter ces graves inconvénients, de 
pratiquer des tranchées dans le sein 
de la terre , on leur ferait des objec
tions d'une autre nature, dont le fond 
serait sans doute la crainte de l'in
vasion des idées étrangères. 

Si Ton grattait ce sentiment, on y 
découvrirait sans peine celui qui 
animait lord Palmerston lorsqu'il 
s'opposait au percement de l'isthme 
de Suez, et le duc de Cambridge 
lorsqu'il faisait interrompre les tra
vaux du tunnel de la Manche. 

Les nouvelles que nous recevons 
du Céleste-Empire, nous apprennent 
que les astrologues de Pékin ont 
tiré parti de l'observation de la grande, 
comète de 4882, qui a été beaucoup 
plus visible qu'en France, et qui 
suivant les mandarins du Temple du 
ciel, offrait l'aspect d'un ruban de 
soie flottant dans l 'espace. 

Les censeurs de l 'empire onv. 
adressé à sa majesté Kouang-Sou,, 
un rapport , pour le prévenir qu» 
l'apparition répétée de ces signes de 
de la colère céleste, indiquait que les 
prescriptions du Chou-Klng et des 
autres livres écrits par les ancêtres 
n'étaient plus suivis sur la Terre, 
que des concussions étaient commi
ses par la haute administration chi
noise, et qu'il devenait urgent de 
mettre un t e rme à ces calamités ad
ministratives. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'empereur, ou pour parler plus 
exactement, les régents, ont, en con
séquence, ordonné une enquête, à la 
suite de laquelle plusieurs membres 
du cabinet ont été arrêtés. 

L'astrologie a, comme on le voit, 
incontestablement du bon dans les 
pays despotiques. Mais nous devons 
certainement plaindre les nations 
arriérées, qui ont besoin qu'un de 
ces astres errants vienne montrer 
son profil dans le ciel pour que les 
monarques chargés de faire leur 
bonheur, songent à faire régner un 
peu de justice sur la portion de l'en
veloppe terrestre où s'étend leur 
pouvoir. 

W . DE FONVIELLE 

L ' E A U E T L E F E U 

CHAPITRE X 

L'EAU ET L'HOMME 

Boissons aqueuses — leurs qualités 
pour qu'elles soient potables — 
Remèdes — Eau de seliz — H y d r o 
thé r ap i e— son influence — l e s Bains 
— Bains d'eau douce — de mer — 
Bains chauds — froids, e t c . — La 
Nata t ion — Asphyxiés — Secours 
à donner aux noyés — Les t r avaux 
hydraul iques — Por t s — Pôle — 
Je tée — Pha res — Tours à feu — 
Signaux — Amep — Balise, etc . — 
Canaux — . . . Si l 'eau venait tout à 
coup à disparaître — Si l 'eau n 'avai t 
iamais e x i s t é e . . . — Conclusion. 

Nous avons vu les effets déplora
bles des eaux crues sur l 'organisme, 
voyons maintenant quelles sont les 
conditions essentielles pour qu'une 
eau soit potable. Il est nécessaire 
d'abord qu'elle soit fraîche tant pour 
le goût que pour la disgestion; sa 
température ne doit jamais excéder 
dix à douze degrés été comme hi
ver ; plus chaude, elle déterminerait 
des nausées et des vomissements, 
plus froide, des dissenteries et des 
cholériues. Elle doit être limpide car^ 
dans cet état, elle contient en sus

pension très peu de matières étran
gères surtout des matières organi
ques. Sa saveur doit-être faible mais 
agréable. Elle doit être aérée, car 
l'eau pure, comme l'eau distillée, 
l'eau de neige, détermine cette vi
laine maladie du goître.Enfin elle doit 
cuire les légumes et dissoudre le 
savon. 

Les eaux de sources, les eaux cou
rantes, les eaux de puits carbonatées 
sontexcellentes,maisles eauxdepluie, 
de neige, de puits sulfatées sont très 
nuisibles. 

A l'aide de certains procédés on 
peut corriger les eaux qui ne sont pas 
réputées potables; 

La Filtration, que l'on fait, soit à 

l'aide de pierres filtrantes, soit à 
l'aide de filtres de charbon ou de 
sable, a pour but d'enlever à l'eau 
la plupart des corps étrangers qu'elle 
tient en suspension ; malheureuse
ment ces filtres s'encrassent vive
ment, (fig. 1 ) . 

Les eaux dures se corrigent soit eu 
les faisant bouillir, soit en y intro
duisant du carbonate de soude, soit 
en ajoutant 10 centigrammes d'alun 
par litre, etc. 

Enfin, en mer on a recours à la 
di.4i;lation. 

Parmi les boissons aqueuses ra
fraîchissantes l'eau de sellz est une 
des meilleures, seulement, il ne faut 
pas en abuser, car l'acide carborfi-
que qu'elle contient deviendrait nui
sible. 

Parmi les innombrables emplois 

que la médecine a fait de l'eau, 
c'est en hydrothérapie qu'elle a 

r e n d u le plus de services. 

Comme son nom l'indique, Ylfy-

7>)-eri*/£>' 

drolhérapie est le traitement par 
l'eau. 

Une certaine école, plutôt de char
latans quede médecins,s'était fondée 
pour guérir toutes les maladies par 
l'eau froide. C'était pousser trop 
loin les propriétés médicales del 'eau, 
Lesage, dans son Gil-Blas,s'eslas^Qi 
moqué de ces hâbleurs dans la per
sonne de son fameux docteur San-
grado. 

Quoiqu'il ensoit , l 'hydrothérapie 
est aujourd'hui passée dans les mains 
de la science où elle rend les plus 
éminents services. On l'emploie 
avec succès dans les fièvres inter
mittentes, l 'anémie, la Chlorose, la 
Syphilis, les rhumatismes, etc. 
(fig. 2). 

Le résultat de l'emploi de l'eau 
dans le traitement est de ranimer les 

onctions de la peau, surtout celle 
de la Calorifimtion (chaleur ani
male), celle des décompositions 
qui s'opèrent dans le réseau capii-
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laire, et celle des fonctions d'exhala
tion. 

Mais l 'hydrothérapie nécessite trop 
de frais, trop d'appareils pour tom
ber dans le domaine public, elle res
tera toujours le privilège des classes 
aisées. 

L'eau rend encore d'éminents 
services dans l'hygiène publi
que. 

Les Bains forment une excellente 
règle hygiénique vraiment trop 
négligée surtout dans les grandes 
villes où, cependant, l'on en a tant 
besoin, (flg. 3). 

Le Bain tiède, dont la température 
ne doit pas excéder 25 à 30 degrés 
sont les véritables bains de santé 
pour les personnes faibles de cons
titution ou disposées à s 'enrhumer 
facilement. Il débarrasse lapeau des 
débris d'épiderme qui entravent ses 
fonctions et des matières grasses dont 
elle peut être chargée. Il ne doit ja
mais durer plus d'une demi-heure à 
une heure. 

Le Bain froid, que l'on doit pren
dre quand la température de l 'eau 
n'est pas inférieure à 15 degrés, est 
plus tonique que le précodent. Il 
convient mieux aux tempéraments 
forts quoique leurs effets soient en 
tout point sembiableSjà moins cepen
dant qu'ils ne soient augmentés par 
la natation. 

Le Bain chaud doit être évité avec 
soin car il est débilitant et dange
reux. 

Quels qu'ils soient les bains doi
vent toujours se prendre à jeun 
quand le corps ne transpire 
pas. 

Cependant comme ils sont tou
jours coûteux ils peuvent être avanta
geusement remplacés par des lotions 
et des ablutions faites tous les ma
tins avec une éponge imbibée d'eau 
froide. « Il n'y a pas, dit RiauL de 
moyen hygiénique plus simple, plus 
efficace et d 'une application plus 
générale.» 

Les Bains de mer, pour qui peut 
les prendre, sont bien plus salutaires 
que les Bains d'eau douce. L'eau de 

mer en effet, si riche en principes 
salins, est une véritable eau miné
rale ; elle redresse les os amollis, 
purifie le sang et augmente la 
force. 

La Natation (fig. 4. 5.) par cela 
même qu'elle exige le concours de 
presque tous les muscles est un 

exercice très salutaire. Son effet im
médiat, outre ceux qui résultent du 
contact avec l'eau, est surtout le dé
veloppement musculaire. Elle accou
tume au danger, inspire la confiance 
en soi-même et donne du courage. 
Il devrait être du devoir de chaque 
citoyen de savoir nager. Malheureu
sement il n 'en est pas ainsi et cha
que jour on enregistre de nouveaux 
accidents. 

Lorsqu'un individu reste un cer-

jVa.tetliojt l^fi'g.fj 

tain temps immergé dans l'eau, il périt 
inévitablement, non pas parce qu'il 
a avalé trop d'eau mais par as
phyxie. 

Dès qu 'un noyé vient d'être retiré 
de l'eau, il faut le coucher sur le côté 
droit, la tête légèrement inclinée.En 
même temps que l'on écarte légère
ment les mâchoires, on comprime 
doucement et alternativement le 

ventre et la poitrine. On le porte 
ensuite bien enveloppé et bien es
suyé à la maison de secours. Là on 
le pose sur un matelas entre deux 
couvertures et on recommence la 
même manœuvre. On essaye ensuite 
de le réchauffer lentement à l'aide 
d'une bassine d'eau chaude. On 
frictionne énergiquement avec de la 
laine chauffée, le dos. la région du 
cœur et les jambes. On peut avoir 
recours à l'eau de vie ordinaire ou 
à l'eau de mélisse, comme moyen de 
ranimation. A l'exception de ces 
deux liquides dont on n'introduit 
d'ailleurs]que quelquesgouttes,onne 
doit rien faire boire au noyé avant 
qu'il puisse avaler. Enfin on le dé
barrasse de l'eau qu'il pourrait con
tenir par des lavements réitérés. 

Dans ces sortes de soins, il faut 
êtretrès-patient et ne jamais se déses
pérer, car la vie ne revient qu'après 
une heure ou deux. 

Il est bieu entendu aussi qu'il ne 
faut jamais suspendre le noyé par 
les pieds sous prétexte de faire sor
tir l 'eau de son corps ; c'est là 
un préjugé dont l'application ne 
manque jamais d'être mortelle. 

(A Suivre). 

UN POISSON DÉCOUVERT EN 18S2 
La nouvelle série du Magasin 

Pittoresque dont le premier numéro 
a paru lundi dernier ,nous offre une 
véritable curiosité. M. Milnes Edwards 
a bien voulu autoriser;, ce journal à 
reproduire un curieux poisson que 
ce savant naturaliste a découvert 
sur les côtes du Maroc, à peu de 
distance des Canaries, à une pro
fondeur de 2300 mètres. M. le pro
fesseur Vaillant qui a pris part à 
l'Ëxpéditiou du Travailleur, ch.tr-
mant aviso à vapeur mis à La dispo
sition de la Commission scientifique 
chargée de scruter les profondeurs 
de la mer, (1) a désigné ce poisson 
sous le nom d'Eurypharynx peleca-

(1) Composée de M. A . Mi lnes E d w a r d s , 
Le marquis de F o l i u , L . V a i l l a n t , E . Perrier , 
Perrier (de Bordeaux) , Marion, F i s c h e t et 
Sabatier. N o u s apprenons à la dernière 
h e u r e que l e G o u v e r n e m e n t va m e t t r e un 
nouve l a n s o à la di ispoait ion de M. E . Mi lnes 
Edwards , afin, de permettre au s a v a n t de 
c o n t i n u e r aca recherches . 
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noïde, différant de tous les types 
connus, il doit prendre place dans 
une famille spéciale de Malacopte-
rygiens subbrachiens. 

Ce curieux poisson présente un 
aspect étrange dû au développe
ment extraordinaire de la bouche, 
qui n'est pourvue que de deux pe
tites dents à la mâchoire inférieure. 
Le plancher de la bouche est formé 
par une peau très extensible consti
tuant une sorte de poche qui rap
pelle le goître des Pélicans, le corps 
s'effile beaucoup en arrière et sa 
queue est extrêmement mince, il a 
donc l'aspect d'une grosse anguille 
couleur de velours, ornée d'une tête 
énorme et finissant par une termi
naison imperceptible. 

Le recueil auquel nous emprun
tons cette description, vient, comme 
nous le disions plus haut, de se ra
jeunir; nous relèverons parmi les 
noms de ses collaborateurs, ceux de 
MM. BarlhélemySt-Ililaire, Legouvé, 
Henri Martin, de Chennevières, 
Flammarion.Nous pensons que cette 
nouvelle série jouira du succès qui 
ne s'est jamais démenti cinquante 
années durant pour la première. 

J . F. 

Géographie militaire ùe la France 
(Suite) 

Q u a t r i è m e c r ê t e 

Comme la troisième crête, la qua
trième est peu accentuée à sa nais
sance. 

On Ta remarqué au Sud-Est d'Au-
xerre, aux environs de Gravant. La 
nature du terrain est dite Jurassi
que supérieur. 

Elle passe à l'Est de Tonnerre où 
elle est coupée par YArmançon, 
entre Ancy-le-Franc et Lezines; à 
l'Est de Bar-sur-Seine et de Bar-sur-
Aube. La Seine et Y Aule la franchis
sent en amont de ces deux villes; 
la première, aux environs de Polizy. 
la seconde, près de Clairvaux. 

A partir de Donjeux, point où la 
Marne fait sa trouée, la troisième 
crête s'accentue; elle passe par 
Gondrecourt, où elle livre passage à 
YOrnain; puis elle forme leshauteurs 
de la forêt de Commercy qui se con
taient par les hauteurs entre Meuse 

et Aire et elle va se joindre à la 
3me crête à l'Est du Chesne-Popu-
leux. 

Cinquième c r ê t e 

La nature géologique de la cin
quième crête est le terrain jurassi
que moyen. 

Bien plus accentuée que les pré
cédentes, elle est aussi plus impor
tante. Elle prend naissance entre les 
monts du Morvan et les plateaux 
de l'Auxerrois ; elle se détache 
nettement à Nuits-sous-Ravière, où 
elle est franchie par Y Armançon et 
le canal de Bourgogne qui passent 
entre Ravières et Nuits. Ensuite, 
remontant vers le* Nord-Nord-Est, 
elle passe par Châtillon-sur-Seine 
où elle ouvre un passage au fleuve. 

Entre Châtillon et Chaumont; 
YOurce (affluent de droite de la 
Seine), fait sa brèche à Brion; de 
même Y Aube à Montigny et YAujon 
(affluent de droite de l'Aube) en 
aval de Château-Villain. 

A Chaumont, la cinquième crête 
est franchie par la Marne ; grossie, 
eu cet endroit, des eaux de la Suize, 
affluent de gauche, descendant 
comme elle du plateau de Langres-

On remarquera que les cours 
d'eau, qui jusqu'à ce point franchis
sent cette crête, descendent tous des 
hauteurs formées par le MonlTasselot 
et son prolongement nord, le pla
teau de Langres. 

De Chaumont à Neufchâteau, un 
petit cours d'eau, le Rognon s'ouvre 
un passage en aval d'Audelot. Ce 
passage forme une vallée longue 
dont le débouché est au confluent 
du Rognon et de la Suize, à Don-
jeux, sur la 4me crête. 

A Neufchâteau, la Meuse semble 
suivre un instant le pied de la crête; 
mais bientôt elle y pénètre à Dom-
rémy; là, elle forme la vallée de 
Pagny-la-blanche-côte et Vaucou-
leurs dont le débouché est entre 
Void et Pagny-sur-Meuse à l'ouest 
de Toul, au Sud des côtes de Lor
raines et à l'Est des hauteurs de 
Commercy sur la 4e crête. 

Cette vallée offrait un passage na
turel pour contourner la place de 
Toul pa r l e Sud,à Neufchâteau,mais 
les forts de Bourlemont et de Pagny 
la-blanche-cote en barrent le pas
sage. 

De Domrémy, la cinquième crête 
remonte vers le nord, suit à peu près 
le cours de la Meuse, rive droite, 
jusqn'à Dun et constitue, dans ce 
parcours, les COTES DE LORRAINE 

dont les flancs forment vers l'Est 
des escarpes d'une altitude variant 
entre 100 et 150 mètres. Le long 
plateau qui forme leur sommet est, 
de Troyon à Dun, couvert parla fo
rêt de Voëvres. 

Les cotes de Lorraine sont, depuis 
1871, le premier obstacle naturel 
que nous ayons à opposer à l'inva
sion de l'Est. On comprendra l'im-
portauce stratégique de ces côtes où^ 
sur an espace de 15 à 16 lieues, on 
a établi les camps retranchés de 
Toul et de Verdun elles forêts d'ar
rêt dits de la position de Commercy 
lesquels forment un barrage dans la 
trouée entre Toul et Verdun ; comp
tez plus de 26 ouvrages de défense. 

Au nord de Dun, la Meuse coupe 
une seconde fois la crête, qui se con
tinue vers l'ouest pour aller se per
dre aux environs des sources de 
l'Oise. 

Dans cette partie, elle présente à 
l'invasion comme l'escarpe d'unfossé 
au fond duquel coulerait d'abord 
la Chiéro jusqu 'à son confluent avec 
la Meuse, à peu de distance en ava 
de Douzy-sur-Chiers ; puis, du con
fluent de la Chiers jusqu'à Mézières, 
la Meuse, enfin, venant de l'ouest 
et se jetant dans la Meuse près de 
Mézières, la Sormanne. 

Ces trois cours d'eau, il faut le re
marquer, forment une ligne parallèle 
à notre frontière de laquelle se dé
tache une autre ligne, qui lui est 
perpendiculaire, celle de la brèche 
de la Meuse, de Mézières-CharleYille 
à Givet, à travers la forêt des Ar-
dennes et les schistes ardoisiers 
du massif des Ardennes. 

Dans cette brèche, la Jfewsecoule 
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entre des roches à pic dont la hau
teur atteint parfois plus de 260 mè
tres, 

En face de Montheriné, chef-lieu 
de canton de l 'arrondissement de 
Mézières, la Meuse reçoit la Semoy, 
cours d'eau belge, sauf dans un par
cours de 10 à 12 kilomètres, en 
France. 

Les abordsforfc boisés et les nom
breux méandres de son cours pré
sentent de bonnes positions défen
sives sur lesquelles, du reste, l'armée 
belge était déployée, en 1870-1771, 
pour faire respecter au besoin, la 
neutralité de ce pays. 

A U G U S T E C Œ U R E T . 

P r o f e s s e u r d e s c i e n c e s m i l i t a i r e s . 

[A suivre.) 

o • a — o c o 

F A N T A I S I E E N T O M Q L O G I Q U E 

L ' e n t e r r e m e n t d'une t a u p e | 

<n l a n a t u r e e s t é t e r 
n e l l e m e n t j e u n e , b e l l e e t 
g é n é r e u s e . E l l e v e r s e l a 
p o é s i e e t l a b e a u t é à t o u s 
l e s ê t r e s , à t o u t e s l e s p l a n 
t e s q u ' o n l a i s s e s ' y d é v e 
l o p p e r à s o u h a i t . E l l e p o s 
s è d e l e s e c r e t d u b o n h e u r 
e t n n l n ' a s u l e l u i r a v i r , i 

G . S A N B . 

C'était au mois d'avril, le soleil se 
jouant dans les branches semblait 
embraser de ses feux la forêt tout 
entière. Non loin de celle-ci, dans 
une vaste prairie, s'étalait un tapis 
de verdure dont l'uniformité n'était 
guère interrompue de distance en 
distance que par l'éclatante blan
cheur d'une marguerite ou la som
bre tache d'une taupière fraî che 
ment remuée; carie printemps avait-
agi sur tous les êtres, animaux et 
végétaux revenaient à la vie et len
tement s'acheminaient à la recher
che de cet inconnu qu'on appelle 
le bonheur . L'homme seul semblait 
y mettre entrave ; seul le Roi de la 
Création n 'avaitpas compris ce sen
timent si noble de la nature en 
fête. 

Un paysan avait passé dans la 
prairie et, sacrifiant tout à ses inté

rêts, il avait ravagé bon nombre de 
taupinières, donnant ainsi raison 
aux beaux vers de Musset : 

oc Q u a n d l e p a y s a n s è m e e t q u ' i l c r e u s e l a 
| t e r r e > 

I l n e v o i t q u e s o n g r a i n , s e s b œ u f s e t s o n 
| s i l l o n , •» 

Rien n'avait pu toucher le cœur 
du bourreau, les pauvres taupes gi
saient là : inertes, la taupe est si 

nuisible! et l 'argent est si bon, 
pour l 'homme sans cœur qui lui sa
crifie tout, jusqu'à son amour. Car 
maintenant, ce sentiment même dis
paraît devant l'idée d'une... dot ; 
comme le dit J. Sandeau : « l 'amour 
qui autrefois enfantait des prodiges, 
acquitte aujourd'hui des factu
res. » 

Près de la lisière du bois, une 
taupinière présentait aux rayons 
dorés du soleil, le corps mutilé d 'une 
jeune taupe que la mort avait dévo
rée au sortir du berceau. Pauvre 
bête ! un instrument meurtrier, ins-
vention des humains, lui avait brisé 
la tête. Autour du petit cadavre 
bourdonnait une foule d'insectes 
aux formes et aux couleurs variées, 
tous avides des restes de l'infortuné 
mammifère. 

Bientôt se détacha de la nuée un 
groupe de gros scarabés qui se pré
cipita sur la morte comme pour en 
prendre possession à titre exclusif. 
En effet, peu de temps après, les au
tres insectes s'éloignèrent. Ces sca
rabés, amis de la mort, m'intéres
saient au plus haut point ; n'ayant 
rien d'autre à faire ce jour-là, je 
m'asseyai près de la taupinière, et 
j 'observai ce petit monde à la fois si 
terrible et si beau. 

Comme je le vis plus tard, ces 
petites bêtes ne venaient ni pour ai
der ni pour consommer le meurtre 
de l 'homme, leur rôle était plus no
ble, ils venaient ensevelir la vic
time. Les voyant à l 'œuvre, j ' eus 
presque honte d'appartenir à l'hu
manité, car, en enterrant le cadavre 
de la taupe, les insectes préservaient 
l 'homme de maux terribles, qui, 
d'ailleurs,n'auraient été que le juste 

châtiment de sa" cruauté. Peut-être 
me taxerez-vous d'exagération et de 
fanatisme, pour un zoologifete sur
tout, mais que voulez-vous, les uns 
sont trop sensibles, les autres pas 
assez. Le monde est ainsi fait. 

Dans les insectes précédemment 
cités, j 'avais aisément reconnu les 
lugubres nécrophores, coléoptères 
pentanières aux formes étrange?, 
longs d'environ deux centimètres. 
Les yeux gros et saillants, le corselet 
arrondi et robuste, les elytres cor
nées ou plutôt trapézoïdales rayées 
de deux bandes orangées, donnaient 
à ces lugubres croque-morts un as
pect singulier. Leur vol était rapide 
et ils dégageaient une forte odeur 
musquée qui, paraît-il, leur sert à 
s'attirer entre eux pour assurer la 
conservation de l'espèce. 

Ces coléoptères ont de tout temps 
attiré l'attention des observateurs, 
et à juste titre. Bon nombre de des
criptions plus] ou moins longues ont 
été publiées sur leur organisation, 
leurs mœurs , etc., mais personne 
jusqu'ici à mon avis du moins, ne 
les a mieux caractérisés que Miche-
let. 

« La nature, dit-il, à qui ils sont si 
utiles, les a traités en véritables fa
voris, les honorant de beaux habits 
et les rendant industrieux, ingénieux 
dans leurs fonctions. Chose remar
quable, avec ce métier sinistre, loin 
d'être farouches, ils sont remarqua
blement sociables au besoin. > 

Ces insectes, au nombre d'une 
douzaine environ, après avoir lon
guement examiné et contemplé le 
cadavre de la taupe, comme pour 
en estimer le poids et le volume, se 
glissèrent en dessous et bientôt dis
parurent à mes yeux. J'étais fort in
trigué car le sol, en cet endroit, lé
gèrement rocailleux, devait être peu 
favorable à un enfouissement; mais 
ceci n 'arrêta pas les petits travail
leurs. Au bout de quelques instants 
je vis le corps de la taupe se mouvoir 
lentement, soulevé par les robustes 
insectes. La taupe parcourut ainsi 
quelques centimètres, après quoi les 
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porteurs s 'arrêtèrent sur une partie 
meuble. 

Les nécrophores reparurent bien
tôt, et de nouveau examinèrent le 
cadavre. J'attendais anxieux et las-
ciné; en ce moment l 'amour de la 
nature dominait tout mon être, 
j 'étais séparé du reste de la terre et 
mon âme tout entière avait passé 
dans le corps de ces insectes. Un 
petit bruit qui se fit entendre der
rière moi, me fit revenir à la réalité, 
je me retournai et vis une char
mante petite fille d'une dizaine 
d'années, compagne habituelle de 
mes promenades scientifiques et qui, 
dans son ignorance naïve, ne pou
vait comprendre ma ténacité à con
templer le cadavre d'une taupe. 

J'étais bien aise de pouvoir mon
trer cet intéressant tableau à une 
enfant de cet âge, car c'est toujours 
un spectacle édifiant que celui des 
merveilles de la nature. La petite 
ayant examiné le corps meurtri de 
la taupe, son bon cœur se révéla 
tout de suite à moi, car une larme, 
une grosse larme d'enfant coula sur 
sa joue ; sacrifiant ses jeux enfantins, 
elle resta près de moi haletante, le 
cou tendu, les yeux flamboyants sui
vant avec intérêt tous les mouve
ments des petits nécrophores. De 
temps à autre, une larme ruisselait 
dans ses beaux yeux. C'était déjà 
un tendre cœur de jeune fille qui 
se révélait dans cette charmante en
fant. 

Nous vîmes bientôt la taupe s'en
foncer peu à peu dans la terre que 
les insectes infatigables continuè
rent à miner et à creuser en des
sous. 

Le petit cadavre ne tardait pas à 
disparaître entièrement et nous 
quittions alors cet endroit charmant, 
plaignant la pauvre taupe et admi
rant Y intelligence des lugubres né
crophores. 

A. L A R B A L É T R I K R . 

Nos lecteurs nous sauront gré de 
leur donner, dans la Science, une 

carte de notre principale Colonie en 
Océanie. Il pourront, grâce à elle^ 
suivre avec le plus grand intérêt , 
les articles que nous publions sur 
la Nouvelle Calédonie. Les hachures 
qu'ils remarqueront r ep ré sen t en t le 
théâtre de la fameu se insurrection 
canaque de 1878. Nous espérons 
donner bientôt des renseignements 
précieux sur l'esprit de nos îles 
Océaniennes — convaincus que nous 
serons suivis sur ce terrain colonial 
n 'ayant en vue que la prospérité de 
notre pays, son développement 
à l 'extérieur et le respect de son pa
villon sur tous les continents. 

J. G. 

L'ALSACE ET LA SUISSE 

B e r n e , C e n è v e , L e L a c 
L é m a n 

La p l u m e et l e p i n c e a u . — Lauterbf u u u e n 

— TJue t e m p ê t e sur l e lac de Brienz — I n 

tér ieur Rusae — L e l a c d e T b o u n e — Las 

plus hauts pics des Alpes dans l'Oberland 

Ëernoia — Le Grand Consei l — P e n s é e de 

Socrate — Genève . 

Faut-il regretter de n'être pas 
peintre, en parcourant la Suisse ? 

Je ne le crois pas. Les nuages 
poussés par le vent, qui traînent 
presque sans cesse sur les monts; 
l 'échange continuel de vapeurs et 
d'eau des nuées à la montagne e t 
des lacs aux nuées, le noir des sa
pins, l 'obscurité des gorges, et, par 
contraste, l'éclat du soleil sur les 
sommets neigeux, voilà ce qu'il fau
drait rendre avec le pinceau. 

C'est réellement difficile, même 
en se consacrant exclusivement à 
ce genre . 

Beaucoup de téméraires l'ont 
tenté. 

Un bien petit nombre a, je crois, 
réussi. 

Et, d'ailleurs, est-il donc impossi
ble de dessiner et de peindre avec 
la plume ? N'ai-je pas ce qu'il faut 
— mon crayon? 

J'ai vu Meilleroie près des bords 
du Léman et je me suis écrié : «Quel 

peintre que Jean-Jacques Rous" 
seau! » 

Une page de littérature, comme 
un beau morceau de poésie, est une 
peinture tout simplement. Horace a 
bien raison. 

Mais nous ne sommes encore ar
rivés ni à Mcilleraie ni à Genève. 

Nous étions restés — n'est-il pas 
vrai, lecteur ? — à Interlaken. 

La plupart des villes de la Suisse 
fréquentées par les touristes, offrent 
encore des distractions nombreuses 
et même plus nombreuses chaque 
jour. 

Mais ce qu'on y trouve de moins 
en moins c'est, ce que je cherche 
pour ma pa r t : la nature, la faux. 

Des hôtels, des cochers et des 
guides, voilà Lucerne ! Interlaken a 
le même défaut. Mais enfin ce n'est 
pas encore une grande ville. On est 
tout de suite en pleine montagne, au 
pied de la Yungfrau. 

Vous faites, le matin, une prome
nade d 'une lieue, une lieue et de
mie, et vous arrivez dans la vallée 
de Lauterbrunnen, étroite et riafite 
cependant, au pied des montagnes 
les plus élevées, remplie du bruit 
sourd de ses cascades. Une mer
veille I 

Revenez-vous vers le lac de Bri
enz ? Vous avez tantôt en suivant la 
route à mi-côte, autour de vous l'azur 
sous les yeux, et là-haut, vers le ciel, 
le blanc des neiges ; tantôt, en au
tomne, et par exception, ou dans 
les jours chauds de l'été, le ton
ner re , les éclairs, un subit orage ! 

Le fôhn est un vent violent qui 
souffle des gorges profondes, subit, 
imprévu, mauvais. L'intensité, la 
force des éclats de la foudre, sont 
redoublés par les échos du rocher. 
Une pluie serrée, abondonte, fouetfe 
les vitres du bateau à vapeur. Plu
sieurs lumières s'éteignent. 

Ehl quoi, disais-je, allons-nous 
périr sur un océan de trois lieues? 
Où est donc le loup de mer qui nous 
sauvera ? 

J'éclate de rire à la pensée du lé
gendaire amiral suisse. Le bruit du 
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tonnerre cesse , tout rentre dans 
Tordre et le silence. 

J'ai remarqué depuis que les va
gues soulevées ont à peine la force 
de ballotter un peu l 'énorme bateau 
à vapeur, qui fait, sur ces lacs, le 
service des voyageurs et des mar
chandises, à défaut de chemin de 
fer. 

J'ai rencontré à l'hôtel, pendant 
mon séjour à Interlaken, une fa
mille russe qui attendait toujours 
que le ciel fut parfaitement beau, et 
le fohn parfaitement absent, pour 
se mettre en route par un autre lac 
tout voisin, celui de Thoane. 

— Allons, disait le père.. . (un 
septuagénaire fort délabré que je 
soupçonne d'avoir trop aimé les li
queurs)... Il faut par t i r ! 

— Pour Paris, s'écriait sa femme 
aveejoie? 

— Non, pour Munich. 

— Par le lac, alors, reprenai t la 
fille ? Pas encore. 

Le mauvais vent soufle tou

jours. 

Le veillard seul était sincère ou 
dupe comme vous voudrez. 

Il voulait aller à Munich. Elle à 
Paris. 

Le vf nt des lacs était le croque-
mitaine qui devait sans cesse retar
der le voyage. 

J'ai eu pour moi, le plus beau 
temps sur le lac de Thoune. 

Spectacle unique . 

Six heures du matin ! Voici suc-
cessivem ent le Faulhorn, le Scbwar-
zerhorn,sombre pics ; le Weterhorn 
moitié blanc de neige et moitié noir 
que vous prendriez, à la hardiesse 
avec laquelle il escaladre le ciel, à 
sa crinière, à sa croupe, pour quel
que cheval fabuleux ; la cîme cré
nelé de la Yungfrau; enfin la p y r a 
mide deNysen. 

Le soleil dore toutes les cîmes, 
mais les cîmes seulement, la matinée 
a'était guère avancée. 

En bas, la nappe bleue des eaux 
s'étend au loin et de temps en temps 
près de nous, passe un groupe ma

tinal de rapide rameurs, ou quelques 
paysans qui vont dans leur grandes 
barques, porter des provisions d'une 
rive à l 'autre. 

Là est l'originalité de la Suisse ; 
ses montagnes et ses lacs. 

Mais tout fiait, tout passe. Voici 
Berne déjà. 

Berne est la vraie capitale de la 
Confédération Suisse. Là se trouvent 
ie palais fédéral. Là vivent les re
présentants des puissances. 

On n'a rien à dire de Berne, 'ou 
presque rien. Sa position centrale a 
fait seule son importance. 

Chosebizarre ! Les moins favorisés 
du ciel parmi les suisses, ont tou
jours été ceux qui prétendaient ré
genter les autres et laissaient voir 
les plus hautes prétentions. 

« Nous sommes de Berne > est 
encore un dicton populaire. C'est 
cequ'on peut dire de plus haut, de 
plus fier et de plus décisif. 

J'ose déclarer que lepaysdeBerne 
m ê m i est la partie la moins intéres
sante de la Suisse. 

A mon sens, le voisinage de Lé
man, lac de dix-sept lieues, fait de 
Genève la vraie capitale de la 
Suisse. 

Elle l'est à d'autres points de vue 
encore, surtout au point de vue in
tellectuel. 

Et comme ce récit déjà long 
touche à sa fin, comme il faut finir 
ce voyage et rentrer à Paris, je di
rai quelques mots encore des suis
ses en général, avant de terminer, 
par un coup d'oeil jeté à vol d'oi
seau sur Genève. 

Une chose frappe: l'amour pro
verbial que l'habitant de l'Helvétie a 
pour le sol natal. 

Mais une autre chose est certaine : 
c'est que nous n'avons pas inventé 
nous, Français, comme on le croît 
trop, le chauvinisme. 

Je me promène au jardin avant 
le déjeuner. Un genevois m'accom
pagne. Tout-à-coup on entend son
ner la cloche de St-Pierre. 

— Pourquoi cette cloche V 

— Le Grand-Conseil va s'assem
bler. 

Un quart d 'heure après, nouveau 
bruit de tocsin. 

— Le Grand-Conseil délibère. 
Le Grand Conseil de ce canton" 

s'il vous plaît, de 90,000 habitants 
répanda sur cinq lieues de terri
toire. 

La France est quelque peu plus 
grande. Et cependant comme nous 
ririons nous autres Parisiens, si le 
beffroy sonnait quand M. Grévy et 
ses trop changeants ministres se 
réunissentpour parler plus ou moins 
des petites affaires du cabinet. 

— Vous en avez pour longtemps 
encore dans votre pays, ajoutait mon 
interlocuteur avant d'être à la hau
teur île la Suisse. 

— Et pourquoi ? Ne sommes pas 
en République aussi ? 

— Oui, mais nous sommes libres 
nous, depuis 1815. 

Hélas ! bons habitants de l'Helvé
tie, bien que vous soyez libres de
puis si longtemps, vous avez encore 
bien des choses à apprendre. Et 
tenez, vous aurez d'abord à vous 
mettre d'accord au point de vue re
ligieux. 

Apprenez aussi ce que disait So-
crate : « Ce que je sais c'est que je 
ne sais rien », 

Douter de soi, c'est partout le com
mencement de la sagesse. 

Et cela dit j 'ajouterai"que le lac, 
vu de Lausanne offre une vue 
splendide, qu'il est beau par le grand 
soleil et beau même avec la houle et 
les nuages ; qu'il y a de la vie par 
tout et de l'activité à Genève ; et que 
cette ville est appelée à prendre u n 
réjouissant développement à la con
dition de se souvenir qu'elle a une 
histoire, un passé, et que les habi
tants de la patrie de Jean-Jacques 
qui méditent déjà pour attirer 
toute la bohème de l 'Europe, c'est-à-
dire les clients, d'installer les mai
sons de jeux, peuvent avoir un au
tre idéal que d'être les aubergistes 
de l 'Europe 

JULES ARBOUX. 
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LE SÉDIMENT ATMOSPHÉRIQUE 

L A SILICE D A N S L ATMOSPHÈRE 

L'atmosphère dans laquelle nous 
somme obligés de vivre est un im
mense réservoir où viennent s'accu
muler les éléments les plus extraor
dinaires et les plus hétérogènes. 
L'esprit est sans cesse e n q u ê t e de 
merveilleux et rarement il en t rou-

J^^/ssjere fon/ice 

ve. Preuve que l 'onva souvent cher
cher loin ce que l'on a sous la main. 
Armons-nous seulement d'un micros
cope et il nous fera voir des mer
veilles dans quelques grains de pous
sière recueillis sur un meuble, sur 
une fenêtre et tombés de l'atmos
phère embiante. 

Les poussières atmosphériques 
sont innombrables dans leur nature 
comme dans leur nombre. Aussi 

aujourd'hui nous nous contenterons 
d'étudier les poussières siliceuses. 

Examinons d'abord les faits en ré
servant pour tout à l 'heure l'étude 
des lois générales. 

Le 9 octobre M. Vaillant-Lefranc 
recueillait quelques échantillons 

d'une pluie de poussière qu'il 
avait observée. Nous en oflrons 

o 

deux à nos lecteurs (fig. 1 et 2.) 
Ils étaient formés essentiellement 
d'une foule de débris d'algues 
microscopiques et d 'une autre sub
tance solide réduite en toute petite 
parcelles et que l'analyse chimique 
reconnut pour de la silice, Ces grains 
siliceux étaient blancs opalins et 
très nombreux ; quelques uns étaient 
noirs et opaques et tranchaient 

singulièrement avec les couleurs ro
ses et bleues des algues. M. Tissan-
dier analysa les sables de la Manche 
(fig. 3.), il y reconnut des grains 
plus gros et les mêmes débris d'al
gues. Il est donc évident que la pluie 
de poussière avait une origine ma
rine: le vent avait soulevé les pius 
petits éléments. 

Le 15 mai 1836, on recueillit sur 
le Vautour, bâtiment qui cabotait le 

} 

long de T'Agérie, une poussière ren 
fermant un grands nombre de grains 
transparents de silice (fig. 4.) 

Le 10 mars 187 2. M. Tarry re

cueillit à Syracuse quelques échan
tillons d'une pluie de poussière ;il y 
reconnut des grains de silice, tantôt 
noirs et opaques, tantôt transpa
rents et incolores, quelquefois co
lorés en jaune,bleu ou rose (flg. h ) . 

Le 9 février 1863 on recueillit en
core quelques échantillons d'une 
pluie de poussière tombés sur l'ar
chipel canarien (fig. 6) ; on y re
connut encore de la silice. 

Ainsi on se trouve en présence 
d'un certain nombre d'observations 

Pau/} y ere s aha- -

de grains siliceux, (Nous n 'en avons 
cité qu 'un petit nombre, mais il en 
existe bien d'autres encore, qu'il 
serait oisif de rapporter ici). Et, 
chose curieuse, les lieux où on les 
avait recueillis étaient disposés 
autour du Sahara. Serait-ce le sable 
du Grand-Désert soulevé par le vent? 
C'est ce qui allait bientôt être élu
cidé. 

L'on se procura des parcelles du 
sable que l'on soumit incontinent à 
l'analyse microscopique. Les résultat 

furent à peu près négatifs : les grains 
étaient 7 à 8 fois plus gros que ceux 
recueillis par les observateurs ; les 
grains étaient rarement transpa
rent (fig. 7 et 8.) Mais M. Tissandier 
délaya ce sable dans l'eau et la laissa 
reposer. Quand tout le sable se fut 
déposé au fond, il s'apercu que 
l'eau était troublée par un fin limon 
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qu'il soumit à l'analyse chimique et 
au microscope (flg. 9). L'évidence 
était alors manifeste et il n'était plus 

Sable- du r/eseii' 

permis de douter de l'analogie des 
poussières recueillies à Syracuse, 
aux îles Canaries, etc., avec le limon 
du Sahara. 

L'analyse microscopique despous-

/ 'ex/eé, -Je tice- f /'Ç>.J}J 

sières dudésertde Gobi (Qg. 10) don
nera probablement une idée assez 
exacte des propriétésmicroscopiques 

foi; ff'e-'a) 
despluies de poussières qui tombent 
périodiquement en Chine. 

Ainsi la Silice contenue en sus
pension dans l 'atmosphère a une 

double origine ; elle provient : de la 
mer ou du désert. Le vent soulève 
les parties ténues et les porte loin 
de leur lieu d'origine. Le rôle des 
courants aériens est ici mani
feste, car cette dernière conclusion 
est comme le corollaire d'une loi 
plus générale, à savoir que les vents 
mélangent les diverses couches at
mosphériques au point d'infecter un 
lieusalubre et d'épurer une localité 
malsaine. 

F . C A N U 

COURS POPULAIRE 

DE 

M I N É R A L O G I E E T D E G É O L O G I E 

P A R 

ALBERT LARBALÉTRIER 

DÉFINITIONS. — La Géologie est 

la science qui s'occupe de la struc
ture intime de la terre. C'est ainsi 
qu'elle nousmontre les diverses cou
ches de terrains déposées par le 
temps. Elle se subdivise en trois 
parties distinctes : 
, La MINÉRALOGIE étudie les miné
raux qui forment les roches qui 
elles-mêmes constituent les ter
rains. 

La GÉOLO&IE PROPREMENT DITE 

qui comprend: l - La géogénie qui 
étudie les phénomènes géologi
ques si variés qu'on désigne sous les 
noms de phénomènes volcaniques, 
geyseriens, tremblement de terre, etc. 
2- la Géologie stratigraphique qui 
étudie les couches géologiques. 

Eufiu la PALÉONTOLOGIE OU étude 
des animaux fossiles qu'on retrouve 
dans les terrains. 

P R E M I E R E P A R T I E 

M i n é r a l o g i e 

Avant de décrire lesminérauxeux-
mêmes il nous faut examiner rapide
ment les propriétés générales de ces 
derniers. Nous rangeons ces pro
priétés en trois sections : 

1- Propriétés géométriques, 
2- — physiques, 
IP — chimiques, 

i. PROPRIÉTÉS GÉOMÉTRIQUES 

Cristallographie. 

L'étude des formes géométriques 
diverses qu'affectent les minéraux 
constitue la cristallographie. 

Les premières bases de celle 
science furent jetées en 1 8 7 2 par 
Rome de l'Isle ; plus tard Hatly lui 
donna une nouvelle impulsion. 

CRISTAUX. — On donne le nom 

de cristal à tout polyèdre convexe 
terminé par des faces planes. 

Les cristaux présentent des faces, 
des angles et des arêtes conséquence 
forcée de la définition précédente. 

Les faces peuvent être plus ou 
moins régulières et puis ou moins 
nombreuses ; 

Lorsqu'il y en a 4 le cristal est 
un trétaèdre. 

Lorsqu' i l y en a 8 le cristal est 
un octaèdre. 

Lorsqu'il y en a 11 le cristal est 
un dodécaèdre. 

CRISTALLISATION. — Ses cristaux 

se forment de deux façons 1- par 
voies humide, 2- par voie sèche. 

Voie sèche. — La voie sèche est 
une méthode de cristalisation qui 
se produit souvent dans la nature et 

j dans laquelle on n'emploie aucun 
intermédiaire d'aucun liquide dis
solvant. Elle se produit lorsque les 
corps se fondent sous l'action de la 
chaleur. Exemple : le soufre, le bis
muth, etc. 

Voie humide, — La voie humide 
consiste à faire fondre le corps dans 
un liquide dissolvant et de laisser 
ensuite évaporer le liquide. Cette 
cristallisation se produit naturelle
ment dans l'évaporation de l'eau de 
mer qui laisse du chlorure de so-
dium ou sel marin. 

CORPS ISOMÈRES. — Deux ou plu
sieurs corps sont dits isomères, lors
qu'ils contiennent les mêmes élé
ments mais constituant pourtant des 
corps différents. Ainsi le spath d'Is
lande et Y Aragonite sont deux corps 
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différents et malgré cela leur com

position chimiques est exactement la 

même, l 'un et l 'autre sont formés de 

carbonate de chaux. 

CORPS ISOMORPHES,— Deux corps 

sont isomorphes lorsque leur cris

tallisation est la même, c'est-à-dire 

qu'ils cristallisent dans le même sys

tème. 

CORPS DIMORPHES. — Un corps 

est dimorphe lorsqu'il peut affecter 

deux formes cristallines différentes. 

C 'est un cas très rare dans la nature. 

Le soufre est un corps dimorphe. 

(A suivre.) 
A . L A . R B A X E T R I . E R 

CORRESPONDANCE 
M. Bernard, à Nogent; Il n 'é tai t 

pas difficile de l ire inconsolé au lieu 
de incinsolé. é tan t donnée, sur tout , la 
na tu re do l'affection qui venait de frap
per Giffard. 

F. B. à Tulle. Ce n'est pas tan t à 
cause de la salive que par suite des 
aspéri tés produitas dans le plomb, par 
la morsure même, que la balle devient 
comme vénéneuse . Il se produit , par 
la décomposition de certains gaz, dans 
l'arme même, décomposition activée 
par la présence des sels ammoniaques 
de la sal ive, un phénomène indent i -
ques à celui de la formation de l'acide 
prussique dans les armes à percussion 
centrale et à longue portée. Voyez du 
res te , pour plus amples détails , l ' a r 
ticle de M. J. Gros dans le n" 140 de 
la Science. 

Merci de vos vœux de bonne a n née. 
Adline Remy à Bourges. — Les numéros demandés vous ont été en

voyés . Vous pouvez construire votre bobine comme bon vous semble, vous 
devez être seul juge des effets à obtenir ; vous pouvez diminuer ou augmenter le diamètre du fil sans toutefois 
que celui-ci puisse ê t re inférieur à 1/5 
de mil imètre , car il pourrai t ent rer en 
ignition, et sans qu'il puisse dépasser 
3 mil l imètres pour une bobine de 
moyenne grandeur . Du res te , vous 
aurez des indications plus spécieuses 
dans un prochain numéro . 

B U L L E T I N F I N A N C I E R Le 5 OpO qui se cotait samedi 115 90 ouvre à 115 82 et clôture à 115 62. Le 3 0[0 va de 79 80 à 79 50, l'Amortissable de 80 75 à 80 50. Les valeurs internationales sont 

aussi un peu moins fermes au début l'Italien fait 86 70 après 87. Le 5 0p0 turc c rte 11 60. L'unifiée est calme à 360 fr. La banque de France reste sans changements notables , de 5,405 à 5,373. Le Crédit foncier, qui vient de détacher un coupon de 27 50, reste à 1,327 50. L'émission des obligations aura lieu le 25 do ce mois, en obligations 3 OpO remboursable à 500 fr. émises au prix de 330 fr. Ce sont des conditions avantageuses pour le souscripteur. Ce taux d'émissions fait ressortir un placement de 4 55 0[0, sans compter la prime da remboursement. A un revenu que l'on ne trouve plus aujourd'hui avec les bonnes valeurs ces obligations joignent un autre avantage, celui d'unes écurité complète. Créées en représentation des prêts dont elles fournissent les élément, elles ont pour gage l'ensemble des immeubles sur lesquels la Société a pris hypothèque. Les hypothèques prises par le Crédit foncier pour ces prêts sont toujours en première ligne, en vertu de ses statuts, et en outre, ce qui met la Société à l'abri de toutes les éventualités, la eomme prêté n'est que la moitié de la valeur du gage qui, en tout cas, produira un revenu durable et certain au moins égale à l'annuité. Nous n'avons pas de modifications sensibles à enregistrer sur les Chemins français. Le Nord est à 1,870 fr., le Lyon à 1,560, le Midi à 1,130, l'Orléans à 
1.26J. 

Louis DOR. 
CRÉDIT FONCIERDËTRANCE 

Un droit de préférence est accordé dans la répartition aux souscripteurs d'obligations libérées. La réduction, s'il y a lieu, portera sur les souscriptions d'obligations non libérées. La répartition des 600,000 obligations sera faite du 1er au 10 mars 1883. Ces 600,000 obligations foncières remboursables en 98 ans et qui reproduisent le type depuis longtemps connu et apprécié des Obligations de Chemins de fer, sont gagées par des prêts hypothécaires et garanties, eu outre, par le capital social du Crédit Foncier de France, — 155 millions entièrement versés. Les intérêts sont payables le 1er janvier et le 1er juillet au Crédit Foncier de France, chez les Trésoriers-Généraux, chez les Receveurs particuliers des Finances et chez les Représentants du Crédit Foncier à l'Etranger-
LÀ SOUSCRIPTION SERA OUVERTE Le jeadi '2ï» janvier IS83 A PARIS : Au Cvértit Foncier île France, rue 

des Capucines, 19. DANS LES DÉPARTEMENTS: Chez Mil. le» Trésorier» payeurs généraux ; 
Chez Mil. les Receveur» particuliers des Finances ; 
Chez MM: le» Directeurs des Succur

sales du Crédit Fonc ier . 
La s ouscr ip t ion aéra c lose le même jour . 
On peut souscrire dès à présent par correspon

dance, en envoyant les fonds sous pli recommandé, 
des obligations lioérées de 330 francs ou des obli
gations libérées seulement du versement de 20 
francs. 

Toutefois les souscriptions, par correspondance, 
d'obligations libérées de 20 francs, ne sont reçues 
que pour 2 obligations et au-dessus. — Les sous-
criptlons par lisic ne sont pas admises. S O U S C R I P T I O N P U B L I Q U E 

I,e jeudi *5 janvier ISS.'I 
600,000 OBLIGATIONS FONCIERES 

Emises à 330 fr ncs REMBOURSABLE» A 500 F. RAPPORTANT 15 F. 
Soit: 4 fr. 70 c. OpO, EN TENMirCOHPTE DE U PRIME DE REMBOURSEMENT 

L E P R I X D ' É M I S S I O N : 330 F R A N C S 

EST PAYABLE : 
20 fr. en souscr ivant , l e 25 j anvier ; 
20— à la répart i t ion du 1 e r au 10 

m a r s ; ÎOO—du 1er au 15 j u i l l e t 1883; ÎOO—du 1er au 15janvior 1884; î»0—du 1er an 15 avril 1884; 
T o t a l : 830 fr. avec faculté d 'ant ic ipat ionto-

ta le à touta é p o q u e . 
Oa peut , moyennan t le versement 

in tégra l de 330 i r . souscrire des Obli
gations ent ièrement l ibérées, dont 
l'intérêt partira du 1er janvier 
4883. 

PI L I V O R E ! Nouvellement découverte et propagée par la PARFUMERIE DUSSER, cette préparation enlève tout poil follet sur les bras avec une netteté surprenante, elle rend la peau velue blanche et lisse comme le marbre. 10 fr. mandat. (1, rue J.-J. Rousseau). 

Pour informations financières de tout 
ordre, s'adresser à M. G O U R E A U , 48, b. 
Haussmann. La Ranque de France à 
8,000 fr. sera envoyée gratuitement à tou
tes personnes qui en feront la demande. 
—Une circulaire spéciale seraréservée-
au ^actionnaires de la Banque de France. 

Le Gérant ; B O U D A R D . 

Pari«. — Typographie L. LARGUIER, 1 1 , rue du Deila 
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V R A L G I E S 

Pilules d u Dr Moussette Les P i l u l e s M o u s s e t t e , à l'aconitine et au omnium, calment ou guérissent la 
Migraine, la Sciatique et les Névralgies les plus rebelles. a L'action sédative que ces Pilules exercent sur l'appareil circulatoire sanguin, par 
« l'intermédiaire des nerfs vaso-moteurs, indique leur emploi dans les Névralgies 
« du trijumeau, les Névralgies congestives, les affections Rhumatismales douîou-
r reuses et inflammatoires. » tr L'aconitine produit des effets merveilleux dans le traitement des Névralgies faciales, a la condition qu'elles ne soient pas symptomatiques d'une tumeur intracrânienne, alors 
même qu'elles auraient résisté à d'autres médicaments. » ̂Société de Biologie, séance di 28 terrier 1880). Dosk : Prendre de 3«à 6 pilulos dans les 24 heures. Eiiger les V é r i t a b l e s P i l u l e s M o u s s e t t e de chez C L I N e t G", P a r i s . 

OIROP & 2TÂTE de BERTHE 
Pharmacien, Lauréat des Hôpitaux de Paris. « La Codéine pure dit le professeur Gubler {Gammentaires thérapeutiques di 

* Codex, p . 587) doit être prescrite aux personnes qui supportent mal l'opium, aux « enfants, aux femmes, aux vieillards et aux sujets menacés de congestions cérébrales, s Le S i r o p et la P â t e B e r t h é à la Codéine pure possèdent une efficacité incontestable dans les cas de R h u m e s , B r o n c h i t e s , C a t a r r h e , A s t h m e , M a u x d e Gorge, 
I n s o m n i e s , T o u x nerveuse et fatigante des M a l a d i e s de P o i t r i n e et pour calmer l es 
I r r i t a t i o n s do toute nature. Les personnes qui font usage de S i r o p ou de F à t e B e r t h è ont un sommeil ca lme, 
et réparateur jamais suivi ni de lourdeur de tête, ni de perte d'appétit ni de constipation. Prescrire et bien spécifier S i r o p ou P â t e B e r t h é et comme garantie exiger l s 
S i g n a t u r e B e r t h è et le T i m b r e b l e u de l ' E t a t f r a n ç a i s . Paris, C H E Z CLIN & Cis, 1 4 , R U S RACINE, P R È S L A FACULTÉ D E M É D E C I N E , Paris 

Et par l'entremise des Pharmacies de France et de l'Etranger. 

! ч я а г г fatal lit ewi' шешмв, mama «мин apptramtimmmga, de 4 i4 .ООО Exemplaire*,Zorlttm, Plans, Dasadna, Moaiqraa, a*, tracte toi papier comme à l'ordinaire.—Мх ика kmtt— t grandeur*:. 
I M P R I M E R I E i C A R A C T E R E S „ Попета • адм иве Jolie boita a eaaaei.—680 lettres, chittre»; aecesiolrea et matracttM z*l Bx̂érfcaOM ааМЦам окм 1« aeul Invaia tear вм 

ПО* 
PAUL ABAT, 126. RUE D'ABOUXIR (гм *-Ш PARIS 

ЖтШ Ли tntftthu ti вр**тш e—fr« t*t.р**г 1'й&гштлШншшО. •Ймтмааааш îi шаадими 

INSENSIBILISATEUB. DUCHESSE E x t r a c t i o n d e l dent» » a m douleur , con 
servat ion et' g u é r i i o n de» dent* par l 'auri-
fication à L O R D O R A S E G . 

Pose de dents et dentiers SAJJ« P L A Q U E S 

b r e v e t é » ) , l a i u a n t la palai» l ibre , n 'a l té 
rant ni l e l e n s du g o û t , n i la pron jnc ia t ion , 
45, rue de L a f a y e t t e . 

L23 DOCTEUR CHOÏTÊ 
Offre g r a t u i t e m e n t ^ tou» no» lecteurf la 8™' 
édition da «on T r a i t é d e m é d e c i n e p r a t i 
q u e , dani lequel il expo»e «a méthode conia-
crée par 10 annéei de luccè» dans le i hôpitaux 
pour la guériion d«i m a l a d i e s c h r o n i q u e s 
d e t o u s l e s o r g a n e s , et de» h e r n i e s , h é -
m o r h o ï d e s , g o u t t e , p h t h i s i e , a s t h m e , c a n 
c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d e v e s s i e et de. 
m a t r i c e , etc . Adrcuer le» demande», quai St 
Michel, £7, Pari». P r i m e à nos L e c t e u r s 

A tous ceux de nos abonnés qui 
nous en ferons la demande, nous en 
verrons gratuitement un bon de m a r 
chandises en t ran t pour moitié sur les 
prix d'une machine de n ' importe quel 
système à prendre dans les magasins 
da la maison A. RÌCboUTg, 20 , 
boulevard Sebastopol, à Parts, su i 
vant ses prix couran t s . 

Envoyer un t imbre de 15 c. pour la 
réponse . 

Le Secretaire , 
E. REWKL. 

LES CÉLÉBRITÉS MEDICALE» recommandent l'emploi des Dépilatoires Dusser (Pâte Epila-toire pour le visage, Filivore pour 
les bras), comme absolument inoifensifs 
et d'une efficacité parfaite. 

Parfumerie D U S S E R , 1, rue J . - J . - R o u s 
seau. — 10 fr. mandat. 

SPÉCIALITÉ DE MACHINES A VAPEUÄ 4~ FIXES ET LOCOMOBILES 
MACHINE HORIZONTALE Locomobile ou *ur patin» Chaudière à flamme directe de 8 à 60 chevaux 

MACHINE VERTICALE DE I A SO CHEVAUX Toute» j cei Machine» «ont prêtpi l̂ivrer 

Envoi franco 
de» 

P r o s p e c t u s 

d é t a i l l e ! 

MACHINE HORIZONTALE fc Locomobile ou «ur patin» 'S Chaudière à retour de flamme Si; de 6 à 50 chevaux 

Maison J. HERMANN"LAGHAPELLE J_ BOULET et G'6, Successeurs, Ingénieurs-Mécaniciens 4 et fi. Boulevard Barbe*, PARISI 
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T L E H I S I E N U E Internationale 
F O U R L A C R É A T I O N D ' É T A B L I S S E M E N T S 

D E B I E N F A I S A N C E E N T U N I S I E 

GROSLOTSUB L O O . O Q Q F R . 
2 LOTS de € 5 0 . 0 0 0 I R . 

4 LOTS de 2 6 . 0 0 0 F R . 

10 LOTS de 3 . 0 . 0 0 0 F R . 

100 LOTS de X . O O O F R . 

200 LOTS de S O O F R . 

ENSEMBLE 321 LOIS EN ARGENT FORMANT UN IILLIOB 
P R I X D O B I L L E T UN F R A N C 

LES BILLETS SONT DÉLIVRÉS EOATRF ESPÈCES, RHÈQNEI OU MANDATI-POITA 
ADRESSÉS À L'ORDRE DE M . ERNEST D É T R É , SECRÉTAIRE {RENTRAI 4n 
COMITÉ, À PARIA, 1 3 , RUA DA LA GRANGE-BATELLÈRA. 

F R E Y S S I H G E E 
LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE DE GOUDRON DE NORWÉGE 

POUR PRÉPARER INSTANTANÉMENT EAU, VINS, BIÈRE & TISANES DE GOUDRM Un Flacon Bjfflt pour A» conrâlncra ée st supériorité centra: 
AFFECTIONS CHRONIQUES DA LA POITRINE, DES BRONCHES ET DE LA VESSIE 

ECOULEMENTS REBELLES, HALSDIEI ÉPIDÊMIÛUES. 
S FR.—PARIS, RUE DE RENNES, -1 0 5 . ET LES PHARMACIES. 

P R É C I E W POUR LES MALADES ET MÉNAGE 

E MÉDAILLES D'OR, * GRANDS DIPLÔMES D'HONNEUR. 

E X I G E R ^ t r J u r f f ^ ^ 
KH ENCRE BLBCTT " *~ 

SE TEND CHEZ LES ÉPICIERS E? P B 1 M ACIERS 

P h o s p h a t e 
Recommandé aux Femmes enceintes et aux Nourrices, dont il soutient le i forces ; facilite le Sevrage, 

la 'Dentition et le 'Développement des Enfants. 

' P A R I S , 22 A- 19, RUE DROUOT, ET LE» PH 1 ". ' , 

M A G A 
R A S S U T , 

professeur, 
dont nous pu-

blion» les 

CONFÉRENCES AS
TRONOMIQUES, 

a inventé des 
a p p a r e i l s 
qui marchent, 
Les uns a l a 
m a i n , les au
tres à m é c a 
n i q u e a u t o 
m a t i q u e , et 

des c a r t e s 
s p é c i a l e s d e 

C O S M O 
G R A P H I E 

q u i r e n d e n 
extrêmement 
simple et facile cette science qui est si utile et s 
ntéressante. Ces appareils et ces cartes qui ont 

figuré avec honneur à l'Exposition Universelle de 
1878, ont été encouragés et récompensés par le 
M I N I S T R E D E L ' I N S T R U C T I O N P U 
B L I Q U E et adoptés par le Conseil municipal de 
la ville de Paris . Nous les recommandons à tous 
les Instituteurs et à tous les Pères de famille. Les 
appareils, 5 0 fr . ; les cartes, 3 f r . , rue Montmartre, 
62, à P a r i B , et au bureau du journal, chez H . J e a n -
m a i r e , l ibraire-commissionnaire, rue des Bons 
Enfants, 32 

E£?L-FCE DESALSRPARSILLE FOURQUET 
N SANG par excellence 

ET U N IERGARE DU | 
H U M E U R A . E A R T R E B , B O U T O N S , E X É M A S , V I R U S , SIC. 
3FR. LE FLAC., 1 5 TR. LES 6 FLAC. PHARMACIE F O U R Q U E T , SO, R U » dam Lombard*. A LA BARBE D'OR. Expèiit 
E S B K S T C X X O S 1 T R B S . 3 FR. 5 0 LI FLAC.. 1 8 fr. 1 « 6 FUC 

N U T R | CL N E M 0 R 1 0 E 

$ Ï S C ( L I F | 

F 2 . R U E ' B R O N G N I A R T P A R I S L 

S P E C T A C L E S D E LA S E M A I N E 

8 li2 
8 OiO 
8 1 X 4 

8 1T4 
8 OlO 
8 0 ] 0 

8 3[4 
8 

O P É R V . — 2 « bal masqué 2 0 courant, 
g OlO T H É A T - F R A N Ç A I S . — L e Roi s'amuse 
g ok) O D É O N . — La drame de la rue de 

la Paix, 
7 0 1 0 P O R T E - S T - M A R T I N . — Voyage à tra

vers l'impossible. ' 
C H A T B L E T . — L E bossu. 
G A J T R . — L A belle Gabrielle. 
G Y M N A S K . — Roman Parisien. 
P A L A I S - R O Y A L . — Monsieur Garât. 

A M B I O T J . — Les Mères ennemies. 
V A T J D E V I I . L K . — Fœdora. 

N A T I O N S . — Fille des chiffonniers. 
1 T 2 R K N A I S S A N C K . — Ninetta. 

1 | 2 F O L I E S - D R A M A T I Q U E S . — Fanfan LA 

Tulipe. 
0 | 0 B O U F F B S . — Gillette D E Narbonne. 
0 { 0 N O U V E A U T É S . — Cœur et LA Main. 

V A K I I T F I A . — Variétés de Paris. 
A T H É N É B . — Réveil de Vénus. 
M K N U S - P L A I B I R S . — L E Crime. 

F O I J B S B B R Q B R K . — Tous les soirs. 
8 0 [ O C L U N V . — Noce de Mlle Loriquat. 
E D K N - T H É Â T R E , rue Auber, près l'O

péra.—Tous les soirs Exelsior' grand 
ballet 1 2 tableaux. 
Première fraîcheur. 

M U S É S G R Ê V I N . — De 1 1 h. I I 2 du mati 
à l l h . l i 2 du s. Le colonel Froidevaux 
8 1 T 2 C I R Q U X D ' H I V E R . — Exercices équss 

8 

8 

8 

7 
8 

8 OfO 

OiO 

0 [ 0 

V E R I T A B L E 

L I Q U E U R B E N E D I C T I N ] 
EXQUISE, TONIQUE, APÊRITIVE & DIGESTIYE 

L A M E I L L E U R E D E T O U T E S L E S B O I S S O N S 
Toujours exiger au bas de la bouteille l'étiquette ci-contre, avec la 

signature du Directeur général, A . L E G R A N D A I N E . 
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2 5 JANVIER 1 8 8 3 J O U R N A L H E B D O M A D A I R E ILLUSTRÉ 4' A N N É E . № 1 5 4 

№ 1 5 4 . - P r i x 1 5 c a n t i m e s * A B O N N E M E N T S B U R E A U X : 5 5 , RUE MONTMARTRE 
P A R I S : UN an, 8 ir. ; six mois, 4 ir. — D É P A R T E M E N T S : un AN, 1 0 ir.; six MOIS, 5 îr. — É T R A N G E R : un an, 1 2 fr. 

S O M M A I R E : CHRONIQUE DE PARTOUT. - La DISTANCE DU SOLEIL ET LES 
PETITES PLANÈTES. — L EAU ET LE FEU. . - NOS COLONIES. — PHYSIQUE DU 
GLOBE. — COURS POPULAIRE DE MINÉRALOGIE ET DE GÉOLOGIE — AST-ONO-
MIE POPULAIRE. — NOUVELLE DOS EXPLORATEURS FRANÇAIS. — LES CÔTES DE 

FRANCE. — BIBLIOGRAPHIE. — CORRESPONDANCE. — BULLETIN financier. — 
ANNON CES. 

I L L U S T R A T I O N S : M . DUPUIS, EXPLORATEUR du Ton-Kia. — L'EAU et ]e 
F E U (FIGURES!. — GLACES ET GLACIERS (FIGURES). — Les CRISTAUX (FIGURES). 

D U P U I S 
E X P L O R A T E U R D U T O N O - K I N 

D'après le portrait fourni par la Société de Géographie 
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C H R O N I Q U E D E P A R T O U T 

Las c o n f e r f l n e P s a H i s t i q u e s da Louvre — L J a l -
cool d e c h i f o r e e . — D e m o l i t i o n d e e Tui l er i e s 
—D. 'B. truct ioa4es pucerops — La sy lv icu l 
ture allermande — Le d e r n i e r d e s Mohicans 

An soufre eohtrt l 'a pMis ie tuber-
c u l e u s e — L e s a u r o r a s b o r e a l e s e t les chats— r 

Lea JQurnaur ^ P a r i s — I,es Boucheg du 
lUuJue , 

Les conférences artistiques dn 
Louvre se continuent avec succès. 
Le 28 janvier prochain, M. Jules de 
Marthold traitera Les Primitifs, nous 
rappelons à cet effet que nos lecteurs 
trouveront des cartes d'entrée chez 
M. Colombel 24, rue Visconti. 

* 

Nous lisons dans le Chreniker 
Zeitung, qu'on vient d'employer la 
chicorée comme plante alcoolisante. 
La racine de cette composée contient 
environ 25 0[0 de substances trans
formables en sucre et l'alcool pbtenu 
a, paraît-il, un goût très agréable. 
Nous avions déjà comme matières 
fournissant de l'alcool, le vin ? les 
betteraves, les mélasses, les pommes 
de terre, les grains, les caroubes, 
les asphodèles et même les bois, où 
donc nous arrêterons-nous ? 

* 
C'est le 28 pars prochain que 

s'ouvrira aux Champs-Elysées, dans 
le pavillon de la: Vjlle de Paris, l'Ex
position d'horticulture dirigée par 
M, A. Lavallée. Elle comprendra les 
fleurs, plantes, Jégames, primeurs, 
arbres et arbustes, ptc. L'exposition 
restera ouverts jusqu'au 1er avril. 

**# 
Nos lecteurs savent probablement 

que les Tuileries vont disparaître. 
Or, la commission dç§ monuments 
historiques a décidé que les pièces 
présentant un intérêthl&torique quel
conque seront conservées. A cet 
effet on vient d'élever dans la cour 
des Tuileries une construction en 
bois destinée à recevoir ces pièces 
qui seront numérotées à mesure. 

M. Louis Lenglé vient de trouver un 
-nouveau moyen pour détruire les pu

cerons du pêcher. Il consiste à faire 
bouillir i kilogr. de champignons 

_ vénéneux dans 10 litres d'eau, puis 
de bassiner les feuilles couverte 8 

d'insectes à l'aide d'une seringue-
Cette pratique qui détruit les puce
rons ne cause aucun dommage au 
végétal en lui-même. 

*̂  
Nous lisons dans le Journal des 

Economistes: Le gouvernement al
lemand se dispose à augmenter les 
droits sur les bois « L'exploitation à 
outrance des forêts en Autriche, en 
Russie et en Suède ruine les forêts 
de ces pays, dit l'exposé des motifs. 
Il est nécessaire que l'administration 
forestière allemande soit protégée 
par des droits plus élevés. » Mais si 
les bois étrangers entraient en moin
dre quantité en Allemagne, ne serait-
on pas forcé de consommer plus de 
bois allemand et, par couséquent, 
d'exploiter à.outrance les forêts al
lemandes? Pas très forts logiciens 
les forestiers allemands. 

S'il faut en croire le journal La 
Presse, le dernier des Mohicans 
n'était pas le dernier des Monicans, 
car le vrai et authentique dernier 
vient de mourir & Norwich dans le 
Connecticut. H se nommait Samuel 
Brustel. Dernièrement il serait, pa
raît-il, tombé du haut d'unpommier, 
et comme il était estropié, il se tua 
dans sa chute. Cet indien était popu
laire à Norwich, non-seulement h 
cause de son origine, mais surtout 
par le talent avec lequel il sifflait 
sans instrument plusieurs airs à la 
fois. 

« * 
Dans une des dernières séances 

de l'Académie de Médecine, M. Val-
lin a exposé des expériences qui 
tendent à prouver que des fumiga
tions de soufre, à raison de de 40 

gr. par mètre, cube d'air, sont sus
ceptibles de neutraliser les germes 
ÛQ la ,pMsie inJtiexcnleuse.. C'est 
donc . une excellente pratique que 
d'employer ces1 fumigations quand 
on fait le nettoyage des casernes, 
salles d'hôpitaux, 4'écoles, etc. 

* «~ 

D'après YIllustration,il paraîtrait 
que, pendant l'aurore boréale qui 
est apparue au ciel le 17 novembre 
1882, on a fait quelques remarques 
curieuses. Ainsi à Paris, au moment 
de la manifestation du phénomène, 
les téléphones se sont mis d'eux-
mêmes à bourdonner. A Cherbourg 
un observateur a constaté que les 
chats ont annoncé l'apparition de 
l'aurore par une agitation et des ap
parences qui, parfois, leur donnait 
l'allure d'animaux enragés. 

Ces derniers résultats surtout sont 
très curieux. Espérons que cet obser
vateur de Cherbourg publiera un 
compte-rendu de ses observations; 
le titre est déjà tout trouvé : 

Influence des aurores boréales 
sur l'agitation des chats. — Oh! la 
Science î 

* 
L'annuaire des journaux de Paris 

vient de publier une intéressante 
statistique d'après laquelle 1231 jour
naux quQtidiens,Jaebdomadaires, etc. 
paraissent à l'heure qu'il est à Pa
ris. 

Ils, sont ainsi répartis ¡ 
#4Qd'Economie politique,flnance, 

etc. —« 110 de jurisprudence — 59 
j-eligion — 22, géographie, histoire 
— 128^ lecture récréative —- 38, 
instruction — 62, littérature, biblio
graphe» >— 1 lj beaux arts — 3, pho
tographe- ' P, architecture — 3, 
archéologie, — 15, musique — 29 3 

théâtres.**- 73 de mode — 138 de 
technologie — 92 de médecine et 
de pharmacie — 51 de science — 2 4 
art militaire — 28 de sciences agri
coles — 18 de science hippique — 
67 de politique — et 23 divers. 

*** 
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Un nouveau comble pour finir, 
nous l'empruntons au Masque de 
fer : 

Le comble de l'habileté pour un 
dentiste : 

Mettre un râtelier aux Bouches 
du Rhône. 

ALBERT LARBALÉTRIER 

A V I S I M P O R T A N T 

Nous prévenons nos lecteurs qu'il 
sera répondu par la voie du Jour
nal à toutes les demandes de ren
seignements scientifiques qu'ilsnous 
adresseront. 

Pour tout ce qui concerne : la 
loologiej,' Ethnographie,!' Anthropo
logie, la Botanique, la Minéralogie, 
la Géologie, la Paléontologie et l'A
griculture, s adresser directement à 
M. ALBERT LARBALÉTRIER, 48, Bou
levard Magenta, Paris. 

Il sera répondu directement par 
lettre particulière avec tous les dé
tails aux lettres qui contiendront 
un timbre pour la réponse. 

La d i s t a n c e d u S o l e i l e t l e s 
p e t i t e s p l a n è t e s 

Le marquis de Laplace, nous af
firme sur la foi de sa mécanique ce. 
leste, que la distance moyenne de 
la terre au soleil est un élément in
variable. Cependant un grand nom
bre de personnes seraient bien aise 
d'avoir quelques preuves à l'appui de 
ce dire. On désirerait quelque me
sure assez précise pour décider si 
notre globe s'approche du foyer du 
monde, ou s'il s'en éloigne, si nos 
arrières neveux sont destinés à périr 
de froid, ou si, au contraire, ils ont 
devant eux la perspective d'être 
volatilisés, comme la veuve du Mala
bar. Tel est le secret de l'intérêt qui 
s'attache à la détermination directe 
de la distance du Soleil, élément 
que l'on connaît depuis longtemps 
mais d'une façon trop grossière pour 
répondre aux questions précédentes. 

Kepler a donné comme on le sait 
rois lois merveilleuse qui résument 

les mouvements de toutes les planètes, 
aussi bien celles qui étaient connues 
des anciens, que Neptune et Ura-
nus ou les 230 qui gravitent entre 
Mars et Jupiter. La troisième de 
ces règles, digne d'être inscrite 
sur des colonnes d'or dans le temple 
de la Science universelle, nous ap
prend que les carrés des nombres 
des jours que durent les révolu
tions de tous ces corps célestes 
autour du soleil, sont proportion
nel aux cubes de leurs distances 
moyennes à ce corps merveilleux. 

Il en résulte que si l'on peut me
surer la distance de l'une d'elles au 
soleil ou ce qui revient au même à 
la terre, on connaîtra d'un seul coup 
près de 250 distances célestes, on ef
fectuera, par cette seule opération, 
la grande triangulation du système 
du monde. 

Au milieu du siècle dernier, les 
astronomes se sont amourachés de 
la planète Vénus, et ont couru à 
deux reprises tout l'Univers pour ob: 
server ses deux passages de 1761 et 
de 1759; les grandes expéditions ont 
été recommencées à deux reprises 
différentes en 1874 et en 1882, et 
sur une plus vaste échelle. La France 
qui, au milieu du siècle dernier, 
avait pris en main l'idée d'un 
sujet du roi d'Angleterre avec le
quel elle se trouvait en guerre, a dé
pensé encore une fois des sommes 
immenses avec une générosité qui 
fait le plus grand honneur à son zèle 
pour le progrès des sciences. 

Cependant, le plus illustre des 
astronomes français a protesté avec 
une énergie remarquable dans les 
Comités secrets de l'Académie des 
Sciences contre une méthode qu'il 
a déclaré détestable et vicieuse. II 
a conseillé de mesurer non pas la 
distance de Vénns mais celle des 
petites planètes, qui dans certaines 
oppositions s'approchent à une dis
tance relativement assez faible, et 
dont l'observation est surtout des 
plus simples. 

M. Le Verrier nous a fait confi
dence de toutes les raisons techni

ques, qui devaient s'opposer à ce 
qu'on obtint de meilleurs résultats 
qu'il y a cent-vingt ans. Comme nul 
n'est prophète dans son pays, il n'a 
pu empêcher d'exécuter les expédi
tions de 1874, et il est mort avec la 
persuasion que les critiques n'empê
cheraient pas celle de 1882 d'avoir 
ieu. 

Mais il a complètement convain
cu, M. Struve, le savant directeur 
du grand observatoire de Pultkowa, 
grâce à cet illustre et sagace astro
nome, le gouvernement Russe a 
refusé de céder à la manie univer
selle, et n'a point envoyé une 
seule expédition de Vénus. 

M. Gill, directeur de l'obser
vatoire du Cap, avait déjà pré
conisé l'emploi de la méthode Le 
Verrier avec une vigueur nouvelle, 
dans une publication récente, qui est 
un chef.d'œuvre de logique. 

Afin qu'on ne put l'accuser d'o
béir à un parti pris, il a organisé 
dans la partie de l'Afrique Australe 
où s'étendent les Etablissements 
Britanniques, les observations avec 
un soin inconnu en Europe. Il a pris 
des précautions minutieuses pour 
que tous les établissements astrono
miques permanents ou temporaires 
reçoivent l'heure du Cap par télé
gramme direct, la veille même du 

'passage. 
Les observations furent favorisées 

par un temps magnifique dans la 
plupart des stations. Cependant M. 
Gill n'a point changé d'opinion. Il 
vient d'écrire en Angleterre pour 
exprimer énergiquement son avis 
reposant encore une fois sur des 
observations personnelles. C'est uni
quement aux Petites Planètes qu'il 
veut demander la distance de la terre 
au soleil avec une exactitude et une 
certitude digne de la science mo
derne. 

L'année 1883 sera particulière
ment favorable car ces petites pla
nètes s'approchent de nous à une 
distance moindre que le Soleil, qui 
reste toujours écarté d'environ 
25,000 rayons terrestres. 
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Le 22 juin Phocéa dont l'éclat se
ra un peu plus faible que celui d'une 
étoile de 9me grandeur viendra à 
une distance d'environ 22,500 rayons 
pendant son opposition. 

Le 12 juillet ce sera le tour de Clio, 
le 1er août celui à'Isis, dont la dis
tance sera réduite à 21,600, le 1er 
octobre celui de Poïhymnie, le 20 
octobre celui de Virginia, le 4 dé
cembre celui de Flora. 

Sauf cette dernière dont l'éclat 
est de 8me grandeur, les 5 autres 
ne seront visibles qu'avec une lunet
te d 'un assez fortpouvoir grossissant 
ce qui est un grand avantage. En 
effet les mesures astronomiques au
ront lieu avec une précision beau
coup plus grande parce que le fil du 
réticule pourra plus aisément recou
vrir l'objet céleste, et qu'il n 'y aura 
pour un astronome exercé aucune 
erreur possible-

Bien au contraire, toutes les ob
servations faites sur le soleil et ses 
environs ont lieu dans des conditions 
très difficiles- Celle du passage de 
Venus, ne peuvent avoir lieu qu'à 
travers u n verre noirci, et sont enta
chées d 'une multitude d 'erreurs, de 
sorte qu 'en les multipliant on ne fait 
qu'accroître les chances d 'erreur et 
noyer celles qui peuvent avoir une 
valeur réelle au milieu de la foule 
des autres. 

M. l'amiral Mouchet a déjà pris, 
l'an dernier, les mesures nécessaires 
pour faire observer les petites pla
nètes signalées comme particulière
ment favorables. 

Nous sommes à même d'affirmer 
que le savant directeur de notre 
grand établissement national t iendra 
a honneur de se distinguer au p re 
mier rang dans ces recherches dont 
l'idée première appartient à un de 
ses plus illustrés prédécesseurs. 

Afin de bien se rendre compte de 
la sagesse des critiques dirigées sur 
ces lointaines expéditions, par le 
grand Leverrier, et du beau triom
phe posthume qu'assure à sa mé
moire la croisade astronomique qui 
se prépare , il faut analyser les diffi

cultés du problème physique que 
l'on se pose. 

La base dont nous pouvons nous 
servir pour mesurer notre système 
est naturellement plus petite que le 
diamètre de la terre, puisqu'elle est 
égale à la corde qui sépare les deux 
observatoires extrêmes, d'où l'on 
regarde en même temps la Planète, 
que l'on vise. Supposons qu'on ob
serve Phocéa de Paris et du Cap, on 
aura à mesurer un triangle dans 
lequel les côtés seront 50,000 fois 
environ plus grands que la base, et 
dont l'angle au sommet n 'aure pas 
par conséquent plus de 3 ou 4 sec
ondes. Il est vrai que cette mesure 
sera rendue plus facile parce que 
l'on prendra l'angle de position avec 
une étoile voisine, qui est tellement 
loin de la terre, qu'elle sera vue au 
même point de la sphère céleste. 

Les difficultés seront moindres 
pour Isis parce qu'elle viendra à 
une distance moindre. Comme l'on 
peut découvrir des planètes qui 
s 'approchent beaucoup plus de nous 
que celles que l'on connaît; comme 
dans certaines années favorables, 
celles que l'on connaît peuvent s'ap
procher beaucoup plus qu'en 1883, 
la démocratie céleste qui se meut 
entre Mars et Jupiter, et peut-être 
entre Mars et Vénus nous offre une 
mine inépuisable de ressources pour 
la solution de ce magnifique pro
blême. Espérons que suivant les 
conseils du grand Leverrfer, nos 
astronomes renonceront à aller 
courir après la séduisante planète, qui 
a fait faire depuis l 'enlèvement d'Hé
lène, tant de sottises aux hommes 
les plus sages, qu'on peut leur par
donner leurs incartades,s'ils repren
nent avec assiduité leurs devoirs 
professionnels d'une façon moins 
fantaisiste mais plus sérieuse. 

W . DE FONVIELLE 

L'EAU ET LE FEU 

CHAPITRE X 

L'EAU ET L'HOMME 

Boissons aqueuses — leurs qualités 
pour qu'elles soient potables — 
Remèdes — Eau de seltz —Hydro
thérapie— son influence —les Bains 
— Bains d'eau douce — de mer — 
Bains chauds — froids, etc. — La 
Natation — Asphyxiés — Secours 
à donner aux noyés — Les travaux 
hydrauliques —• Ports — Pôle — 
Jetée — Phares — Tours à feu — 
Signaux — Amer — Balise, etc. — 
Canaux — . . . Si l'eau venait tout à 
coup à disparaître — Si l'eau n'avait 
iamais ex i s tée . . . — Conclusion. 

En face de l'Océan l 'homme .a dû 
nécessairement songera se défendre 
de ses attaques. Il a créé à cet effet 
une série de travaux hydrauliques 
qui ont chacun leur but déterminé. 

Tout Je monde sait qu'un port est 
un lieu où les bâtiments viennent 
attendre un vent plus favorable, se 
mettre à l'abri des rafales de l'O
céan; charger ou décharger les mar
chandises ; il y a deux sortes de 
ports ; les ports naturels et les ports 
artificiels. Dans les premiers la na-
turea fait tous les frais ; c'est un bas
sin dont la grandeur est très variable 
qui communique avec la mer par 
un détroit plus ou moins large, La 
rade de Brest qui peut contenir 
toutes les flottes du monde entier ne 
communique avec l'Océan que par 
l'étroit passage du Goulet. Les ports 
artificiels ont été faits par les hom
mes. Tels sont ceux de Cherbourg et 
d'Alger, etc. 

Pour créer d'excellents ports ar
tificiels il faut établir avant tout des 
moles et des jetées. 

Les moles sont d ' immenses cons
truction en maçonnerie, destinées à 
continuer le rivage afin de complé
ter le bassin. Le plus beau de France 
est celui de Granville ; celui de l'île 
de Batz est encore très remarqua
ble . 

Les jetées (fig. 6) sont dest inées 
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à arrêter les sables et les galets qui 
pourraient obstruer l 'entrée du port 
elles servent aussi de brise-lames. 
Généralement elles sont en maçon
nerie, cependant dans les localités 
pauvres on les remplace par de 
simples estacades en poutres épais
ses et goudronnées. Les plus belles 
sont celles de Dunkerque, de Calais, 
du Havre etc. 

Outre ces travaux il faut encore 
faire des bassins de retenues, des 
écluses de chasse et des bassins à 
flots. 

Pour faire devant les ports une 
rade convenable, on fait alors des 
digues. En France nous n 'en possé
dons que six: à Cherbourg, à Sau-
zûn à Baudol, à Marseille à Cette et 
à la Ciotat. Mais la plus fameuse de 

toutes est celle de Cherbourg, qui; 
parl 'énormité, la solididitéetles dif
ficultés du travail, rivalise avec les 
fameuses pyramydes d'Egypte. 

Mais les œuvres qui ont nécessité 
le plus de génie sont les phares: ce 
sont d'immenses tours massives des
tinées à éclairer les côtes pendant 
la nuit. C'est à notre compatriote 
Fresnel qu'appartient l 'honneur 
d'avoir perfectionné leur éclairage, 
(fig- 7.) 

Les plus beaux phares du monde 
sont: celui de Cordouan(63 mètres) 
dont Louis de Foix est l'architecte 
("1584-1610); celui de Dunkerque 
(57 m.) ; celui de Nouméa (55 m.), 
fait en 1865 ; celui de Calais (51 m.) ; 
celui des Baleines (50 m.) à l 'extré
mité de l'île de Ré ; celui de Skevy-
vore (48 m.,) dont l'architecte est 
Alan Stevenson (1838-1844) ; celui 
des Hauts du Bréhat (47 m.), dont 
l'architecte est Reynaud( i836-1840) 
celui de Edystone (40 m), dont les 

architectes furent successivement 
Henri Wistanley (1696), John Ru
dyard (1706) et Sineaton (1759); 
celui deBell-Roch (35 m.) dont l'ar
chitecte est Robert-Stevenson (1807-
1811) ; celui de la grande Barge 

Phare (Jif-JJ 
d'Olonne (30 m.) fait en 1861 ; celui 
de North-Unst (22 m,) fait en 1854; 
ceux du cap de la Hève (20 m.); 
fait en 1773; celui des Sinalles, 
fait en 1777 par Philippe et Ruluté-
side ; celui de Sinderland fait en 
1851 ; celui de Walde (1859) ; celui 
des Enfants-Perdus (1863 enGuyan-
ne, etc. etc.. 

On emploi encore, dans les en
droits dangereux, des tours à feu, 
des feux flottants, des bouées, des 
amers, et des balises. 

Parmi les autres travaux hydrau
liques de l 'homme, il faut encore 
citer les canaux, Ce sont des cours 
d'eau artificiels destinés à four
nir de l'eau aux pays qui n 'en ont 
pas (canaux d'irrigations) (fig. 8.) 
à faciliter l'écoulement des eaux sta-

gnantes qui, s'éjournant dans un 
pays nuirait à sa salubrité (canaux 
d'assèchement), et à faciliter les re
lations commerciales entre deux 
pays ou entre deux villes (fig. 9). 

Notre tâche est achevée d'écrire 
les usages de l'eau dans l'économie 

domestique, dans la médecine, dans 
la chimie, dans la physique dans les 
arts, dans l'industrie dans le com
merce, serait sortir du cadre que 
nous nous sommes imposé; nous 
n'avons jamais eu pour but de dé
montrer l'universalité de l'eau. . , , 

Tout-à coup, un silence solennel 
se fit dans la nature ; l 'eau par un 
cataclysme étrange, inexpliquable 
venait de disparaître de la surface 
de la terre. 

Une chaleur torride brûlait déjà 
les contrées équatoriales, un froid 
intense enveloppait les contrées po
laires. Les nuages avaient disparu 
des hauteurs de l 'atmosphère et avec 
eux tous ces sublimes météores lu
mineux qui révélait à chaque moment 

une loi que la sagacité des hommes 
n'avaient encure pénétrée. 

Adieu rivières : le Soleil n'absor
bera plus les vapeurs aqueuses de 
l'Océan pour vous les apporter ; vos 
eaux se sont taries vos lits dessé
chés et dans les vertes charmilles dont 
vous entreteniez la chaleur, les fian
cés ne viennent plus se confier leurs 
plus tendre sentiments. Adieu dou
ces cascades, le poète ne perçoit déjà 
plus votre léger murmure. Adieu 
beaux lacs ; nos nymphes ne vien
nent plus se mirer dans votre onde 
transparente. Adieu vaste océan; les 
eaux courroussées ne battent plus 
nos côtes et la douce respiration de 
ta vague blanchissante ne charme 
plus nos oreilles ; devant ton lit im
mense tes abîmes grandioses, le ma
rin en proie à une douleur poignante 
cherche en vain le tombeau de ce] 
lui qui fut sa vie... 
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Tout se tait le géant d'airain qui 
tout à l 'heure battait l'enclume s'est 
arrêté soudain ; son moteur n'est 
plus, la fière Locomotive qui tout à 
l 'heure dévorait l'espace a cessé 
d'exister son moteur n'est plus, le 
moulin qui tout à l 'heure faisait le 
pain a cessé de tourner, son moteur 
n'est plus !... 

... Et l 'homme lui-même qui a 
•vu le danger, qui l'a compris s'est 
abattu aussi; l 'ardente soif le dévore., 
il boit son propre sang... il meurt... 
et avec lui la création... 

La nature n'est plus qu'un im
mense tombeau, qu 'un horrible sé
pulcre 

tout progrès? Pourquoi, en vertu 
de quel principe, de quelle loi, de 
quel privilège? 

Non, si l'eau n'existait pas, la terre 
ne serait pas un immense tombeau. 
Il est vrai qu'aucun des êtres actuels 
ne serait, mais d'autres végétaux, 
d'autres animaux faits selon leur mi
lieu, selon la planète qu'ils doivent 
habiter n 'y p u b l i e r a i e n t pas moins 
y vivraient y mourraient et marche
raient même comme nous vers le 
but fatal du Progrès. 

F. C A N T J E T L A R B i X É T I i l E ï l . 

N O S C O L O N I E S 

Toutes ces raisons nous ont en
gagé à faire un tableau rapide des 
ressources du Tong-Kin et des pays 
avoisinants, notamment les provin
ces du S.-O. de la Chine, les plus 
riches du Céleste-Empire. 

I. Métaux.— Outre les mines d'or 
qui sont nombreuses au Tong-Kin 
et dans les provinces chinoises limi
trophes, le QuaDg -S i et le Yun-Nân, 
il faut signaler de grandes et impor
tantes mines d'argent. Autrefois le 
Tong-Kin seul produisait annuelle
ment 6,000 kilogrammes d'argent. 

On y rencontre aussi des mines 
fort riches de mercure et de cuivre. 
Ce dernier métal surtout s'y trouve 
répandu sur de très grandes surfa
ces, et dans les meilleures condi
tions d'exploitation, car on le voit 
à fleur de terre sur certains points 
et M. Dupuis a constaté que les ro
ches de certaines parties du Fleuve-
Rouge étaient du minerai de cuivre 
fort riche. 

La province chinoise du Yun-
Nân, celle dans laquelle nous don
nera u n accès court et peu coûteux, 
la navigation du Song-Koï, comptait, 
à elle seule, avant l 'insurrection mu
sulmane des Taï-Pings, plus de qua
rante mines de cuivre en exploita
tion. En 1850, l'impôt annuel que 
paya cette province au gouverne
ment central, s'éleva à plus de six 
millet onnes de cuivre. 

Le Tong-K-n possède des mines 
d'étaiu dans plusieurs départements, 
mais les mines de l 'Yun-Nân sont 
bien plus importantes. M. Dupuis 
avait traité avec un industriel de Ko-
Kieou pour la fourniture mensuelle 
de 2,000 piculs (120 tonnes) ; à un 
autre il avait acheté 4,500 piculs, et 
bien des mines exploitées devaient 
s'ouvrir d'un jour à l 'autre. 

On trouve encore en abondance 
dans le Tong-Kin, le plomb, le 
zinc, le fer et l'acier, le bismuth et 
d'autres minerais non encore a n a l y 
sés, mais qui, grâce à nos ingénieurs, 
ne tarderont pas à être exploités. 

Les autres produits minéraux du 
Tong-Kin sont : le sel, la soude, le 
salpêtre, l 'alun, l 'arsenic, le soufre, 
le pétrole, le kaolin, le marbre, le 
jade, le cristal de roche, les pierres 
précieuses, topazes, aigues-marines, 
tournalines mouchetées , saphirs, 
jadéïtes, lapis-lazuli, turquoises, gre
nats, corindons bleus, rubis et dia
mants. Ajoutez à ces produits variés 
l 'ambre, les eaux minérales de toute 

Lancé sur le domaine des conjec
tures, on ne s'arrête plus ; faisons 
une hypothèse encore plus hyperbo
l ique; supposons que l'eau n'ait ja
mais existé. Aucun des êtres actuels, 
aucuns de ceux qui furent jadis 
n 'auraient été créés; aucun des dé
pots sédimentaires depuis le silurien 
jusqu 'au diluvien aucune des roches 
métamorphiques n'auraient été for
més. La surface de la Terre se ré
duirait au granité au porphyre, au 
guief etc. 

Faudrait-il en conclure alors que 
sans eau la terre soit resté un globe 
qu'aucun être vivant ne puisse ha
biter ? 

Aberration de l'esprit î 
Si l'on supprimait tous les ter

rains de sédiment, le volume de la 
Terre ne serait pas beaucoup dimi
nué ; lancée dans l'espace elle ne ' 
continuerait pas moins d'y décrire J 
sa gigantesque spirale ; le soleil n'y : 
répandrait pas moins son ardente j 
chaleur ; en un mot, elle serait à j 
peu près dans le même état que la ! 
june si elle avait une atmosphère. I 
Et cette immense terre serait entiè- ' 
rement livrée au règne inorga
nique ? 

Où serait alors le progrès ? 
Ueau aurait donc le monopole i 

d'être l'agent créateur des êtres or- I 
ganisés ? elle serait donc l 'embryon ! 
de toute vie, de toute intelligence de -

«Produits e t r i c h e s s e s na
t u r e l l e s d u T o n g - K i n 

Le Tong-Kin n'est pas encore, à 
proprement par ler , notre colonie; 
mais, ainsi que nous l'avons indiqué 
dans notre article du n 0 146, il ne 
saurait tarder à nous appartenir, 
soit à titre de colóme, soit au moins 
comme pays placé sous notre pro
tectorat. 

Aujourd'hui nous sommes à même 
d'annoncer que le gouvernement 
français est décidé à agir vigoureu
sement et à demarider aux Cham
bres le crédit nécessaire pour occu
per toute cette contrée que nous ar
racherons ainsi au joug tyrannique.. 
des Annamites. 

Devant cette expédition française, 
expédition toute pacifique d'ailleurs, 
nous avons pensé qu'il serait inté
ressant de faire connaitre à nos lec
teurs les principales richesses, les 
produits miniers et manufacturés, 
aussi bien que les produits naturels 
qui font de ce coin du globe un pays 
privilégié. Dès que le Tong-Kin sera 
occupé par nous, un grand nombre 
de Français sera intéressé à se met
tre en rapport avec cette contrée 
quelque lointaine quelle soit. Nos 
négociants et nos manufacturiers 
iront y chercher des matières pfe-
mières et y porteront les produits 
de not re industrie. La douceur du 
climat et la facilité qu'y trouveront 
les premiers arrivés pour y faire de 
rapides fortunes y conduiront bien 
des jeunes gens à qui la mère pa
trie n'offre aucune condition sorta-
ble. 
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sorte, et certaines roches dont les 
Chinois extraient dès Couleurs Vertes 
propres à la peinfure. 

A côté, ou plutôt iu^dessus de ces 
richesses diverses, se place le char
bon de t e r re ; cet élément indispen
sable de toute exploitation en grand 
et de toute grande industrie. Ces 
mines du Tong-King sont toutes 
.heureusement placées près des ri
vages de la meri ou sont voisines du 
fleuvej ce qui en rend l'exploitation 
facile. 

Produits du. règne végétal. — Le 
riz est la principale culture du Tong-
Kiu, de même que c'est le premier 
élément d;e falimentation fleS habi
tants l on le cultive dans les maréca
ges et dans l e s terrairis peu, élevés, 
irrigables. Celui qu'on fait, pousser 
dans la; plaine «donne deux récoltes 
par an^ O n , lç distingue %rî deux 
grandes espèces': fe lua Ihe ôrf rit 
ordinaire destme1 exclusivèrriênt à 
l'alimentation, et le luamfi oh riz 
gommeùXiqui^sert ^ sacrifices aux 
plats d 'honneur des festins. Ce der
nier riz est la base de toute pâtisse
rie en Chine aussibiénqu 'en Annam. 
C'est de lui que tes- Annamites et les 
Tonquinûis extraient un alcool qui 
est leur uniqu&bokson capiteuse. 

Le maïs est cultivé dans certaines 
localités peu propres à la Culture du 
riz. 

Le y-dzd est une, gramjnée dont la 
graine, dépouillée, de son écorce, 
est comestible comme une céréale 
ordinaire. (Test, à beaucoup de points 
de* vue tifie 'plante précieuse. ^Noii 
seulement elle jouit de propriétés 
médicinales très utiles, mais avec sa 
farine on fait une bouillie excellente. 
C'est l'objeLiUuiig. impojlante_cul-
ture. 

Divers tubercules ou racinesentrent 
aussi dans l'àiirhetitatioff i Tids igna
mes, la rouge et la jaune, les patates 
douces et des tub,ercules^ de marais-
qui rappellent Tios"châtaignes rfèail. 

La canne à sucle*1 est cultivée par
tout au Tong-Rin/ il n 'es t pas de 
maison qui n'en-aïfrdans son jardin 
pour servir au dessert après le re
pas. — 

C'est d 'une autre espèce,/di tes 
cannes à broyer, que les Tonquinois 
extraient le sucre, qu'ils f a b r e l i e n t . 
Leurs procédés de fabrication sont 
d'ailleurs des* plus primitifs et il y 
aurait énormèmerit à faire en t trans
portant nôiJ méthodes dè raffineries 
et de distillation. 

Les principaux fruits du Tong-
kin sont : les bananes, dont on 
compte huit ou dix espèces, les 
oranges, qui sont aussi bonnes qu'en 
aucun point du globe, les limons, 
les pamplemousses, le fruit du jac
quier, l 'ananas, les papayes, les man
gues, les goyaves, le litchis, etc. 

Le thé cultivé au Tong-kin est la 
même plante que celui de Chine 
mais il est préparé différemment. Ce 
sont en somme des thés verts d'ex- 1 

Cellente qualité t t de grande valeurs 
On en fait déjà un commerce très 
considérable^ Dès que la voie flu-. 
viale du Tong-kin seraouverte . i l est 
certain qu'on en exportera des quan
tités immenses dans le Nord et l'Est 
de la Chine et que la ville de Mang-
Ilao deviendra Le lieu de dépôt de ce 
précieux produit. 

Le tabac du Tong-kin, tel qu'on 
le traite jusqu'ici est de qualité mé
diocre, mais il n 'est pas dou teu i que 
dès qu'on le soumettra a u n e culture 
raisonnée, il ne sera pas inférieur à 
celui récolté dans le Yun-Nân, qui, 
au dire de M. Dupuis, est placé eomrne 
parfum entre le tabac d e Manille et 
celui de la Havane. 

UDpium, ou plutôt le pavot dont 
il est extrait n'est heureusement pas 
encore cultivé au Tong-kin. Mais dans 
la province du Yun-Nân, sa cul
ture a pris une grande extension. 

Depuis que les anglais ont, à coups 
de canon, imposé à la Chine l'impor
tation de ce funeste narcotique, les 
anciennes lois qui proscrivaient les 
plantations de pavot sont naturelle
ment tombées en désuétude. 

L'opium du Yuu-Nân est moins 
estimé que celui des marques an-
glaises^ mais il est beaucoup moins, 
cher, et quand les Chinois auront 
perfectionné leurs procédés de fabri
cation, ils pourront, pour la vente de 
ce poison, faire aux anglais une sé
rieuse concurrence. 

Le Tong-kin produit encore un 
grand nombre de plantes médicinales 
qui n'ont pas encore de nom en fran
çais. 

La canelle y constitue une des 
denrées les plus précieuses, car 
elle y pousse en grande quantité 
dans les régions montagneuses. La 
Cochinchine en produit plus que le 
Tong-kin, mais cetle sorte est de 
qualité inférieure. Sri Blîef, on laf 
trouve aisément dans le commercer 

j avJp!rix de 15, 20 et 30 francs l'oncs,. 
' tandis que la première qualité qu'on 

récolte au Tong-kin se vend 80 et 
même 100 i. l'once, c'est-à dire à p e u 
près au prix de .l'or. 

Dans un article prochain nous 
continuerons cette exposition des 
ressources infinies qu'offre notre 
future colonie. Nous indiquerons 
quelles sont les matières textiles 
qu'on y récolte, les huiles, les ré
sines, les vernis qu'on j tfeuve, les 
plantes aromatiques, les bois d'es
sences précieuses ou utiles. Puis 
nous ferons connaître les produits du 
règne animal. 

Ces simples éniiméîallons puisées 
dans des dopumeïktâ éffifiiels -dessUS" 
ronlj nous A'espérons, les yeux de» 
plus incrédules. Tout le î monde com
prendra foute l 'importance d'une 
conq'uÊte pacifld;ue qui nduâ livfe tin 
peuple de* doifze millions" â'hàbitafats 
répandus SUf tfll dès plus riche* t e r 
ritoires de la terje. 1 

(A suivre) JULES GROS.-

PHYSIQUEJHJ GLOBE 

C>laee e i i - l a c l e r s 

Le rôle de Veau" d a n s l a n a t u r e 
est immense sous Iquelque état 
qu'elle se présente l \ d l i d e , liquide 
ou gazeuse, «ïïe est le teiège d 'une 
foule de phénomène»dr 'rmpdrtanc& 
primordiale. ai 

' C e s t l ' e a u solide,* là Glace que 
nous promettons d 'exposer à> nos 
lecteurs. 

Quand de l'eau est soumise à 
l'action du froid e t drae sa tempé
rature descend ati-dessmis d s 0» G, 
elle se congèle,! elle se prend en 
masse profonde pour former des 
glaçons (fig. 1 ) ou "bien en masse 
légère pour former des aiguilles d'une 
extrême finesse. 

Dans les mers polaires, les gla
çons revêtent des formes bizarres et 
étranges (fig. 2 et fig, 3). Tantôt c'est 
une fine aiguille lançant dans- les 
airs sa pointe hardie p tantôt c'est 
une masse presque informe que char
rient les eaux tumultueuses de l'O
céan écumantfe 

Au momept jïe Priver, les- glaces 
font irruption dans nos contrées. 
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Les fleuves surtout charrient d'énor
mes morceaux. Ceux-ci, dans les 
saisons rigoureuses, s'accumulent 
les uns sur les autres et forment 

l'embâcle, (flg. 4) Dans le grand 
hiver de 1879-1880, la plupart des 
fleuves français étaient embâcles, si 
beaucoup de malheurs ont pu être 
évités, si la ville de Saumur à pu 
être sauvée des glaces, c'est grâce 
au dévoument des ingénieurs et à 
la force des moyens explosifs mo
dernes. 

Les glaces que nous voyons per-

tion des causes extérieures. Quand 
ces pointes sont couvertes de glace 
on leur donne le nom d'Ârguilles 
(fig. 6, et fig. 7) Leurs contours of-

frent alors des caractères pittores
ques qui en font toute l'originalité et 
toute le splendeur. Une des plus 
curieuses de ces aiguilles est celle 

rivages désolés. La mer de glace.sur 
le Mont-Blanc, s'étend à perte de 
vue et par les difficultés qu'elle 
présente, par les précipices qu'elle 

cache sous les apparences les plus 
trompeuses, cette mer a déjà coûté 
la vie à bien des voyageurs qui s'y 
sont attardés. 

Les glaciers, quand ils pénètrent 
dans des régions plus chaudes, fon
dent et forment les sources des 
grands fleuves. 

La source de l'Aveyron (fig. 10) 

(f'g ?°J 

en est une preuve des plus convain
quantes et des plus attachan
tes. 

F . CANU. 
(A- suivre.) 

COURS POPULAIRE 
DE 

M I N É R A L O G I E E T D E G É O L O G I E 
P A R 

ALBERT LARBALÉTRIER 

(Suite) 

CLASSIFICATION DES CRISTAUX. — 

Pour caractériser les types cristallins 
qui servent de base à la classifica
tion des cristaux il est indispensa
ble de définir les axes et les angles. 

Axes. — Dans un cristal, il y a 

^a/tt£~e a / c e . 

pétuellement aux pôles, alternati
vement dans les contrées tempérées 
nous les retrouvons au sommet des 
hautes montagnes comme le Buet 
par exemple (fig. 5) formant les 
Glaciers. 

Les Glaciers sont d'imposants 
phénomènes. Ils constituent l'un des 
chapitres les plus intéressants de 
la géologie moderne. 

Le sommet des montagnes pré
sente souvent des pointes qui ré-

sultent de la désagrégation lente des 
matériaux de la montagne sous l'ac-

j d'Arve dans les Alpes. Quel profond 
J recueillement doit éprouver le 
I voyageur qui visite ces tristes ré-
[ gions ? Elles ne sont pourtant guère 

éloignées des grands centres de ci
vilisation: quelques kilomètres sou
vent à peine, les en séparent, et 
cependant, elles offrent l'aspect de 
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toujours au moins deux faces d'égale 
longueur et disposées de la môme 
feçon par rapport à des lignes ap
pelées axes. 

Ces axes sont des lignes menées 

¿ = 7 1 

d'unpoint, d'une partie d'un cristal à 
un point correspondant. 

Anales. — Deux lignes qui se cou
pent déterminent un angle. 

Deux plans qui se coupent for
ment un angle dièdre ; la ligne sui
vant laquelle les deux plans se cou
pent forme l'arête. 

Lorsque trois plans se conpent, ils 
se rencontrent en un point, formant 

fie*. 
ainsi un angle triédre, tous les cris
taux présentent des angles trié-
dres. 

SYSTÈMES CRISTALLINS.—On donne 

le nom de systèmes cristallins, à 
l'ensemble des formes qui peuvent 
se déduire d'un même type, soit par 

jouit d'une certaine faveur. Elle dis
tingue quatre systèmes : 

1 • Sphéroédrique dont le type est 

n t 3 . 
des angles modifiés, des facettes re
tranchées ou ajoutées, etc. 

Diverses classifications ont été pro
posées : 

En Allemagne, celle de Weiss 

le cube; ce sont des cristaux symé
triques par rapport à un centre. 

2. Rinosingulaxe, qui répond au 
système quadratique. 

3' Singulaxe, système dont les 

cristaux ont trois axes différents en
tre eux. 

4" Terno singulaxe dont le type 
est le système hexagonal. 

Haiiy avait proposé six types cris
tallins, savoir: 

V L'octaèdre régulier. 
2- Le rhomboèdre. 
3- L'octaèdre. 
4' l'octaèdre droit à base rec

tangle. 
5- le prisme à base oblique symé

trique. 
6 - le prisme à base oblique non 

symétrique. 
Aujourd'hui, ces deux classifica-

Xu 

comprend six systèmes dont trois 
droits et trois obliques : 

SYSTÈMES DROITS. 

1" Le cube, (Irois axes égaux) 
(fig- I . ) 

2 - le prisme droit à base carrée 

(deux axes égaux, le troisième iné
gal.) (fig. 2.) 

3" Prisme droit à base rectangle 

(3 axes inégaux) (fig. 3), 
S Y S T È M E S OBLIQUES 

4- Rhomboèdres, (trois axes 
égaux (fig. 4). 

5 ' Prisme rhomboidal oblique 
(deux axes égaux, le 3me inégal 
(fig. 5 ) . 

6" Prisme oblique à base paralle-

logrammique (trois axes inégaux) 
(fig. 6). 

Tous les autres cristaux dérivent 
de ces six systèmes par suite de mo
difications. 

MODIFICATIONS. — Elles sont au 
i nombre de trois. 
| 1- Les troncatures. 

2- Les biseaux. 
3- Les pointements. 

r f 7 
tions sont à peu près délaissées en 
France, la plus généralement admise 

1% / 0 . 
En faisant passer un plan sur un 

angle ou sur une arête on a une 
troncature. Cette modification peut 
se produire sur une arête (fig. 7) ou 
sur un angle (fig. 8.) 

Deux plans parallèles à une arête 
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de la forme primitive et symétrique 
venant à trancher cette arête et lui 
substituer un dièdre plus o b t u q u e l e 
premier, forment un biseau (fig. 9). 

On a un point ement chaque fois 
qu'on fait passer par un angle t ro i s 

plans qui se coupent symétrique
ment (fig. 10) on a ainsi un angle 
plus surbaissé que le premier. 

(à suivre) 
A. L A R B A L É T R I E R . 

A S T R O N O M I E P O P U L A I R E 
PAR M. ATJG. GARASSUT 

P r o f e s s e u r à l ' A s s o c i a t i o n p o l y t e c h n i q u e 

CHAPITRE VII. 

D E 1 , 'ÉCLIPTIQUE M I - T E R R E S T R E MI-

C É L E S T E , E T D E S E S P R O P O R T I O N S . 

Le grand axe de rEcliptique a 
70.000.000 de lieues. 

Le petit axe de l'Ecliptique a 
68.000.000 de lieues.; 

Différence : 2.000.000 de lieues. 
La ligne des équinoxes a66.000.000 

de lieues. 
L'aplatissement où le renflement 

de l'Ecliptique — la moitié de cette 
différence de2.000.000 de lieues, soit 
1.000.000 de lieues, ou environ le 
35° en partie du demi-grand axe, 
ou l i 7 0 c de chaquecôté, et de 1]34° 
en partie du petit axe, ou l i 6 8 e de 
chaque côté. 

L'excentricité de l 'Eclyptique ter
restre est de l j60 en partie du demi-
grand axe, soit 583333 li, 333. 

M O M A J N T J J K S M I L L I O N S H B L I E U E S 

L'aphélie esl situé à. 33QOO00OO de \ienes 
plus 5833331. 333 = 355833331,333 
Le périhélie est s ituée à . . 33ooOooo de lieues 
moins £83333 = 34416666 .'.667 

Total. . . . ïooooooo 1. oCo 

Entre ces deux nombres expri
mant les distances du Périhélie et de 
l 'aphélie, il n'y a pas une seule ex
centricité, il y en a deux, soit 
1.166.666 li , 666, c'est-à-dire ^ d u 
demi grand axe. ô r , plus d 'un 
million 666 mille lieues de rap
prochement ou d'éloignemenl de la 
Terre par rapport au Soleil ne peu
vent pas, en définitive, ne pas être 
d 'aucune influence sur la tempéra
ture que le Soleil envoie à la Terre. 

h'Annuaire du bureau des lon
gitudes donne pour cette excen

tricité 0,0167701 = 586953 li, 5 
qui s'éloigne r eu , en plus de 
¿5 mais il ne donne pas comme 
c'eut été son droit et son devoir, la 
longueur du grand axe de l'Eclipti
que, sur laquelle tous les auteurs 
varient, Les ouvrages de cosmogra
phie ont bien tort de ne pas s'appe
santir davantage sur cette excentri
cité de l'Ecliptique terrestre, et 
l 'Annuaire du Bureau des Longitudes 
de ne pas donner en chiffres la lon
gueur du grand axe de cet Ecliptique 
selon les progrès des sciences actuel
les. La vérité est que cette longueur 
n'est pas exactement connue et que 
l'on attend quelque insconstance pla
nétaire favorable, comme le passage 
de Vénus sur la surface du Soleil, pour 
la déterminer plus sûrement. C'est 
cette excentricité qui fait que les 
saisons de même nom, dans les 
deux Hémisphères opposés, le sep
tentrional et le méridional, sont mo
difiés différemment et ne se ressem
blent pas entièrement. 

Puisque cet Ecliptique terrestre 
est incliné sur l 'Equateur céleste, 
sdn grand axe a donc une extrémité 
qui se rapproche plus du pôle sep
tentrional et qui s'éloigne davantage 
du pôle méridional; c'est tout le 
contraire pour l'autre extrémité ; et 
comme le Soleil occupe sur cet 
Ecliptique, le foyer qui se rappro
che le plus du Pôle septentrional, il 
arrive que le Périhélie a toujours 
lieu dans l 'hémisphère céleste sep
tentrional et l'Aphélie dans l 'hémis
phère céleste méridional. En un mot 
la Terre se trouve tantôt d 'un côté, 
au nord de l 'Equateur céleste, tan
tôt du côté opposé, au sud; et si 
nous pouvions nous servir de cette 
expression, tantôt elle monte au-des
sus de cetéquateur céleste, au nord, 
de 13 millions de lieues, tantôt elle 
descend au-dessous de 14 millions 
de lieues, total: 27 millions de lieues 
elle opère le même mouvement par 
rapport au soleil. 

Ces expressions de dessus et de 
dessous, qui ont le talent de si fort 
irriter MM.les astronomes, sont pour
tant bien naturelles, au moins par 
rapport à nous qui habitons l'hémis
phère boréal; en tout cas ce, n'est 
pas nous quilesavonsinventés, puis
que de tous temps on a dit les si
gnes ascendants, descendants, le 
soleil monte, descend, s'élève, s'a
baisse etc.. etc. 

900 millions de kilomètres; c'est 
ce trajet qu'accomplit la terre en 
365 jours lj4 ou un an. Elle par
court donc 2600000 kilomètres en 
24 heures et 30 kilomètres par 
seconde, soit 7 lieues et l i2 . Un 
boulet de canon en une seconde 
parcourt 500 mètres. C'est le centre 
de la terre qui exécute ce voyage 
car la terre tournant 365 fois 25 sur 
elle-même, chaque point de sa sur 
face décrit une courbe composée 
dont nous parlerons plus tard qu'on 
appelle Epicycloïde. 

La surface du plan de l'Eclipti
que terrestre a douze quatrillons de 
lieues carrées; chaque jour le Rayon 
vecteur en décrit la 365,25 partie, 
soit 650000, (décrit des aires égales 
en des temps égaux.) 

Le rayon secteur est la droite qui 
sur le plan de l'Ecliptique mi-ter
restre mi-céleste, joint constam
ment le centre du soleil au centre 
de la Terre. Ce rayon secteur qui, 
prend toutes la dimension entre la 
distance du Périhélie, la plus pe
tite et la distance de l'Aphélie, lapins 
grande, décrit, suivant Kepler, des 
surfaces égales, (desaires égales) en 
des temps égaux, c'est-à-dire que 
la Terre marche plus vite autour du 
soleil quand elle en est rapprochée 
que lorsqu'elle en est éloignée. 

On a oublié cet argument impor
tant contre le mouvement du Soleil 
autour de la Terre, c'est que si c'é
tait lui qui tournât autour de la 
Terre, il aurait marché d'autant plus 
vite qu'il en eût été plus éloigné; 
il eût décrit des aires plus grandes en 
des temps plus petits, et vice versa, 
il aurait marché d'autant plus lente
ment qu'il eut été moins éloigné; il 
eut décrit des aires plus petites en 
des temps plus grands, ce qui est 
contre toute raison, et la Terre, vue 
du Soleil, aurait paru marcher d'au
tant plus lentement, qu'elle eut été 
plus rapprochée du Soleil, et d'au
tant plus vite qu'elle en eût été plus 
éloigné. 

Société Je p p p M e commerciale 
D E P A R I S 

Séance du 16 janvier Ì883 

N o i r t e l l e s d e s e x p l o r a t e u r 8 

f ranca i» 

Cette séance a été fort bien rem-
Le tour de l'Ecliptique est de | p i i e p a r trois communications très 
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substantielle, toutes trois ayant trait 
à nos colonies et sur lesquelles nous 
reviendrons dans la série d'articles 
que nous nous proposons de con
sacrer au développement de notre 
commerce à l 'extérieur et à l 'amé
lioration de notre régime colonial. 

La première de ces conférences 
a été faite par M. J, Rolland et avait 
pour objet nos possessions en 
Océanie. 

La seconde s'est occupée de deux 
petits comptoirs de Grand Bassam et 
Assinie sur la côte de Guinée dans 
l'Afrique occidentale c'est M. A. Bré-
tignière qui a pris la parole sur cet 
intéressant sujet. 

Enfin la troisième communication 
faite par M, Colin, médecin de la 
marine, s'est occupée du commerce 
dans le Haut Sénégal et des moyens 
qu'il serait utile d'employer pour 
développer cette source de ri
chesse. 

Aujourd'hui nous nous contente
rons de détacher de la correspon
dance adressée à la société quatre 
lettres dont l 'importance n 'échappera 
pas à nos lecteurs. 

La première de ces lettres datée 
de Chang-haî le 14 novembre 1882 
est signé par M. Hardouin attaché au 
consulat de France dans cette ville. 
Elle est conçue en ces termes. 

I. « J'attendais pour répondre à 
votre aimable lettre du (5 août der
nier le retour à Chan-haï de M. Ja
mes Morrisson l 'ingénieur qui a fait 
l'étude du tracée de voie ferrée en
tre nos deux villes et la capitale et 
qui s'occupe toujours de cette ques
tion. Je ne n'ai pu le voir qu'aujour
d'hui même etjem'empresse devous 
transmettre le résultats de ma cau
serie. 

« Il y a quelque mois on lui a en 
effet, signalé la présence de certaine 
quantité d'eau dans l 'ancien lit 
du fleuve jaune. Mais c'était l'effet 
paraît-il d 'une crue passagère peut-
être plus forte que celles qui se pro
duisent périodiquement; c'est ce 
qui a dûfairequele fleuve avait repris 
son cours méridional. 

D'après renseignement précis ap
portés par un officier de la marine 
britannique qui a parcouru ces pa
rages en juin dernier, le Hoang-Ho 
continu à déverser ses eaux dans le 
golfe de Petchili et l'ancien lit ne 
paraît pas avoir subi de modifi
cation. 

« C'est tout ce que M. Morisson 

m'a communiqué sur celle question; 
dans peu il aura de nouveaux rensei
gnements et il a bien voulu me pro
mettre de vous les faire connaître. 
Dans le cas où le ministre des affai
res étrangères me déplacerait il ne 
serait nullement indiscret de vous 
adresser à M, Morrison qui vous ré
pondra certainement. > 

II. On connait les beaux voyages 
d'exploration accomplis à Sumatra 
et à la presqu'î le de Malaccas, par 
M. Brau de St-Pol Lias et John Er-
rington de la Croix, ingénieur des 
Mines, tous deux munis d 'une mis
sion scientifique de M. le Ministre de 
l'instruction publique. Pendant leur 
expédition les voyageurs ont pré
paré dans la presqu'î le de Malacca 
des exploitations de mines d'étain 
pour lesquels ils ont demandé et 
obtenu d'importants capitaux. Pour 
les besoins de la mise en œuvre de 
celte industrie, M. de la Croix a été 
appelé à retourner sur les lieux et 
il écrit ce qui suit à M. Gauthiot se
crétaire général de la Société de 
Géographie commerciale. 

Pérak 20 novembre 1882 
« J'aurai voulu vous écrire plus 

tôt, mais j ' a i eu tant à faire que cela 
m'a été impossible. Après une excel
lente traversée de 28 jours, je suis 
arrivé à Singapour d'où je suis re
partit trois jours plus tard pour 
un port de la côte occidentale de la 
presqu'île de Malacca. 

« Après un séjour de cinq ou six 
jours chez l'aimable résident anglais 
M. Lowe, je me remis en route avec 
mon compagnon de voyage, E. Man-
thes, ingénieur des mines auquel 
je voulais montrer les mines d'étain 
que j ' a i découvertes à mon dernier 
voyage. Le résident a bien voulu 
mettre son yacht à notre disposition 
pour nous mener au sud du royaume 
à Douran-Schatang, la capitale du 
bas Pérak. Là, nous avons affrété des 
pirogues indigènes, et avons remonté 
la rivière d'Huit .jusqu'à 100 kilo
mètres environ de son embouchure 
et nous voici en ce moment à Cen-
kalan-Pegon, tout près de l'une de 
mes concessions située à 2 kilomè
tres au pied de la chaîne de Sengan. 

« Depuis une dizaine de jours, 
| nous explorons le pays, en longj en 
j large et en travers, très satisfaits de 

ce que nous y trouvons. 
« Quel admirable pays que ce 

petit état de Pérak et quelles riches
ses en étain surtout! Je vous ait déjà. ¡ 

dit je crois, que l'exploitation de 
I'étain était la principale industrie 
du pays, et pour vous donner une 
idée du développement qu 'a pris 
cette industrie, il me suffira de vous 
citer deux chiffres : en 1876, la pro
duction totale de Perak a été de 
2,400 tonnes d'étain métalliques ; 
eh bien ! pendant l 'année dernière, 
1881, cette production s'est élevée à 
6,320 tonnes, c'est-à-dire quelle a 
triplé en cinq ans. 

« Ces mines ne sont exploitées que 
par les chinois. Ils étaient 20,000 au 
mois de mars 1881, qusndj 'ai quitté, 
aujourd'hui ils sont 40,000 etchaque 
bateau qui arrive en débarque par 
centaines ; c'est une véritable inon
dation un déluge. Et ! qu'ils ont donc 
raison 1 et moi aussi de vouloir un 
peu les imiter. 

< Un de mes amis, le chinois le 
plus considérable du pays, nommé 
Chang-King-Koué, a fait l 'année der
nière, plus de un million de dollars 
de bénéfice, soit cinq millions de 
francs. C'est là évidemment un cas 
exceptionnel, mais après une étude 
très détaillée que jai faite des mines 
et des procédés chinois d'exploita
tion, j 'a i du établir chiffre en main, 
que les exploitants d'dtain font au 
minimum 50 0[0 de bénéfice net et 
cela partout, du nord au sud et de 
l'Est à l'ouest de Péark. 

« Nous n'avons pas idée en France 
de ce qui se fait dans les petits états 
indigènes de la presqu'île de Malacca 
A vrai dire on n 'en a idée nulle part 
même en Angleterre qui pourtant 
exerce son protectorat sur presque 
toute la péninsule. 

« Ainsi que je vousle disais à mon 
départ, je ne compte faire à Pé rak 
qu 'un séjour fort court. Le but tout 
spécial que j 'avais en venant ici est 
aujourd'hui atteint et j ' espère re
prendre dans trois semainesle chemin 
de la France. 

III. Lettre d'un correspondant de 
la Société, datée de Bake (Rio-Mus-
sen) 5 décembre 1882. 

c Je compte pouvoir dans quel
ques mois, à mon retour en France, 
offrir à i a Société de géographie com
merciale de Paris un bel échantillon 
de vin que j 'ai fabriqué moi-même le 
22 octobre dernier avec les raisins 
naturelles de ia vigue deRio-Mussen. 
Ce vin a été mis en bouteille le 3 dé
cembre courant et je n'attend qu 'une 
occassion favorable pour en expé
dier une certaine quantité à M. le 
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gouverneur du Sénégal qui, natu
rellement , doit en avoir le pre
mier. » 

IV. Lettre de M. Paul Soleillet, l'in
trépide explorateur de l'Afrique, 
adressée à M. Jules Gros, l 'auteur de 
cet article. Elle est datée d'Ankober 
10 novembre 1882, On sait qu'Anko-
ber est la capitale du Choa au sud 
de l'Abissinie, 

« Depuis mon arrivée en Ethio
pie, je suis très satisfait et j 'a i lieu 
de l 'être. 

Comme agent d'une , compagnie 
j 'a i obtenu de beaux résultats com
merciaux et plus trois concessions 
importantes : 

« 1 • Un vaste territoire agricole au 
Choa. 

« 2" Il y a ici des forêts d'oliviers 
sauvages qui produirait comme ceux 
de la Kabilie , s'ils était greffés ; le 
roi me les donne à greffer et me 
donne la moitié des récoltes pendant 
25 ans. 

« 3- J'ai reconnu la possibilité d 'é
tablir un chemin de fer à voie étroite 
et à traction de chevaux d'Obock à 
Farré ; le roi me donne la conces
sion de cette ligne et de toutes les 
voies ferrées à établir plus tard dans > 
ses Etats. 

» Comme explorateur après avoir 
ouvert la route d'Oboch au Choa je 
pars lundi 11 pour Kaffa au sud du ! 
Choa, dans le pays des Gallas. Mon ! 
voyage, s'effectuera dans les me'l- , 
leurs conditions car je suis seul | 
d 'européen avec peu de monde et ; 
sans bagages. J 

« Comme vous le savez Kaffa est ; 
le pays du café. Contrairement au J 
préjugé, cette précieuse baie est ori
ginaire, non de l'Arabie dont le cli
mat sec ne saurait lui convenir, mais 
de l'Ethiopie. Les arabes de Moka 
après avoir été marchands de café 
éthiopien, en ont planté dans les 1 

portions de leurs territoires qui, hu- J 
mide et arrosées par des pluies, 1 

comme les montagnes du Yénien, 1 

peuvent convenir à cette plante. A ; 
mon prochain voyage à Paris, je vous ! 

porterai une petite provision du café 
de Kaffa pour que vos amis gastro- , 
nome puisent se prononcer en con- ' 
naissance de cause. » J 

Bon voyage et bonne chance au 
vaillant voyageur. 

JULES GROS 

L E S C O T E S D E F R A N C E 

AVERTISSEMENT 
Comme complément à la descrip

tion si parfaite des frontières de 
la France, due à notre excellent col
laborateur, M. Cœuret et dont nos 
lecteurs ont pu apprécier tout le mé
rite, nous croyons devoir leur offrir 
la primeur d'un travail de notre ami, 
M. C Laroche. 

La description des côtes de France, 
avec vues, cartes et plans, que nous 
recommandons à l'attention de nos 
lecteurs, est un résumé rapide, bien 
que complet extrait tout exprès 
pour la Science populaire, du ma
gnifique ouvrage que notre collègue 
prépare, sous les auspices de plu
sieurs sociétés savantes , sur la 
France, l'Angleterre et l'Allemagne. 

Nous ne voulons rien en dire, 
laissons à nos lecteurs le soin d'ap
précier. 

Vide et Dijudicate 

P r é l i m i n a i r e s (1) 
Les côtes de France s'étendent 

sur un parcours de plusieurs cen
taines de kilomètres de la frontière 
Belge, au Nord, jusqu'à la Bidassoa 
au Sud, sur la mer du Nord, la Man
che Et l'Atlantique ; et depuis le cap 
Creus jusqu'à la Roya sur la Médi
terranée. 

On peut diviser ces côtes,pour en 
faciliter l 'étude.en plusieurs sections 
naturelles, du Nord au Sud. 

Ce sont, sur la mer du Nord : 
!• Section de la frontière à Ca

lais. 
Sur la Manche : 
2- De Calais à la Somme. 
3- De la Somme à la Seine. 
4- De la Seine à la côte orientale 

du Gotentin. 
5- Le Cotentin. 
6- Du Cotentin à la Pointe Saint-

Mathieu. 
Sur l'Atlantique : 
7- De la Pointe St-Mathieu à la 

Pointe de Penmarch. 
8- De la Pointe de Penmarch à la 

Loire. 
9 - De la Loire à la Gironde. 
10- De la Gironde à PAdour. 
11" De l'Adour à l 'Espagne. 
Sur la Méditerranée: 

(1) Nous avons cru devoir, avant 
toute chose, donner un aperçu de la si
tuation et de la division des côtes. 

12- Du cap Creus aux Bouches-
du Rhône. 

13- Les Bouches-du-Rhône. 
14- Des Bouches-du-Rhône à la 

presqu'île de Giens. 
15' De la presqu'île de Giens à i a 

frontière d'Italie. 
Enfin pour l'île de Corse : 
16- Du cap Corse au golfe d'Ajac

cio. 
17- Du golfe d'Ajaccio au détroit 

de Bonifacio, 
Et 18- Du détroit de Bonifacio au 

cap Corse. 

Nota . — I l est bien entendu que tout 
ce qui suit n 'es t qu'un résumé r a 
pide fait exprès pour la Science et 
dans lequel nous nous sommes ef
forcés de donner , à grands t ra i t s , 
les points remarquables , négligeant 
tou3 les détails que renferme l 'ou
v r a g e complet at qui n 'auraient 
fait ,pour nos lec teurs , que tenir une 
place inuti le dans ce journa l , é tant 
t rop techniques ou his tor iques . 

D e s c r i p t i o n d e s c ô t e s dn 
Nord-Ouest d e l a F r a n c e . 
Mer «Su Nord, I*as-de-Ca-
laÂs, H a n c h e . 

PREMIÈRE SECTION 

SUR LA MER D U NORD 

De la Belgique à Calais 

La mer du Nord ou Germanique 
« YOcéanus Germanicus » des an
ciens, appelée mer à.'Allemagne ou 
mer Allemande (Deutsh Zee) par 
les Allemands : « Germán Océan » 
par les Anglais, est une division de 
l'Atlantique. 

Elle est comprise entre les pres
qu'îles « Scandinave » et Danoise, à 
l'Est ; la France, la Belgique, la Hol
lande et l'Allemagne en partie au 
Sud : à l'Ouest elle a pour limites les 
côtes orientales des îles Britanni
ques. 

Elle communique avec l'Océan 
Atlantique par la <3fer de Norvège» 
(nouvelle division septentrionale de 
la Mer du Nord) au Nord, par l ePas -
de-Calais au Sud. 

C'est, comme son nom l'indique, 
une mer ouverte droit au Nord, dans 
la direction du Pôle et où il ne se 
rencontre aucun archipel, à part 
ceux des Shetland et des Orcades 
qui appartiendraient plutôt à l'Atlan
tique. 
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La mer du Nord est peu profonde; 
à la hauteur du golfe de Forth 
(Ecosse) elle atteint 70 mètres dans 
sa partie centrale. Sur les eûtes Sud-
Est de l'Angleterre, elle varie entre 
130 et 150 mètres. Quelquefois les 
bas-fonds dont elle abonde lui lais
sent, à peine, 20 à 25 mètres. Sa 
profondeur moyenne est de 150 à 
160 mètres. Sur les côtes de Nor
vège, cependant s'étendent des fos
ses, en bordure de la côte qui est 
dite Accore, et qui atteignent 7 et 
800 mètres. La superficie totale est 
d'environ 71 240 kilomètres?. Elle 
renferme, comme nous venons de le 
dire, des bas-fonds excessivement 
dangereux, de nombreux bancs de 
sable dont les plus connus sont le 
« Doggersbank > vers son centre-
Ouest et les Goodwin-Sands sur les 
côtes d'Angleterre qui, avec des 
brumes continelles, rendent la na
vigation fort dangereuse. 

Les eaux sont fort agitées, les 
flots violents, chassés qu'ils sont 
par les courants du pôle et de la 
Baltique. Les côtes orientales de la 
mer du Nord, hérissées, en général, 
de rochers, de falaises à pic, tail
ladées en gorges profondes, sont 
incessamment minées par ses flots 
tumultueux qui se viennent briser 
contre elles avec un bruit de ton
nerre. 

Les côtes occidentales et méri
dionales, au contraire, sont basses, 
sablonneuses, formées d'alluvions, 
marécageuses, quelquefois en con
trebas, et, par conséquent, exposées 
à des inondations terribles dont la 
Hollande et la Belgique, qui y sont 
exposées plus spécialement ne se 
garantissent qu 'à l'aide d'énormes ! 
digues, dont la destruction, hélas ; 
trop de fois répétée, a amené d'ir- 1 

réparables désastres. 1 

La mer <3u Nord ne baigne, en 
France, sur une étendue de 70 à 72 
kilomètres, de la frontière Franco-
Belge à Calais, où commence la Man
che, que la province de Flandre et 
une petite partie de celle d'Ar
tois. 

Littoral de la mer du Nord. — 
Le rivage est bumide, composé de 
sables, de tourbières et d'alluvions 
marécageuses dont le niveau, quel
quefois supérieur à celui des basses 
mers, est inférieur à celui de la 

Haute. Il est bordé de Dunes (1) de 
sable variant, en hauteur de 10 à 50 
mètres, sur une largeur moyenne de 
mille a douze cents mètres. Les 
Dunes sont presque toujours précé
dées d'un bande d'alluvions et de 
sables appelée à former un nou
veau rivage et qu'on appelle Estran 
Quelquefois ces bandes déterres sa
blonneuses s'allongent vers la haute 
mer et forment des bancs très dan
gereux quise déplacent pour la plu
part et rendent presque impraticable 
cette partie de la côte aux pilotes les 
plus expérimentés. 

La frontière Française. — Le 
territoire de la commune Ghywelde 
forme la limite de la Belgique et de 
la France sur la côte. Le territoire 
français commence sur une plage 
sablonneuse et plate, bordée de pe
tites dunes qui ne mesurent que 10 
à 20 mètres de hauteur, dans la 
partie la plus considérable des 
Pays des Maures, pays jadis très 
marécageux, inondé, conquis à force 
de travail, sur la mer comme les 
Polders de Hollande. La tour du 
village de Zuydcoote, surmontée 
d 'une sphère blanche, qu'on aper
çoit du large, indique l 'entrée de 
notre belle France. 

Tenant la côte au plus près (2) 
dans la direction du Pas de Calais et 
cinglant droit sur Dunkerque dont 
le phare à éclipses projette son feu 
jusqu'à 43 kilomètres en mer, nous 
passons rapidement devant le ter
ritoire des « Punes » célèbre par la 
bataille dite : des Dunes où l 'armée 
anglo-française commandée par le 
maréchal de Turenne qui combat
tait pour la France, battit, le 14 juin 
1658. l 'armée franco-espagnole com
mandée par Don Juan d'Autriche et 
le prince de Condé combattant sa 
patrie ; et nous arrivons à Dunker
que. 

Dunkerque,—• Nous sommes en 
rade. La rade est située entre la 
côte et le banc de sable appelé le 
Brock Bank elle a 14 kilomètres de 
long, et offre un asile (c'est le seul 
sur la mer du Nord) où se peuvent 
abriter, par tous les temps, et en 
toute sécurité les vaisseaux de 
guerre . 

(1) Dunes d'un mot cellique Duvn, en 
Anglais D o v n qui signifie colline. 

(2) Nous supposons que nous sommes 
sur mer et que c'est depuis la mer que 
nous décrivons à nos auditeurs, les côtes 
que nous longons. 

Malheureusement, si la rade, bien 
qu'ensablée de jour en jour davan
tage reste toujours une des meil
leurs de la frontière à Cherbourg, 
le port dont la jetée, du genre dit : 
mi-coffrée, en bois et en pierres, 
s'avance de près d'un kilomètre 
dans la mer, le port, disons-nous, 
n'est plus aujourd'hui ce qu'il était 
au temps du « Grand Roi » (?) 
Quand ses hardis corsaires allaient 
loin jeter la terreur et la mort et y 
ramenaient leurs prises triompha
les. 

Le sable, cet ennemi éternel, l'a 
envahi aujourd'hui, le port de Dun-
kerque est à moitié comblé comme 
tous ceux du littéral, du reste. 

MARC DE BEAUSÉJOUR. 

(A Suivre). 
D'après C. Laroche. — Géographie c o m 

parée de la F r a n c e de l 'Angle terre e t de 
l ' A l l e m a g n e . — Livre IV : Les côtes e t 
les Front i ères . — Chap, I X . T i t r e III para
graphes 1 et 2. 

M . L É O N G A M B E T T A 
( 1 3 l e t t r e s ) 

31 Décembre (date de sa mort) 3, 1, 
re tourné — 13. 

13 Janvier — 13-
Décembre étant Je douzième mois de 

l 'année, Janvier pourrai t être considéré 
comme un treizième xnois, soit — 13. 

Cahors, git, Nice. 13 lettres —13. 
M. Léon Gambetta (M mis comme 

I r e lettre de Michel) — 13. 
Léon, Léon, Léoni — 1 3 . 
Trois dates dans son existence : 
1882, 1883=39, dont le l \ 3 est 13. 
1838, 1882=39, dont le lr3 est 1 3 . 
La lettre M (Michel est la 13e de l ' a l 

phabet — 13. 
1883 = 1838, effectivement c'est un 

simple déplacement du 8. 
Son premier titre de gloire est le p ro

cès Baudin. 
A Procès Baudin 13 l e t t r e s— 13. 

B I B L I O G R A P H I E 

Lea Trésors de la montagne par MM. Julos 
Gros e t W i l l i a m R a y m o n d — Ju le s Rouff 
éd i teur , 14 Cloître S a i n t - H o n o r é à Par ia . 
P r i x 3 fr. 5o . 

Le nouvel ouvrage que vient do 
faire paraître notre collaborateur 
M. Jules Gros, secrétaire de la Société 
de Géographie commerciale, membre 
de plusieurs autres groupes ou sociétés 
savantes, professeur à l'Association 
philotechnique, mérite à tous égards 
que la Science populaire la signale à 
ses lecteurs. 

Les Trésors de la montagne sont-
ils nu romar/, sont-ils un livre de 
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science ? Nous sommes quelque peu 
embarrassés pour nous prononcer à C E 
sujet. Ce livre est bien un roman puis
qu'il renferme la plus séduisante des 
pastorales, puisque les personnages 
qui s'y agitent sont des personnages 
imaginaires, puisque les événements 
qui s'y succèdent ont été inventés par 
l'auteur ; et pourtant c'est bien aussi 
un ouvrage scientique, car nulle part 
nous N 'avons rencontré, en moins, de 
mots, une description plus complète 
plus exacte et plus séduisante de la 
faune et de la flore des Alpes françai
ses ou suisses. 

Lorsque M. Gros a mis au jour, il y 
A quelques mois, son charmant livre, 
les Secrets de la mer, il nous semblait 
que c'était le dernier mot de la vulga
risation scientifique et nous disions 
Q U ' à la condition d'avoir lu cet ou
vrage plein de séductions, nul en 
France N ' ignorerait ce qu'est ]a mer, 
ce que sont ses productions, son aspect 
E T ses mystères. Aujourd'hui, à plus 
forte raison encore,-nous nt, craignons 
pas d'affirmer, qu'après avoir lu les 
Trésors de la montagne, nul homme 
en France, eut-il passé sa vie entière 
dans la plaine ou sur les vastes océans, 
ne sera pas étranger aux grands A S 
pects, aux admirables paysages, aux 
produits variés, aux richesses des ré
gions montagneuses. 

L E nouveau livre de M. Jules G R O S , 

comme ceux qui le précèdent, mérite 
D 'ê tre mis à la place d'honneur dans 
toutes les bibliothèques publiques O U 
particulières. IL sera bientôt, nous en 
avons la certitude, comme cela a déjà 
eu lieu pour le Volcan dans les glaces, 
E T pour les 773 millions de J. F . Jolli-
vet, entre les mains de toutes les fa
milles, car IL S 'adresse aussi bien aux 
grands qu'aux petits enfants, ei puisque 
roman il y a, c'est un roman que de
vront lire L E S jeunes filles A U S S I bien 
Q U E les jeunes garçons. Le charme D U 
récit obligera L E S grands parents à 
imiter leurs enfants, E T nul, quelque 
blasé Q U ' I L puisse être, N 'ouvrira C E 

livre charmant sans LE lire D 'un S E U L 

trait J U S Q U ' à LA dernière ligne. 

Pour nous, N O U S N O U S réservons de 
revenir S U R C E sujet et d'extraire D E C E 
livre quelques pages de nature à E N -
G A G A R N O S lecteurs à lire LE reste. 

L. Vidal de Nissan. L'article pa
raîtra prochainement. Les n*" seront 
À votre disposition. Et si nous LE P O U 

vons une large réduction vous sera 
faite. Mille excuses du retard. 

Mme de Poix. — Merci de V O T R E 

excellente lettre : Impossible de mêler 
la politique, même impartiale à L A 
Science. N O U S avons P R I S B O N N E note 
P O U R l'Italien. 

J. L. à Lyon. 
L O La T A B L E N ' A pas encore paru. 
2o L'Enseignement ne reparaîtra 

sans doute pas: Rien n'est fixé. 
3o Pour l'automoteur Viandier il 

vous S E R A ultérieusement répondu. 
— — B U — 

L E B U L L E T I N F I N A N C I E R 

L E S R E N T E S françaises ont eu un 
marché assez actif et relativement une 
excellente tenue, mais l'entraînement 
général les A fait reculer. 

Les actions de la Banque dd France 
n'ont donné lieu cette semaine qu'à un 
nombre très restreint d'affaires. 

Après S 'être maintenues dans les en
virons de 5.405 à 5,350 samedi on les 
trouve à 5,250 F R . 

Le Crédit foncier reste à 1,305. Le 
succès de L'opération annoncée pour le 
25 de ce mois est certain. Chacun se 
prépare à souscrire dans une large me
sure aux nouvelles obligations fon
cières. La date de L'émission du Crédit 
foncier est fixée au 25 de ce mois. 
C E T T E opération comprend 600.000 obli
gations de 500 fr. 3 0/0, qui sont of
fertes A U X souscripteurs au prix de 
330 F R . 

L'intérêt annuel étant de 15 fr., 
E L L E S représentent au taux d'émission 
un placement de 4 55 0/0, non com
P R I S LA P R I M E de remboursement, et à 
4 70 0/0, en tenant compte de cette 
P R I M E , qui E S T de 170 fr. 

L E S obligations qui vont être émises 
S O N T C R É É E S sur un type très populaire 
LE type adopté par les grandes Compa
gnies de chemins de fer qui permet de 
constituer une prime de rembourse
ment attrayante, sans qu'il y ait lieu 
D E restreindre d'une manière sensible 
l'intérêt fixe. 

N O S lecteurs savent en quoi consis
T E N T L E S garanties des obligations F O N 

C I È R E S . 

L E S obligations foncières sont É M I 

S E S , P A R LE C R É D I T foncier, E N R E P R É S E N 

T A T I O N D E S prêts hypothécaires Q U ' I L 

C O N S E N T . 

L A S O C I É T É ne peut jamais avoir E N 

C I R C U L A T I O N plus d'obligations que N ' en 
C O M P O R T E L E montant de ses prêts. 

La B A N Q U E D 'escompte se tient aux 
E N V I R O N S D E 430. 

La Banque de Paris et des P a y s - B A S 
S E T E R M I N E à 942 50. 

P E U D E changement d'une semaine à 
L 'autre S U R L E S actions du Crédit lyon
nais Q U E L ' O N retrouve à 551 25. 

Louis DOR. 

G F ^ I D M u n . b o u t . GASTRALGIES, DYSPEPSIES. GBAVELLI 
& u repas c o r . t r t 1 ^ ^ M M ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 

Le G é r a n t : B O U D A R D . 

PARIS. — TYPOGRAPHIE L . LAKGULEII, 1 1 , RUE DU BELLA 

Nous recommandons à nos lecteurs 
de prendre des billets de LA loterie 
tunisienne dont le succès grandit cha
que jour et qui offre un million de 
lots. 

C'est une œuvre humanita ;re qui 
honore notre pays puisqu'elle a pour 
but de fonder, en Tunisie, des éta
blissements d'utilité publique tels que: 
Ecoles, hôpitaux, orphelinats, etc., 
etc. 

Des remises en billets sont faites 
aux preneurs d'au moins cent billets 
à l'adresse de M. Ernest Detré, se
crétaire général, 13, rue Grange-Ba
telière, à Paris. 

G U E R Ï S O N 

DE LA P h t h i s i e , 

des R h u m e s , 

DES B r o n c h i t e s , etc. 

DES M a l a d i e s 

d e P o i t r i n e , 

DE LA 

S c r o f u l e , 

ETC., etc. 

\%% 

PHARMACIE 1ÏEST1TIER X ^ V . ' ^ V 

3, RUE DE CHOISlsUL, 3 \ ' î 

Nous signalons avec plaisir l'utile 
et agréable invention qui permet de 
cultiver les plantes sans terre, au 
moyen de la mousse fertilisante. La 
supériorité de ce système pour la dé
coration des appartements, serres, ves
tibules, balcons, e te . , est facile à 
constater. Les plantes vivent plus 
longtemps, et de plus, on arrive à ob
tenir avec des fleurs de peu de valeur, 
les garnitures les plus gracieuses 
qu'on puisse imaginer. 

Ce nouveau procédé de culture, que 
seul applique M, Chatê, horticulteur. 
1 4 , boulevard Poissonnière, a ou
vert la voie à un genre tout nouveau. 

PI L 1 V O R E ! N O U V E L L E M E N T D É C O U 

V E R T E ET P R O P A G É E P A R LA P A R F U M E 

R I E D U S S E R , C E T T E P R É P A R A T I O N E N L È V E 

TOUT P O I L FOLLET S U R LES B R A S A V E C U N E N E T 

TETÉ S U R P R E N A N T E , ELLE R E N D LA P E A U V E L U E 

B L A N C H E ET LISSE C O M M E LE M A R B R E . 1 0 îr. 

M A N D A T . ( 1 , R U E J . - J . R O U S S E A U ) . 

H T & I E N K 1 1 T . A T E T E 

LOTION H. BOREL 
V É G É T A L E , S A N S A L C O O L 

LA S E U L E O R D O W É E P A R L E S M É D E C K S 

arrête immédia temet Ja c h u t e d e » c h e v e w ï , 
quel les qu'en so ient l e s c a u s e s ; fortifie le cuir 
cheve lu ; en lève pe l l i cu les et d é m a n g e a i s o n s ; pré
vient migra ines , m a u x de tête . R e p o u s s e certaine. 

FL.5 FR.; MAND^POSTE, B FFL.—12, RUE LAFF1TTE, PARIS 
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P I L U L E S d u D R M O U S S E T T E 

Les P i l u l e s M o u s s e t t e , à l'aconitine et au quinium, calment ou guérissent la 
Migraine, la Sr.iatique. et les Névralgies les plus rebelles. 

» L'action sédative que ces Pilules exercent sur l'appareil circulatoire sanguin, par 
B l'intermédiaire des nerfs v a s o - m o t e u r s , indique leur emploi dans les Névralgies 
K du trijumeau, les Névralgies congestives, les affections Rhumatismales doulou-
» reuses et inflammatoires. » 

« L'ac.onitine produit des effets merveil leux dans le traitement des Névralgies faciales, 
à la condition qu'elles ne soient pas symptomatiqtins d'une tumeur intracrânienne, alors 
même qu'elles auraient résisté à d'autres médicaments. » (Ssciélifo Biclngie, séance du 28 ferrier 1880). 

DOSR : Prendre do 3»à 6 pilules dans les 24 heures, 
Exiger les V é r i t a b l e s P i l u l e s M o u s s e t t e de chez C L I N e t C , P a r i s . 

O I R O P & J R A T E D E J O E R T H É 

Pharmacien, Lauréat des Hôpitaux de Paris. 
« La Codéine pure dit le professeur Gubler (Commentaires thérapeutiques d î 

« Codex, p. 587) doit être prescrite aux p e r s o n n e s qui supportent mal l'opium, aux 
« onfants, aux femmes, aux vieillards et aux s u j e t s m e n a c é s d e congest ions cérébrales . » 

Le S i r o p et la P â t e B e r t h é à la Codéine pure possèdent une efficacité incon
testable dans les cas d e R h u m e s , B r o n c h i t e s , C a t a r e h e 7 A s t h m e , M a u x d e G o r g e , 
I n s o m n i e s , T o u x nerveuse et fatigante des M a l a d i e s d e P o i t r i n e et pour calmer les 
I r r i t a t i o n s de tuute nalure. 

Les personnes qui font usage de S i r o p ou d e P â t e B e r t h é o n t un sommei l calme, 
et réparateur jamais suivi ni de lourdeur de t ê t e , ni de p e r t e d'appétit ni de constipation. 

Prescrire et bien spécifier S i r o p ou P â t e B e r t h é et comme garantie ex iger la 
S i g n a t u r e B e r t h é et le T i m b r e b l e u de l ' E t a t f r a n ç a i s . 

P a r i S j C H E Z C L I N & C l e , 1 4 , R U E RAGIJN-E, P R È S L A F A C U L T É D E M É D E C I N E , P a r i s 

Et par l'entremise des Pharmacies de France et de l'Etranger. 

F I W < M ] № Ì M « r mmi-mnêmm», H B K f m e n i » • p y i - m i S l ' w y , 

DS 1 À 4 , 0 0 0 E X E M P L A I R E S , E C R I T U R » , P L A N S , D M a i n a , H U A K P X A , SFC. 

T N C T A RAR P T P I W C O M M » À L'ORDINAIRI.—fta HI<H TAUT.—I GRAAD«ARC. 

IMPRIMERIE * CARACTERES 
G R A T A V A L U I U I JOLI* BOITE À N H H . - 5 S 0 U U R U , C H I A R E * ; ACCESSOIRESET U U T R M C T T M X*I 

B X P T S V T S M A M » « B T L I « J « « A O H « A 1 « « A I T I I N V E N T E U R N W 

P A U L A B A T , 1 2 8 . R U E D ' A B Û U m m S- fc» P A R I S 

M A êt» rwwtm il iptabmi itmirê x* t. pm* l'êfrmuMiimmt. 

I N S E N S I E I L I S A T E U E D U C H E S S E 

E x t r a c t i o n d e i dent* sans d o u l e u r , con
servat ion e t g u é r i s o n des d e n t s par r a m i 
fication à L O H S O R A S E C . Pose de dents et dentiers gAirg F L A Q U E S 

b r e v e t é s ) , l a i s sant l e palais l ibre , n 'a l té 
rant m le s e n s du goût , n i la p r o n o n c i a t i o n , 
45, rue de L A F A Y O T T 3 . 

I S S D O C T E U R C H O F F É 

OFFRE G R A T U I T E M E N T » TOUS NOS LECTEUR» LA 8 M 

ÉDITION DE SON T R A I T A D E M É D E C I N E P R A T I 

Q U E , DANS LEQUEL II EXPOSE SA MÉTHODE CONSA

CRÉE PAR 1 0 ANNÉES DE SUCCÈS DANS LES HÔPITAUX 

POUR LA GUÉRISON DES M A L A D I E S C H R O N I Q U E S ! 

D E T O U S L E S O R G A N E S , ET DES H E R N I E S , H É -

M O R H O Ï D E S , G O U T T E , P H T H I S I E , A S T H M E , C A N 

C E R , O B É S I T É , M A L A D I E S D E V E S S I E ET DE 

M A T R I C E , ETC. ADRESSER LES DEMANDES, QUAI ST 

MICHEL, 1 7 , P A R I S . 

P r i m e à nos L e c t e u r s 
A T O U S C E U X D E N O S A B O N N É S Q U I 

N O U S E N F E R O N S LA D E M A N D E , N O U S E N 

V E R R O N S gratuitement U N B O N D E M A R 

C H A N D I S E S E N T R A N T P O U R M O I T I É S U R L E S 

P R I X D ' U N E M A C H I N E D E N ' I M P O R T E Q U E L 

S Y S T È M E À P R E N D R E D A N S L E S M A G A S I N S 

D E LA M A I S O N A . R L C B O U T G , 20, 

boulevard Sebastopol, à Paria, S U I 

V A N T S E S P R I X C O U R A N T S . 

E N V O Y E R U N T I M B R E D E 15 C . P O U R LA 

R É P O N S E . 

L E S E C R E T A I R E , 

E . R E W E L . 

L E S C É L É B R I T É S M E D I C A 

L E S » recommandent l'emploi des D É P I 

L A T O I R E S D U S S E R ( P Â T E E P I L A -

T O I R E pour le visage, P I L I V O R E pour 
les bras), comme absolument inoffensifs 
et d'une efficacité parfaite. 

Parfumerie D U S S E R , 1, rue J .-J.-Rous
seau. — 10 fr. mandat. 

S P É C I A L I T É B E M A C H I N E S A V A P E U H R F I X E S E T L O C O M O B I L E S 

M A C H I N E H O R I Z O N T A L E M A C H I N E V E R T I C A L E DE I A S O C H E V A U X M A C H I N E H O R I Z O N T A L E 

M A , S O N J . H E R M A N N - L A G H A P E L L E « 

Jm B O U L E T e t C i B , S u c c e s s e u r s , I n g é n i e u r s - M é c a n i c i e n s § 
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794 LA SCIENCE POPTJLÀIRB 

C H R O N I Q U E 

Le p r e m i e r m é r i d i e n d e l ' î l e - d a - F e r . : 
— L a d iv i s ion déc ima le du temps et 
da la c i r con fé rence . — L e retour 
d e l à m iss ion de l a F l o r i d e , . — La 
d i rec t ion par t ie l l e des B a l l o n s . - — 
E x p é r i e n c e s de M M . T i s s a n d i e r f r è -
res,nature du problème de la direc
tion aérienne 

En 1632, le cardinal de Richelieu 
étant grand amiral de France, le roi 
Louis XIII établit à l'Ile de Fer le' 
premier méridien géographique, paf 
une ordonnance qui fut successive* 
ment adoptée par presque toutes lê§ 
nations civilisées. Mais les directeurs-
des divers établissements astrono
miques que l'on fonda à la fin d e s 
XVIIe siècle ou au commencemeni 
du XVIlIe, prirent l'habitude Aê 
compter les longitudes à partir dé 
leur observatoire sans prendre souci 
du désordre qu'ils introduisaient 
ainsi dans la géographie. C'est pûf 
suite de cet excès d'orgueil pédâti-
tesque, que l'on vii s'introduire 
l'usage du méridien de Paris, du 
méridien deGreenwich, de méridien 
de Bruxelles etc., et l'on a u r a i t fini 
par entendre parler du méridien 
de Monaco. 

Ce préjugé était tellement enra
ciné dans la cervelle de nos §âf ants 
que lôrg fie l'ëtabllsiêment Ûtl s?s* 
tèrne mêtriqdë, ils fiffiSginererìt âf 68 
une admirable i n f l e t è p ' i l fallait 
prendre le méridlêfl dê Parisi nòfl 
seulement pouf point dâ départ dès 
longitudes maté encore pouf d é t e r 
miner la successiofi fles* bissextiles 
et régler le commencemeni dê l'an
née!! 

Heureusement le Président dés 
Etats-Unis, a pris l'initiative dé îa 
convocation d'an congrès internatio
nal destiné à procéderai choix d*titi 
premier méridien universel. L'Aca
démie des sciences officiellement 
consultée par le gouvernement de 
la République Française a donné 

son adhésion âce projet, dussent les 
mânes de Laplace et de Delambre 
eri tressaillir d'horreur/ 

M. de Ghanconrtois, savant ingé
nieur des mines a saisi cette occa
sion pour faire remarquer, avec beau
coup de sens, que la réunion de ces 
diplomates scientifiques' serait très I 
favorable à l'adoption du système 
décimal dans la division du cercle. 
En effet, par line inconséquence 
qu'on ne ifouve guère que dans iè 
seirî des corporations académiques', 
les astronomes chargés de îa confec-
iion des étalons métriques et du sys* 
téme des poids elmesures décimaux, 
ont gardé les nombres complexes 
pour leur usage personnel, et se ser
vent de degrés, minutes et secondes 
eomme Êeux de l'antiquité. II est 
temps que ces ifr&msééfaeHces, dont 
fe résultat est dë rendre h science 
d'driê application phê difficile/ ces
sent d'être toléréesv 

L'Académie des Sciences à Paris, 
a commencé à entendre le récit âeê 
expéditions de Vénus, M. îe colonel 
Perrief & donné lecture dans la der
nière sëaflce, do très intéressant rap
port provisoire qti'il a tédigé sûr leà 
observations faites en F"lôfide< Cet 
officier supérieur a l'éloctitiofl facile* 
êt connaît l'art dg captive? l'atten
tion de Ses collègues. 11 & obtêfîu tin 
très grand succès en leflf expliquant 
qu'il avait vri la planfetë pisêèt da
tant l e soleil, sans avoir aperçu lâ 
moindre tracs des lâ g o u t t a hoii% d u 
ligament et àutreâ accidents tisuelâ 
qui o n t tfoubld les ôbsefiàleùrâ des 
siècles précédents. M . PeMeF eh t i r e 
lâ Goncluslôfl qû§ S 'est pàfCg qti'il a 
emporté dé grandes lunettes" qu'il a 
l té délivré dëéescalamités optiques. 
Mais Croit-il que les astronomes âfi j 

gtaiSj, américains et allemands1 qui 
en ont emporté dé petites^ §3 laisse
ront facilehlenttoû^hdf par lesTàis^ns" 
qui ont eu tant de succès ftti Valais 
Mazarin et accepteront les mesures" 
qu'il à prises comme pins stires que j 
celles auquelles ils ont procédé. 
Nous le désirons beaucoup plus que 
nous no ls 8QuhaitQES< Il nous sembla 

voir l'ombré malicieuse du grand Le 
Verrier rire, et se frotter les mains, 
en songeant à toute la peine que les 
astronomes qui lui ont fait la guerre 
pendant sa vie, vont prendre après 
sa mort pour lui donner raison. 

Dans la môme séance de l'Acadé
mie des Sciences, s'est produit un 
incident f o T t intéressant. M. Gaston 
Tissandier a invité les membres de 
laGompagnie a assister aux épreuves 
d'une machine électro-magnétique 
pesant cinquante kilogrammes, et 
qui, alimentée par une pile ne pesant 
pas plus de cent cinquante kilos 
doit donner pendant plus de deux 
heures" tirti force motrice de plus 
d'tiâ cheval et quart. 

Nota avôîis été convoqués, nous 
aussi; quelques jours après aux expé
riences qtìi tmt parfaitement réussi. 

C e t appareil doit être emporté à 
bord d'utì ballon allongé de 12 à 
1ÔO0 mètfeâ construit d'après le 
système Henry* Giffard. Il servira à 
actionner u n e hélice aérienne que 
notiS avons vu tourner devant nous 
â f e ô une vitesse de 150 tours par 
minute, dont le diamètre est d'un 
pett moins d e 3 mètres, et le pas 
d ' u n p e u moina d e S mètres. 

Lê problème de l a direction aé
rienne n'est p a s . Comme o n le croit 
généralement, d ê f êïnofqùef u n bal-
Ion contre l â t e f i t e o t o m e la machine 
d ' u n steamer p o u s s é U n a v i r e d a n s 
lâ direction q u e le c a p i t a i n e & cho is ie 
e n d é p i t d e s vagues et des o u r a g a n s . 
C e q u i est indispensable a n p i l o t a 
aérien" e ' e s t d ' a v o i r à sa disposition 
tifld forée motrice qui l u i permette 
d é d o n n e r à s o n vaisseau volant une 
direction mécanique d e quelques 
mètfes par seconde dont il puisse 
faire usage pour lutter1 contre Phœ-
bus aussi bien q u e contré Cybèle ou 
contre Eole. Il faut qu'il puisse se 
rapprocher de terre ou s'éloigner 
dans les nuages aussi bien que se 
dévier de la ligne du vent pour tra
verser la Manche, la Méditerranée 
o u l'Atlantique, tomber d a n s u n 
périmètre d o n n é , o u a l l e r c h e r c h e r 
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u n e Vallée, une baie touffue derrière 
lesquels il pourra exécuter sa des
cente sans aucun danger. L*aéro-
naute n'est point réduit à remporter 
Sesvicteires de vive voix, mais il doit 
lutter contre la nature avec une sorte 
de substilité que seuls peut-être les 
fluides électriques sont susceptibles 
de lui donner. 

L'expérience que piojettent MM-
Tissandier frères, possède donc à 
nos yeux une importance que nous 
ne saurions accorder aux prome
nades de MM. Tromée et Jacoby sur 
la Seine et sur la Neva 

Il ne s'agit point en effet de se 
donner la satisfaction de faire exé
cuter par un courant, le travail d'un 
ou quelques rameurs, mais d'utiliser 
une provision notable de force motri
ce indéfiniment disponible, renfer
mée dans un poids assez faible pour 
qu'on l'emporte à bord d'un aéros
tat, pouvant se dépenser sans crainte 
d'incendie, et venant pour ainsi dire 
multiplier la puissance musculaire 
de l'équipage. 

Les accumulateurs sont-ils préfé
rables à la pile ? Pour monter sans 
jeter du lest ou descendre sans 
perdre de gaz , doit-on se servir 
préférablement de la poche inté-
térieure du général Meunier, que M. 
Duthé-Poitevin, un de nos-plus habi
les aéronautes, semble sur le point 
de remettre en honneur? Doit-on 
prendre l'hélice, là palette des roues 
à aube imaginées par le capitaine 
Annibal Ardissoû? Doit-on s'en tenir 
au ballon rond....? 

Ne cherchons point à devancer 
le verdict de l'expérience. Mais si
gnalons toute tentative rationelle 
dans son but. Faisons en sorte qu'on 
ne confonde pas les chercheurs 
systématiques avec les songe-creux 
rêvant la conquête de l'air, et de
mandant à se lancer au-dessus des 
glaces du Pôle ou des plaines de 
l'Océafl, sans avoir aucun moyen de 
diminuer les hasards de l'atmosphère 
et sans pourvoir rectifier la route 

Persuadons-nous bien que ce qu'il 
faut surtout aux ballons, c'est que 
ceux qui cherchent à les diriger, 
commencent par diriger leur propre 
raison vers un problème dont la 
solution ne soit pas la négation du 
bon sens. 

W. DE FONVIELLE 

NOS COLONIES 
E«es produ i t s n a t u r e l s e t 

i n d u s t r i e l s d u Tong-Kin 
e t d e s p a y s l i m i t r o p h e s . 

( Suite) 
II 

Textiles. -Parmi les plantes textiles 
citons en premier lieu le Coton qui 
réussit àmerveilleau Tong-kin. C'est 
même une des productions les plus 
importantes de ce pays. Non-seule
ment on en cultive assez pour la 
consommation locale ; mais encore 
on en exporte pour plus de deux 
cent mille francs chaque année. Ce 
chiffre tendra sans cesse à s'accroî
tre, dès que notre industrie perfec
tionnée et nos moyens d'action 
seronl utilisés dans ces régions. 

VOriie de Chine.— Encore peu 
cultivée au Tong Kin, mais elle vient 
admirablement dans les provinces 
chinoises limitrophes, l'Yun-Nân, le 
Kouy-Tchéou et le Quang-Si. Les 
Chinois en fabriquent une étoffe 
comparable à nos plus fines batistes ; 
ce tissu, provenant des fibres d'a-
loès, tient, par son brillant et sa fer
meté, le milieu entre les étoffes de 
soie et les plus belles étoffes de fil 
et dé lin. On ne s'en sert que pour 
les vêtements d'été, car il conserve 
dne si grande fraîcheur que bien 
des personnes ne peuvent en faire 
usage, même pendant les chaleurs. 

On fabrique encore au Tong-
Kin une étoffe très fraîche avec les 
fibres textiles d'un arbre appelé 
thon. 

Teintures. — L'Indigo est une des 
principales plantes tinctoriales du 

Tong-Kin ; mais la fabrication de la 
couleur y est défectueuse. Quand 
nous aurons apporté nos procédés 
perfectionnés, cela deviendra vrai
semblablement l'objet d'une expor
tation importante et la source de 
grands bénéfices. 

Les Tonkinois ont en outre divers 
arbres dont ils tirent des substances 
tinctoriales;|une sorte d'accacia nom
mée Cay-vang donne la couleur 
rouge; un tubercule appelé du nau 
et qui semble êlre notre faux gam-
faer produit une couleur violet fauve 
qu : est très populaire. 

Vernis, gommes, résines, huiles. 
— Le ricin réussit très bien au 
Tong-King, il pousse dans les maré
cages comme sur les" montagnes, il 
y a deux espèces d'huile de ricin : 
la blanche et la violette ; cette der
nière ne sert qu'en pharmacie. 
Les Annamites et les Tonkinois se 
servent de la blanche pour l'éclai
rage, la lumière qu'elle donne, quoi
que jaune et fumante est très intense. 
Les Chinois la rectifient et s'en ser
vent pour la cuisine. 

Les Tonkinois extraient leur huile 
à manger du sésame et de l'ara
chide. 

m Sur les rives des fleuves et des 
rivières, au point où l'eau cesse 
d'être saumâtre,ainsi quesurlebord 
des routes, croît Un arbre, le Callo-
phyllum inophyllum dont le fruit 
rend inaltérable les bois immergés. 

Le lam-va produit un suif végé
tal. 

D'autres arbres fournissent des ré
sines, des gommes et entre autres 
la gomme gutte. 

Le Son-cha, ou arbre à laque 
{Boneaoppositifolia) est surtout cul
tivé dans les provinces montagneu
ses du Tong-Kin septentrional. C'est 
un arbre de petites dimensions de 
quatre à cinq mètres de haut. Le 
vernis se recueille, pendant les nuits 
d'été d'incisions faites au trono et 
aux principales branches. 

Le vernis à laquer est souvent 
mélangé avec l'huila extraite du 
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fruit d 'une espèce de noyer appelé 
en chinois tong-chou. 

L'huile de tong-chou, employée 
seule, donne elle-même un vernis 
qui dure longtemps et conserve son 
lustre, si on a le soin de le garantir 
de la poussière et de le laver de 
temps en temps. 

Le Tong-chou croît également 
dans les provinces de la Chine cen
trale, notamment au Kong-tchou. 
Dans le Kong-tchou, on trouve aussi 
un arbre appelé Yeou-tsao dont le 
fruit possède les propriétés du sa-
fon. 

riantes aromatiques.— L'essence 
de badiane, appelée encore huile 
d'anis étoile, est une huile essentielle 
produite par la distillation des fruits 
d 'une magnoliacée, Yiliacum anisa-
tum. Etle est employée dans la par
fumerie. Jusqu'ici le port de Haï-
Phong, ouvert au commerce depuis 
1875 et situé sur le Cua-Câm, l'un 
des estuaires du delta du Thai-Bint, 
en a exporté pour une valeur de 70 
à 100 mille francs par an. 

Les autres plantes aromatiques 
cultivées au Tong-Kin sont la mus
cade, la cordamone, le bétel. Le poi
vre pourrait y réussir aussi bien que 
dans la Cochinchine française, mais 
il n 'en existe pas encore de planta* 
tions. 

Bois.— Le Calambac est le plus 
odoriférant de tous les bois ; enfoui 
à un mètre et demi sous terre, il 
laisse encore sentir son parfum à la 
surface du sol. 

Il existe trois qualités de ce bois, 
provenant d'ailleurs de la même es
pèce d'arbre. 

Coupé sur un jeune tronc, il porte 
le nom à'Aquita : c'est le moins 
orécieux. 

Quand il provient d'un vieux tronc 
c'est du calambac ordinaire. 

Enfin la troisième sorte de calam
bac ou calambac supérieur, n'est 
autre que le même bois mort de 
vieillesse et vermoulu ; son odeur 
est alors incomparablement plus 

uave . Les indigènes lui donnent le 

nom de ky-nâm ; ils lui attribuent 
des qualités médicinales contre les 
maladies de cœur et contre l 'absorp
tion de toute sorte de venins. 

Le prix du Calambac est très éle
vé. Au XVIIIo siècle, il valait en forêt 
cinq ducas la livre dans les ports, 
16 ducas et 200 transporté au Japon. 
Mais si on en rencontrait un morceau 
d'une grosseur suffisante pour en 
faire un oreiller, les Japonais le 
payaient 3 et 400 ducats la livre. 

On l'exportait également dans 
l'Inde où il servait à la crémation 
des hauts personnages Hindous. 

Le bois le plus utile aux popula
tions du Tocg-kin est, sans contredit, 
le bambou; c'est aussi le plus ré
pandu ; il croît dans la plaine aussi 
bien que dans les montagnes. Au
tour des villages, autour de chaque 
maison, l'espèce épineuse forme 
des haies impénétrables. 

Le bambou sert à toutes sortes 
d'usage : on mange des jeunes 
pousse ; on en fait du papier, des 
cordages, des treillis, des ouvrages 
de vannarie,des pipes et des tuyaux 
de pipe, des boites laquées, des 
chapeaux, des rame et de petites 
barques, etc. etc. Enfin c'est avec le 
bambou que sont construits les murs 
les charpentes des cabanes des vil
lages annamites ou tonkinois. 

Les montagnes du Tong-Kin sont 
couvertes de forêts immenses où se 
rencontrent les plus beaux bots, tant 
de construction que d'ébénisterie. 
Les principales essences sont : 

Le Lim, ou bois de fer, dont on 
compte quatre espèces, l 'une jaune, 
l 'autre rouge, une noir et la qua
trième blanchâtre. 

Le Xoan, arbre de petites dimen
sions, qui ressemble au frêne 
el résiste aux attaque des insec
tes. 

Le Tracessence d'un beau rouge, 
veiné de noir. 

Le Thi,arbre gigantesque, dont le 
bois léger et sans veines est utilisé 
pour la gravure. 

Le Jacquier, TEbénier, le Sapin et 
toutes les essences désignées p a r les 

Annamites sous le nom générique de 
Jap. 

M. Dupuis et M. de Kergaradec 
parlent l'un et l 'autre d'un arbre 
fort remarquable, qui croit dans le 
bassin du Song-Khao et qui semble
rait-être le même que le lim blachâ-
tre. M. Dupuis l'appelle chêne blanc 
et M. de Kergaradec lui donne son 
nom tonkinois local cây-ho. Cet ar
bre est droit, très-élevé et n 'a de 
branches qu'à son sommet, lequel 
est arrondi en forme de globle. Son 
bois sert à la constraction des bar
ques ; on en fait des madriers de 
vingt à trente mètres de long. 

JULES GROS 

(Lafin auprochain numéro), 

L'EAU ET LE FEU 

DEUXIÈME PARTIE 

L'Etude du Feu est longue très 
longue même. 

Cependant on peut la résumer 
dans la connaissance de l'accroisse
ment de la température dans le sol, 
des Volcans et tremblements de 
terre, des divers systèmes d'éclai-
clairage e tc . . L'incandescence sup
posée de l'intérieur du globe, l'ori
gine ignée de ia terre sont des su
jets qui feront aussi l'objet de cha
pitre spéciaux. 

CHAPITRE I 
ACCROISSEMENT DE LA TEMPÉRATURE 

DANS LE SOL 

SOMMAIRE. — Mot préliminaire. — 
De l'accroissement de la température 
dans le sol pour quelques localités ter
res t re . — Ce qn'on peut en conclure. 
—- Contradictions et questions. — 
Théorie qui en découlent. — Leur 
avenir. 

Depuis bien longtemps déjà il 
avait été remarqué que la cha
leur augmentait à mesure que 
l'on pénétrait dans le sein de la 
terre. Mais pendant très longtemps 
ce simple phénomène n'avait nulle
ment exité l'attention des savants; 
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Quand tout d'un coup : il fut le point 
de départ des théories les plus con
tradictoires e t avouons-le, en se
cret, quelques fois de divagations 
incroyables. 

Aujourd 'hui , nous avons des 
données numériques très certaines 
sur l 'amplitude du phénomène. On 
a admis longtemps que l'accroisse
ment de température n'était que de 
1° par 33 mètres. Mais ce n'est là 
qu'une mauvaise moyenne. Nos 
lecteurs d'ailleurs peuvent eu juger 
Nous leur donaons ci-dossous un 
tableau très complet des localités 
où des observations régulières et 
exactes ont été faites. Qu'on l'étu
dié bien et on verra bien qu'il se 
prête à mille interprétations diver
ses. Un fragment en a déjà été don
né dans ce journal mais ce dernier 
était fort incomplet. 

Ainsi l'accroissement de tempé
rature a été noté de 1° par : 

14 mètres au puits de St-Ouen. 
12 — à Neuwsartes (Etats-

Unis). 
15 — dans une mine de Cor-

nouailles (100 m.) 
15 — à Decize (Nièvre). 
lfi m 6 à Sheerness (Angle

terre). 
1(5 mètres à Berchert (près Fri-

bourg. 
19 — à GiroTiagny: 400 m. 

19 — à Sittry (Calvados). 

20 — dans l'Oaral. 
20 — à Elgoal (Finistère), 
20 — à Ruddelsdorf ( près 

Berlin). 
20 — à Vienne (Autriche). 
26 — à Berlin (Prusse). 
28 — à Paris. 
28,8 — à Rochefort (Trance). 
30 — à Balcoath (Angleterre). 
31 — à l'Ecole militaire (Pa

ris) . 
31 à Ropeneau (Bade). 
31 — à Mordof (Luxembourg) 

72 m. 
32 — à Pregny (près Genè-

ve) 220 m. 

33 — àMondorf(Luxembourg) 
502 m. 

33 m. 33 à New Salzwerk. 
35 mètres à Carmeaux (Aveyron), 
35 — aux mines de Kutem-

berg : 1200 m. 
J6 — à Carinaux (Tarn). 
37 — à Bex. 
37 m. 50 au Mont-Cenis. 
39 mètres à Wimpen (Bade). 
40 — à Poullaouen ( Finis

tère). 
41 — dans une mine anglaise 

840 m. 
41 — à Fribourg (Saxe). 
41 — dans la Gornouaille : 

350 m. 
42 — dans l 'Erzogoberge. 
42 — dans une raine anglaise 1 

310 m. 
43 — dans une mine anglaise: 

315 m. 

45 — à Naples (puits de X). 
48 — dans les mines de Si-

lésie. 
57 — dans les mines de 

Prusse. 
70 — à Altes-Hofïminggotes. 
75 — à Zung-Rohe-Briche. 
80 — à Hinnulsfurst. 
109 — à Naples (2eme puits). 

Voici sûrement de nombreux 
sondages mais malheureusement ils 
n'atteignent pas une bien grande 
profondeur. Les mines les plus pro
fondes sont en effet celles de Mont-
dorf (730 m.) de Mouille - Longe 
(920 m.) , de Gilly (1080 m.), de 
Kutemberg (1200 m.) et de Spe-
remberg (1271 m.) 

L'accroissement de la tempéra
ture du sol a été la base des théo
ries tendant à expliquer P l'incan
descence du globe 2- les volcans et 
les tremblements de terre. 

Observer un tel phénomène, le 
connaître dans ses moindres particu
larités était important ; mais sur 
un a priori aussi hasardé construire 
des systèmes entiers étaient aller au 
delà de la vérité. Voilà pourquoi 
l'avenir de ces systèmes a été fort 

peu brillant et en butte aux contra
dictions les plus notables. 

(A Suivre). 
' F . C A N U E T L A R B A L É T R I E R 

D E T O U T U N P E U 

Les Koloches' croient qu'ils for
ment à eux seules une bonne moitié 
de l'humanité, et disent que la terre 
est habitée : 

P Par les Koloches. 
2 - Par les non-Koloches (ita.) 
Dans la Nouvelle - Guinée, les 

blancs passent pour être les auteurs 
des tremblements de terre. Puisque 
les blancs ont mis le tonnerre dans 
leurs fusils, puisqu'ils lancent à leur 
gré la foudre et les éclairs, pour
quoi ne secoueraieot-ils pas aussi le 
sol avec leur poudre, leur dynamite, 
ou autres ingrédients et gris-gris 
quelconques 4 ' 

Des missionnaires stationnés dans 
l'île de Roue racontent: Pendant un 
léger tremblement de terre qui eut 
lieu de nuit, les chefs et notables 
vinrent demander très poliment si 
la chose était assez grave pour qu'ils 
abandonnassent leurs huttes et allas
sent se réfugier ailleurs? 

Le lendemain les sorciers accou
rurent: « Vénérés collègues, nous ad
mirons votre savoir faire, et nous 
vous promettons une éternelle re 
connaissance, si vous voulez bien 
nous communiquer votre recette... » 

Et les missionnaires de répondre 
avec force protestations et en met
tant la main sur leur cœur : « Nous 
n'y sommes pour rien, pour rien du 
tout, vous pouvez nous en croire ! 
C'est notre Dieu qui fait tout cela. 
Le Maître que nous servons, roule 
la terre comme on fait d'un tapis, et 
le ciel comme on fait d'un manteau. 
C'est lui, ce n'est pas nous! » 

Et les sorciers de se retirer, en 
hochant la tête... 

Les Khassis daDaint ia qui domine 
le Brarmapoutre, sont gens fort reh-
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gieux. Ils possèdent, à l'instar des 
juifs et des chrét iens , le rit de 
l'excommunication qu'ils mettent en 
pratique contre ceux de leurs c o r e 
ligionnaires accusés de commu
niquer avec les démons. Le malheu
reux qu'on suspecte d'avoir pactisé 
avec l 'Ennemi n'est pas même admis 
à se justifier, il lui faut décamper au 
plus vile, laissant derr ière lui tout 
ce qu'il possède, même sa femme est 
obligée de l 'abandonner à son mal
heureux sort, de quitter la cabane 
en toute hâte, et il ne peut rentrer en 
grâce qu'en s'humiliant devant tous 
les gens du village, qu 'en deman
dant pardon, protestant de son re
pentir, et jetant au feu la dernière 
guenille qu'il a sur le corps. Puis il 
recommencera la vie à nouveau, pau
vre, nu, comme s'il sortait du sein 
de sa mère. 

De la sorte, il est facile aux Khas-
sis de se débarrasser de tous ci
toyens dont l'ambition devient gê
nante, auxquels la fortune ou le 
savoir faire donne une influence 
dangereuse aux libertés publiques, 
ou aux détenteurs actuels du pou
voir. 

# 

Les Béchunasses ne passent pas 
sans transition de l'enfance au ma
riage, et de douze à treize ans on 
leur fait suivre une sorte d 'é
cole dans laquelle on leur ensei
gne tout ce qu'une honnête femme 
doit savoir en ces parages. 

Au début de la belle saison une 
vieille les rassemble, et les conduit 
en bande par le village, où elles 
vont en procession, affublées d'un 
costume fantastique, composé en 
majeure partie d'une ceinture de 
roseaux... 

— Pourquoi de roseaux? 
— Parce que le roseau symbolise 

dans l'Afrique Méridionale le p re 
mier vêtement, comme ailleurs la 
feuille de figuier. Il symbolise en 
outre, l'origine de l 'homme, issu 
par végétation spontanée du limon 
des eaux. 

... Composé de roseaux, disions-
nous, et de nombreux colliers faits 
de pépins de citrouille, ou de con
combre enfilés par longues rangées... 

— Pourquoi ces pépins? 
— Parce que la citrouille, dans 

tous les pays où elle est connue, 
symbolise la fécondité la plus plan
tureuse qu'il soit possible d'ima
giner. 

La sarabande terminée, elles se 
retirent dans la forêt, en un endroit 
solitaire, où elles se construisent 
une hutte, vivent à la dure, et sons 
la sévère discipline de la duègne 
qui les initie à tous les arts fémi
nins. Quand leur éducation est tenue 
pour suffisante, c'est à dire au bout 
de cinq à six mois , les fillettes 
rentrent en grande pompe dans 
leur kraal ou bourgade. Un feu a 
été allumé, elles y jettent leur dé
pouille de roseaux et dansent en 
frappant des mains une danse de 
caractère. 

Le lendemain, elles sa baignent, 
se frottent de graisse et se peignent 
d'ocre, se rasent le pourtour de la 
tête, se pommadent la chevelure et 
la saupoudrent de talc brillant. Elles 
sont prêtes, le futur époux n 'a qu'à 
se présenter. 

S l M P L I G E . 

Le petit sapeur du Génie 

(Suite) 

O u v r a g e » d e C a m p a g n e 

Lesformes des ouvrages construits 
au moyen du retranchement va
rient suivant la configuration 
du terrain et prennent des noms 
différents, tels que : Redan, Lunette 
Crémaillère, Redoutes, Fortins, 
etc. etc. 

On divise les ouvrages de cam
pagne en deux catégories : 

1 ° ouvrage ouverts ; 
2° ouvrages fermés. 
Les ouvrages ouverts sont ceux 

dont les côtés tracés suivant une 

ligne polygonale, ne se joignent 

pas. 
La partie ainsi dépourvue de 

parapet prend le nom de gorge. 
Nous verrons que dans les ou

vrages ouverts à la gorge, cette 
dernière est généralement obstruée 
pa r une des défenses accessoires qui, 
ultérieurement, feront l'objet d'un 
article spécial. 

Les ouvrages fermés sont ceux 
dont tous les côtés se joignent et 
dont le parapet offre, sur toutes les 
faces et sur tous les flancs, un abri 
aux défenseurs. Une entrée permet 
seule l'accès de l'ouvrage, encore 
est elle elle-même, défendue par un 
parapet déforme particulière,comme 
nous en verrons, la description au 
sujet des Redoutes. 

Le parapet d 'un ouvrage fermé 
qui n 'a pas de ^vue sur l'avant prend 
le nom de gorge. 

§. 1er 

Ouvrages ouverts à la Gorge 

REDAN . — Il est composé de deux 
parapets en ligne droite, appelés 
généralement coupures formant un 
angle aigu. Le sommet de cet angle 

prend le nom de Saillant (B> 

flg. 1 ) ; 

Les côtés BA et BG sont les fa
ces; 

La partie ouverte AG, la gorge; 
La bissectrice de l'angle B. b , la 

Capitale (perpendiculaire sur la 
gorge). 

Les faces d'un ouvrage construit 
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de cette façon ont de 15 à 50 mètres 
de longueur. Dans le cas où la lar
geur des face, dépasse 30 mètres, 
l'ouvrage prend le nom de Redan ; 
Si cette largeur est 30 mètres ou 
inférieure à 30 mètres il prend 
alors le nom de Flèche. 

L'amplitude de l'angle compris 
entre les 2 faces ne peut jamais être 
inférieure à 60 degrés pour que le 
terre plein de l'ouvrage, c'est-à-dire 
la surface de sol, comprise entre les 
faces, ne soit pas insuffisante à la 
défense. 

Un ouvrage tel qu'un Redan ou 
une flèche ne peut être isolé, il doit 
être protégé ou.plus techniquement, 
flanqué par un autre ouvrage ou un 
autre parapet car son Saillant B est 
dépourvu de feux. 

La partie dépourvue de feux au 
saillant (B) prend le nom de Secteur 
sans feux. 

Cet inconvénient provient de ce 
que le défenseur d/un parapet tire 
toujours, ou gst cpnsé tirer, perpen
diculairement AU plant de feu, sui
vant Bm , B,ca'. Il EN résulte que LE 
secteur sans feux est d'autant plus 
grandi que i'a,pgle est plus aigu. 

Nous examinerons dans le PRO
chain article les services que peut 

rendre. çe\te nature d'ouvrages, sa 

construction et sont flanquament. 

AUGUSTE CQEURE? 
Professeur ds- Sdsacéi Militaires. 

(4 suivre). 

VARIÉTÉS SCIENTIFIQUES 

L'âge des végétaux. 
Dans nos contrées on évalue l'âge 

d'un arbre au nombre des couches 
c o n c e n t r i q u e s qu'i l c o m p o r t e : au

tant de couches autant d'années. 
Dans la z o n e é q u a t O F i a l e , i l n'en est 
plus ainsi : car c'est douze couches 
q u i s e forment a n n u e l l e m e n t d a n s 

un a r b r e . Ces dernières s o n t quel
q u e fois s i m i n c e s q u e l'on est obligé 
d'avoir recours à l a loupepour cons

tater leur présence, cette observation 
est due à M. Boussenard. 

La bactérie charbonneuse. 
Tout le monde connaît les admi

rables travaux de M. Pasteur qui le 
conduisirent à déterminer la cause 
do charbon et a en trouver le re
mède dans une vaccination. Un alle
mand M. Koch a contesté ces der
niers résultats. 

Vous ne connaissez peut-être pas 
M. Koch ? C'est même certain cela 
se conçoit vu le peu de travaux 
importants qu'il a exécutés jusqu'à 
ce jour; \l n'est entré d'ailleurs 
dans le domajne scientifique que 
depuis 1876. Qu'il conteste, qu'il 
critique les résultats de M- Pasteur 
cela, lui est permis, Mais \\ apporte 
dans la lutte une certaine aigreur et 
une mauvaise fois indigne comme 
si la Science était encore un terram 
où paissent se vider les querelles 
franco-allemandes. 

M. Pasteur a fait trop d'honneur 
à M. Koch en lui répondant dans la. 
Revue /Scientifique, mais il a. dû cé
der à des considération! qui l'ont 
empêché d j ï-eeujer, quoique %n 
soit la réponse était digne dq maître 
et nous osons çspérer qu§ le savant 
allemand vaincu ne reviendra plus à 
la charge. 

La société protectrice des ani
maux. 

Il y a quelques jours les membres 
de la Société protectrice des animaux 
se sont réunis dans le but de traiter 
de la vivisection. Le plus plaisant de 
la chose — e t qui à donné à la séance 
un certain cachet d'originalité — 
c'est que chacune des dames, très-
nombreuses qui formaient la société 
s'était faite escorter d'un représen
tant de la race canine. Un concert se 
préparait donc. Il eut lieu en effet. 
A un moment donné les noms de P. 
Bert et de Ch. Bernard vinrent à être 
prononcés. Ces dames se levèrent, 
un tumulte effroyable se produisit 
et peu s'en fallu que ces deux, sa-
dants fussent envoultés sur place ; et 

les chiens comprenant qu'il s'agis
sait de leurs intérêts, tinrent aussi à 
manifester leur opinion par une série 
de hurlements et de gambades diver
tissantes... ohl bienheureuse,Société, 
la vivisection n'a pas été atteinte dans 
cette mémorable séance; elle conti
nuera d'exister heureusement pour 
l'humanité et pour la liberté. 

Tant que l'on vendra des chiens, 
j'aurai le droit de considérer ceux 
que j'achèterai comme ma propriété 
et je prétends pouvoir en user et en 
abuser. 

FxftQsifion d'Fleetricité à Vienne 
L,JE,xposiUon. d/Electricité de 

Vienne S'ouvrira le 1er août pro* 
çhain et fermera au 30 octobre.Pour 
toute espèce, de communications ou 
de demapdes d'admission s'adres
ser au Comité de direction, à Vienne 
9, ^allflschgasse, 

$ouwU&£alcificaûon. 
Tout est falsifié maintenant. On 

vient encore de trouver une nouvelle 
fraude \ e'est celle du poivre. Le 
moyfn consiste à mélanger, le poi
vre avec des grignons d'olives pul
vérisés. Ainsi avis* au* ménagères 
syçyeillez bien le poivre et exigez 
le boft poids 4 ca? yous pouvez être 
& p§u près certaines que sur un cer
tain poids de poivrç aohçté par vous 
il y en aura presque U moitié qui 
n'en sera point. 

F, CANU, 

GÉNIE CIVIL 

Par suite d'une cause indépen
dante de notre volonté; la publica
tion des Chemins de fer urbains à 
Lyon qui avait été interrompue mo
mentanément, sera reprise au pro
chain numéro, et nous donnerons 
en même temps une magnifique 
carte de l'ensemble du tracé. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



G U S T A V E D O R É 

Notre ami Geoffroy, delà Justices 
publié dans ce journal une étude fort 
intéressante sur Gustave Doré, nous 
en donnons les [extraits suivants, 
convaincus qu'ils sont de nature à 
intéresser nos lecteurs. 

Doréfutdit-ilunamant de lafantai-
sie, il traita la vérité comme une non 
valeur, la mit à la porte de son ate-

vorante imagination, il peignit sous 
des aspects phylosophiques, les 
drames et les comédies de la vie 
animale, il finit par sauter d'un élan 
furieux comme le clown de Ban
ville qui alla rouler dans les étoiles 
par dessus le temps et l'espace... 11 
rêve un paradis et un enfer et enfin 
pour acheverde se placer en dehors 
de toute réalité, il illustra Tennyson. 

Voici les productions de Gustave 

pour toutes ces vignettes agrandies 
et enluminées. 

Nous saurons, dit Geffroy, le der
nier mot du sculpteur quand on dé
couvrira la statue de Dumas père 
dont les amis de l'artiste mort P A R 

lent comment d'un chef d'oeuvre-
Nous saurons aussi quand on publira 
les bois inédits qui devaient illustrer 
Shakespeare. 

Mais, dès à présent, cet enseigne-

' 3 * ' 

3m 
L E G É A N T F I E R A B R A S (Illustration de Gustave Doré). 

lier, et se refusa jusqu'à son dernier 
moment à chercher son idéal dans 
la nature. Il voulu reproduire le 
monde entier, l e 3 paysages, les ar
chitectures, lesforêts profondes dont 
l'ombre mystérieuse et formidable 
donne le vertige, les champs paisi
bles dont le soleil illumine la mois
son, les torrents dont l'écume passe 
comme une clameur, les clairs ruis
seaux qui murmurent leur vague 
chanson cristalline sous la saulaie.. .Et 
cela ne suffisait pas encore à sa dé-

Doré; la légende du Juif-Errant; 
Rabelais (édition Bry); les contes 
drolatiques de Balzac (édition Dela-
b.ays); les contes de Perrault (Het-
z e l ) ; l e D o n Quichotte (Hachette) ; 
les Fables delà Fontaine (Hachette); 
etc. etc. 

Doré fut peintre et sculpteur. Ses 
tableaux aidèrent à saisir les défauts 
du maitre; cependant, nos voisins 
dont le gout artistique et l'amour 
du bleu sont connus, ouvrirait une 
exhibition permanente à Londres 

ment reste, qu'un grand artiste s'est 
perdu pour avoir D I É la Réalité, pour 
avoir laissé la folle du logis vagabon
der et courir après les papillons 
bleus. 11 ! 

Doré succomba à l'âge de 52 ans 
sa disparition sera une véritable 
perte, nous croyons de notre devoir 
d'ajouter qu'il donna une impulsion 
vigoureuse aux Illustrations popu
laires. — La gravure sur bois ne 
resterajpas indifférente à ce deuil, elle 
suivra, dans la personne de ses prin-
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G U S T A V E D O R É 
DESSIN A LA PLUME DE COLL-TOC 

D ' A P R È S L A D E R N I È R E P H O T O G R A P H I E DU U i I T l i E 

cipaux artistes la dépouille mortelle ï qui n'est pas prêt de disparaître — de leurs plus fervents adeptes, 
de celui qui avait sut créer un genre \ Leblanc et le noir eurent en Doré un 1 JEAN FOURNAGE 
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L A L A N G U E U N I V E R S E L L E 
(Suite) 

Mots a y a n t d e s s e n s 
Inverses 

Ge. q u i facilita l'étude dp ja. Laç, 
gm LJniyergel|a, p'pst qu'ejjô pffrg 
un p a n L a g p q u i n'existe, daps aucune 
l a n g u e ; elle exprime la. s i g n i f i G a t i p a 
opp>s.ée? (р/езД | dire l'inverse. $ц Ja, 
penséej, ep jeû¥ersant ? syllabe, pa? 
sylj^gj |e m o i qu'elle emploie. *. 

EXEMPLES : 

$щ\ le b i e n , 
l e mal, 
quelqu'un, pn, fiçiçlq personpe, aucune 
personne, щ\. 

La, LJniversellgestJa, seule 
q u i p,ni§se pjf'rif ce|te £асЩЦ ç ( 

mmU sans 

* M t Й к Р - РВД; 
on е а щ , $щ Гаурп? ЦРргЦ, р е : 

Щн ~ £ г } а д р р и Р * î r è s ' o n s a u r a 

peu, guère, 
$ m s o ? I p n h e a r , féjicité, 
golsimi pa|heur,infor |iUrie. 
SoZase montpj, gravir, 
Sdaso] dess .pndrôj 

Lami$i d i f Û G q J t é , фоШопщ а с с е р Ц ^ р р п щ ^ г Midoiado refuse^ jejeÇejj Fasim\si avancer^ Simisifa j e c u l e F , yétrpgra-
d e p . 

Mots d e d e u x s y l l a b e s 

COMMENÇANT PAR MI. 

Mido s ig i l lé : p o u r , Mire — q u i , q u e , q u e l , Mija — i d o n t , d e q u i , d a -
q u e l , 

Misol — le bien, bien, 
Miltf ' — voici, voilà, 
Misi — bonsoir. 

Quelques-uns de nos lecteurs nous 
écrivent qu'ils s'étonnent de voir 
que la Langue Universelle est en
tièrement fqrmée avpp les sept no{e§ 
de |a piusfqae, efijs nous pn, deman
dent lg raison, 

La, Ypicj{ ou plutôt les yoici, car il 
j a pjusieurg raisons; n • 

L l Î 4 P p P ~ P n i v e r § e | i g f s t forrnée 
ajpg l«i flPteg la raus^qup, parpe 
8 u ' e î l e § cpapues dans tous Jes, 
pay§; -

pa,rps fP4P ge système est le seul 
quj spit vjafment acceptable par tous 
l e s p p a p l e s | 

Parce que ca système évitera les 
rivalités p\4les prépondérances, entre 
les langues, par conséquent, n'ex-
plteri pas, le§ jalousies entre les pa
yons; 

Parce que les syllabes de la mu-, 
pique § o n t ; 

fapijes à prononcer purement, 
faciles à lire couramment, 
Faciles à écrire avec orthographe; 
Parcg que sa grammaire est beau

coup plus facile que celie d'une 
langue nationale quelconque ; 

Parce que ce système seul offrg 
la possibilité d'être pratiqué par les 
Sourds-muet§ envers les aveugles, et 
réciproquemep| \ 

Enfin, parce permet de gora-
municper tous lesmots de loin conorpg 
dp pr |s , au milieu des, mers* pnjrg 
plusieurs najires, la ntuj pomma, le 
jour ; soi | ç%r ia. parole, pay \% g e # 4 

par r attouchement des doitgs, paj 
| g | lumières, de sept couleurs, »ar 
le SÔH d/un instrument de musique 
quelconque* d'upe choche d'un tare -
bour, soit paj bruit d'un marteau, 
d'un sifflet, d'un, fusil, d'un canon, 
etc. etc. ^ 5 

BOLESLAS GAJEWSKI. 

(à suivre) 

V É N U S 

D i m e n s i o n s , a t m o s p h è r e 

Connaissant la distance qui sépare 
Vénus de la terre et son diamètre 

. apparent^ on calcule, f^çjleineQï son 
décimètfe réd a;ui est ^e ^.|^Q heues 
et diffèçp très, peu de pelu| de la 
{erre et pst un pei^ plus petij que ce 
dernier, }a surface e | }e Yglup^e de 
Vénus égalent presque les mêmes 
éléments dq sphèroiee terrestre. 
L'aplatissemept polaire de Vénus est 
tellement faible que malgré sa proxi
mité dp la terre, les astronomes 
payaient encore pu, avantle passage 
de | 8 7 4 , nop seulement le mesurer 
mais, même Je constater j le lieutenant 
colonel anglais Feyant paryjnt, pen
dant le passage de 1874, à ponstater 
l'aplatissement polaire de Vépus e l 

l'évalua à - s [ - . Le gran^ é c I a ï d e I a 

}umièr§ de la planète inférieure pro
duit pn effet t№radiation qui rend 
difficile la mesure de soq décimètre 
apparent. 

0,Q ponstate er̂  çbseryan| ]es pha
ses d§ Yénus que comme pela a lieu 
pour pelles de Mercure le passage 
de l'hémisphère éclairéi à pelui qui 
ne l'est pas ne se far| pa§ brusque
ment comme dans \& [cas, du prois-
sant lunaire, mais graduellement, en 
sortp que la partie"gclairép p'pst pas 
séparée de celle qu^ pp \ ' Y S \ pas par 
une liçne de démarcation biefl tran
chée, il | a, au contraire^ ^na sorte 
4 a pénamhre qup nous. syon§ décrit 
M ' ^ i P l & d g Mercure, cette appa
rence àïie à ce, que Yénjs est 
^pyeloppép^ pomme la terra, g'ane 
atmpspl\ère gazeuse, il doit doipc y 
aYoif §ps pç|ppscules comme chez 
nous. é c o n o m e habitant de 
Mars qui hraquerait son télescope 
sur nôtre planète verrait ses phases 
sous le même aspect que nous pré
sentent celles des planètes inférieures 
Mercure et Vénus, il remarquerait 
que le passage de l'hémisphère ter
restre éclairé, à celui qui ne l'estpas, 
se fait graduellement: et constaterai^ 
ainsi nos crépuscules et la présence 
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denôtre atmosphère. Lesocultatjons 
des étoiles par Vénus Tiennent en
core confirmer l'opinion que la 
planète est entourée dune atmos
phère gazeuse semblable à celle de 
la terre, tandis que dans les oculta-
tions d'étoiles par la lune, dépourvu 
d'atmosphère, la durée du phéno
mène est précisément égale à celle 
que lui assigne la théurie, il n'en est 
pas de même dans le cas d'une ocul-
tation par Vénus, la durée réelle du 
phénomène est un peu plus 
courte que la durée théorique 
les rayons venant de l'étoile ocultée 
étant réfractés par l'atmosphère de 
la planète, l'étoile est encore visible 
quoi qu'elle soit déjà située derrière 
le globe opaque de Vénus, elle repa
rait de même à l'autre bord du dis
que de Vénus avant l'instant précis 
que le calcul à assigné à la fin de 
l'ocultation. 

On a remarqué à la surface de 
Vénus des tâches mobiles qu'on at
tribua à des nuages il faut donc que 
la planète soit enveloppée d'une 
atmosphère, Pendant le passage de 
Vénus sur le disque solaire le 5 juin 
1761 le disque obscure de la planète 
parut entouré d'une auréole en tout 
semblable à celle que Messier, Mé-
shœetter virent autour de Mercure 
lors d'un passage de cette planète 
sur le soleil, cette auréole a été 
attribuée, à l'absorption de la lu
mière solaire par l'atmosphère de 
Vénus dont les rayons de l'astre du 
jour traversent très obliquement une 
grande épaisseur. 

Au moment où la planète a at
teint le bord du disque solaire lors
qu'une partie seulement de son dis
que se projeté sur le soleil, l'arc ex
térieur de son disque paraît entouré 
d'un anneau brillant provenant sans 
aucun doute des rayons solaires ré
fractés parl'atmosphère Vénusienne; 
de pareils faits prouvent d'une ma
nière incontestable que, comme la 
terre. Vénus est entourée d'une at
mosphère gazeuse; cette atmosphère 
paraît être beaucoup plus dense 
que celle de la terre. 

Cette atmosphère Vénusienne 
pourrait bien avoir un pouvoir ab
sorbant pour la chaleur et les lu-
piières plus considérable que la nô
tre, elle protégerait ainsi les habi
tants de Vénus contre la trop grande 
intensité des rayons solaire qui à la 
distance où Vénus se trouve du so
leil est double de celle des rayons 
que cette astre nous enyoie. 

Shrœtter a conclu de ses obser
vations sur la pénombre qui carac
térise la ligne de séparation de la 
partie éclairée et de celle qui ne 
l'est pas que l'atmosphère de Vénus 
a un pouvoir crépusculaire de 18 
degrés, il résulterait de là que l'at
mosphère de Vénus est moins élevée 
que la nôtre ce qui n'empêcherait 
pas des êtres constitués comme nous 
de vivre fort à leur aise à la surface 
de Vénus. 

On a cru pendant longtemps 
que l'analyse spectral ne pouvait 
dicter la présence dans le spectre 
de Vénus d'aucunes raies étran« 
gères aux raies caractéristiques du 
spectre solaire - On admettrait 
alors que la lumière solaire 
était réfléchie par ces nuages oc
cupant les régions supérieures de 
l'atmosphère de Vénus et ne pou
vait traverser les couches profondes 
de cette atmosphère dont le pouvoir 
absorbant pour la lumière doit être 
le plus considérable. Le père Secchi 
Directeur de l'observatoire du Col
lège Romain est parvenu à déceler 
au moyen du spectroscope, la pré
sence de la vapeur d'eau dans l'at
mosphère de Vénus. 

HENRY COURTOIS. 
Membre correspondant 

de la Société d'astrono
mie au château de Ma
ge» par Damazau (Lot-et-
Garonne.) 

LE SERVICE DENTAIRE 
PRINCIPAL GRATUIT 

D e s é c o l e s c o m m u n a l e s 
«le P a r i s 

Les lecteurs de la Médecine ou 

de la Science Populaire sont déjà 
au courant de cette grave question 
d'hygiène et de santé publique posée 
devant les plus importantes munici
palités du monde entier, par un de 
nos bons amis et ancien collabora
teurs, à la Science Populaire, M. Tail-
lebois, chirugien dentiste du syn
dicat de la presse Française. Lancée 
d'abord à Paris en novembre 1882, 
l'Idée qui reste a appliquer ici en 
1883 a été immédiatement mise à 
profit ailleurs. 

Cherbourg, Vernon, Bruxelles, 
Marseilles, partiellement le Havre 
où ce service s'organise, auront eu 
le mérita de précéder Paris dans 
l'application d'un progrès contre-li
gue certain. D'ailleurs les conseil
lers municipaux ont fait preuve d'un 
acharnement, jugé sévèrement par 
la grande Presse. 

Comme pour les lycées de filles, 
Paris, dans cette affaire ne se sera 
distingué... qu'après beaucoup d'au
tres villes. 

Nous espérons cependant avoir 
bientôt une solution favorable. 

La Ligue de l'Intérêt public, qui 
compte actuellement plus de trois 
mille adhérents, étonnée de la sin
gulière attitude d'un de ces méde
cins du pavillon de Flore (1) égaré 
dans cette question si claire et si 
urgente, vient d'adresser au Conseil 
la pétition dont nous sommes heu
reux d'offrir les premiers, le texte à 
nos lecteurs : 

Devant cette catégorique mise en 
demeure de la puissante Société de 
protection des citoyens contre les 
abus, certains masques devront 
tomber, et le Conseil, à notre avis, 
ne peut faire autrement que de sor
tir de ce piétinement sur place dans 
lequel il se complaît vraiment trop 
souvent au plus grand préjudice 
des intérêts généraux et d'accueillir, 
par suite, la solution proposée par 
la Ligue. 

JEAN FOURNAGE 

(1) Siège du Conseil Municipal. 
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L i g n e d e l ' I n t é r ê t P u b l i c 

S O C I É T É PROTECTRICE D E S CITOYENS 

CONTRE L E S A B U S 

Fondée par les citoyens : 
Victor H u g o , Louis Blanc , Clemenceau, 

C a n t a g r e l , Gat ineau , Vacquer ie , Pau l 
Meurice , Henri Rochefort , Barodet , T a -
landier , Henry Marer, de Hérédia , T o n y 
ItiivilloD, Ernes t Lefèvre, d e f L a n e 3 s a D , de 
Ménorval , Camil le PellptaD, Léon Cla'lel, 
Edouard Lorkroy , Laisant , Y v e s Guyot, 
Beauquier , Ciovia Hugues , A l p h o n s e H u m -
bert , Ensile Brousse , E u g è n e Farcy, D r 

Tl ieu l ior , Jules Roclie , Rose l l i -Mol le t , 
Germain Casse, R o q u e de F i l l o l , Cat t iaux , 
Bouchet , Douvi l le -Mai l le feu , Lafunt, Geor
ges M a r t i n , Duporta l , H o v e l a c q u a . E. 
R o u s s e a u , B o u é , A m o u r o u x , D r Goupi l . 

Siège sociul : 17, rue Béranger 

P É T I T I O N 
Monsieur le Président du Conseil 

Municipal, 
Messieurs les Conseillers Munici

paux de Paris, 
Au nom des Citoyens qui compo

sent la Ligue de l'Intérêt public, 
pères de familles pour la plupart, le 
Conseil Central de cette Société vient 
appeler de nouveau votre attention 
sur la Pétition Taillebois ; et : 

1° Attendu que ladite pétition a 
déjà été volée, en Assemblée Géné
rale, par la Société Républicaine du 
2 f i Arrondissement « qui a chargé 
les Citoyens Conseillers Thorel, Me
sureur et Cusset, d'en poursuivre 
l'adoption « dans les Ecoles primai
res de Paiis » ; 

2° Attendu que, le 28 novembre. 
1881, le Conseil prenait la pétition 
en considération en la renvoyant de
vant sa 4U Commission; 

3° Attendu qu'au mois de mai 
1^82, malgré certaines oppositions 
sourdes des inoins justifiables, M. 
llovelacque,comme rapporteur, pré
sentait, au nom de la 4° Commission 
de l'Instruction publique, un avis 
favorable au principe de la-* péti
tion ; 

4» Attendu, qu'après un premier 
débat oral, le Conseil Municipal, re
poussant les conclusions du D r Le-
vel, a émis un vole favorable à la 
création du Service dentaire Muni
cipal gratuit des Ecoles primaires ; 
et, pour la question d'organisation, 
a renvoyé la pétition devant l'Ad
ministration préfectorale et devant 
la Direction de l 'Enseignement pri
maire de la Ville de Paris; 

5° Attendu que, le 6 août 1882, 
le Conseil municipal a été saisi du 
rapport préfectoral, rapport absolu

ment favorable au projet du péti
tionnaire, avec lequel il ne diffère 
que sur le mode de nomination des 
Dentistes titulaires ; 

6° Attendu que V Administration 
demande au Conseil l 'ouverture d'un 
crédit de dix mille francs pour 
achat du matériel spécial nécessaire, 
tout un personnel Dentaire offrant 

! gratuitement ses services à la Ville 
! de Paris ; 
! 7' Attendu que, depuis le 15 sep

tembre 1881,1e Service dentaire mu
nicipal gratuit des Ecoles primaires, 
tel qu'il est actuellement proposé 

| par la Préfecture de la Seine, fonc
tionne officiellement à Cherbourg, à 
Verviers, à Bruxelles et dans plu-

i sieurs autres villes; qu'il s'organise 
1 au Havre, à Marseille et à l 'étranger; 
j 8 - Attendu que ce même service 
' a déjà fonctionné huit années du

rant, à Paris, dans le 2me arron-
' dissement, pour le plus grand avan

tage des enfants des classes labo
rieuses; 

9 Attendu que la disparition de 
ce Service n'a été due qu'à l'hostilité 
d'un maire de l 'Empire, peu sou
cieux de conserver un progrès qui 
émanait de l'initiative privée d'un 
républicain, M. THOREL, votre col
lègue; 

10- Attendu, d'ailleurs, que l'ap
plication de la pétition Taillebois 
n'est en réalité, que l'extension, aux 
enfants de la classe ouvrière, d'une 
sorte de privilège jusqu'ici réservé ! 

exclusivement aux enfanls des riches 
placés dans les Lycées, les Collèges, 
les grandes Ecoles de l'Etat; privi-
lege subventionné par l'Impôt, c'est-
à-dire par la classe ouvrière Elle-
même. 

: I L Attendu qu'il appartient essen
tiellement, dès lois, à la Ligue, de 
signaler un pareilabus tant aux élec
teurs, par des conférences publiques, 
qu'aux élus par voie de pétition ; 

I 12- Attendu que la pétition Tail
lebois a déjà été appuyée par un 

i grand nombre de membres d j la 
Ligue, par de hautes notabilitésscien-
tifiques et démocratiques, à la tête 
desquelles, pour n 'en citer que quel
ques unes, nous nommerons : MM. 
Pasteur, de Lanessan, Coudereau, 
Fieuzal, Victor Hugo, Louis Blanc, 
etc., etc., sans parler de la Presse 
entière, de toutes nuances, qui s'est 
montrée unanime pour l 'appuyer; 

Par tous ces motifs : 
La Ligue de l'Intérêt public, re

prenant pour son propre compte la 

pétition Taillebois, qu'appuie l'ad
ministration préfectorale, en de
mande au CoDseil Municipal de Pa
ris nne application immédiate dans 
les conditions fixées par le rapport 
de la Direction de l 'Enseignement 
primaire, rapport déposé sur le bu
reau du Couseil, en août 1882; et 
Elle charge ses membres siégeant au 
Conseil Municipal de poursuivre ac
tivement la réalisation de ce vœu 
d'Intérêt public. 

Pétition votée à l'unanimité, le 
23 janvier 1883 par le Cmseîl 
C°ntral de la Ligue de l'Intérêt 
pub'ic. 

Pour le Conseil Central, 
Le bureau chargé de 

l'Exécution : 
Clov i s Hugue« , député , prés ident de la Ligue 

pour 18S3 ; Floulma, 24 , r u e des Tour-
ne l los ; Elie May, 17, rue B é r a n g e r ; L. 
Causse, 19, rue V i e i l l e - d u - T e m p l e ; L. P a -
gèsfi, 15, rue de Rivol i ; Normand- rue 
Oberkampf, 1 4 ; II. L 'Hommeau, 93 , rue de 
Charonne ; Cullet , à Gonti l ly ; Ch. Jearn-
bin, a v e n u e et v i l la Jeanne, à B o i s - C o l o m -
boa ; De La Vi l l e Le Roux, conse i l ler m u 
n ic ipa l ,à Genti l ly; d 'Espéronnat , 6 ,rue Fri 
l e u s e ; Ch. Bempel , 153, rue L a f a y e t t e ; 
H. Gaudin, 89, rue du Commerce : Dr Gou
pil , l i , rue de Rivo l i . N'ont pu s igner : 
Laguerre , A. P é t r o t et Léonel Oudin, a b 
sente , 

A NOS L E C T E U R S 
Toujours désireux de favoriser le 

développement des sciences et de 
contribuer à la propagation des ré
sultats acquis par le génie des cher
cheurs; nous nous sommes décidés 
à créeT, dans notre journal, un ta
bleau spécial indiquant les princi
pales conférences scientifiques qui 
seront prononcées dans tout le ter
ritoire de la France. En conséquence, 
nous prions les personnes qui au
ront des renseignements à ce sujet 
de vouloir bien les faire parvenir à 
l 'adresse de M. Joseph Jaubert* 
11, rue du Delta, à Paris. 

C O N F É R E N C E S . 
P a r i s . — M. Clermont Gan-

neaux, correspondant de l'Institut, 
fera à la Sorbonne le 3 février à 
8 heures lr2 du soir une conférence 
sur : Les Origines de l'Imagerie 
Phénicienne, sur l'Art et la Mytho
logie des Grecs. 
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C r e i l . — (Seine-et-Oise) M. W. 

de Formelle fera une conférence le 

4 février, à 2 heures sur : Les Ré

cents progrès de la navigation aé

rienne, laquelle sera suivie d'une 

ascension exécutée par M. Félix Gra-

tien. 

MÉTÉOROLOGIE DE LA SEMAINE 

Du 21 au É8 Janvier. 

D'après les observations de M. Re-
nou directeur du Parc St-Maur, il 
est tombé 16 millimètres d'eau ; le 
thermomètre est descendu au-des
sous de 5 degrés de froid, le 24, 
par un vent E. N. E. Avant le cou
cher du soleil le maximum à l 'ombre 
a été de 9 degrés au dessous de 
zéro, le 2 7 ; de sorte que l'écart 
thermométrique s'est élevé à 13 de
grés, ce qui est très peu de chose. 
Il y a eu le samedi un fort coup de 
vent du S. 0 . accompagné d'une 
pluie torrentielle et de la chute d'une 
grêle de forte dimension, ce coup 
de vent s'est fait sentir sur mer et 
les communications avec l'Angleterre 
ont été complètement interrompues 
sauf entre Douvres et Calais. Il est 
tombé de la neige dans la journée 
du vendredi, pour la première fois 
de la saison; dans l'intérieur de 
Paris, et dans les plaines cette neige 
a fondu presque immédiatement, il 
n 'en est resté des traces jusqu"à l'a
verse du 27, que dans les pentes 
tournées du côté du nord. Le ciel a 
été généralement couvert, mais il y 
a eu quelques intervalles de très 
beau temps ; somme toute la pluie 
a été répartie sur 15 heures pres
que toute pendant la nuit, de sorte 
que les habitants des villes n'ont 
point eu à se plaindre. Quoique le 
niveau de la Seine soit encore très 
élevé, le fleuve est resté dans son lit 
et les désastres auxquels les inon
dations ont donné lieu, ne paraissent 
plus à craidre. Il y a eu quelques 
brouillards le dimanche 21 et le sa
medi 27 avant le coup de vent du 

S. 0,1e temps était remarquablement 

sombre ; les vents qui étaient du N 

et du N. E au commencement de la 

semaine ont changé de direction et 

ont viré sur le S. 0 en prenant une 

intensité de plus en plus grandes. 
J O S E P H J A D B E R T 

Voir le tracé à la page 8 0 7 

B I B L I O G R A P H I E 

La connaissance générale du cheval 
par Moll e t Gayot (1) 

La librairie Firmin-Didot et Cie 
vient de publier une seconde édi
tion de la Connaissance générale 
du cheval, études de Zootechnie 
pratique dont la réputation n'est 
plus à faire. 

L'ouvrage de MM. Moll et Gayot 
est fait de main de maître et nous 
ne saurions trop le recommande à 
nos lecteurs. II est accompagné d'un 
atlas de 68 planches et 103 figures 
dessinées par Lalaise professeur de 
dessin à l'Ecole polytechnique. En 
un mot c'est un véritable chef-
d'œuvre scientifique et artistique 
comme d'ailleurs tout ce qui sort de 
la maison Firmin-Didot. 

Les aateurs donnent tout d'abord 
quelques généralités sur la structure 
anatomique du cheval, sa conforma
tion, les attitudes, les attitudes, les 
robes etc. Dans la deuxième partie 
ils passent en revue les principales 
races chevalines du monde en
tier. 

D'ailleurs l'extrait que nous en 
donnons en dira plus que tous les 
éloges que nous pourrions f;ûre' 

A. L. 

Zuologic , Z o o t e c h n i e 

Etablissement du cheval (2) 

Les Anglais poussent loin dans la 
pratique les bons soins qui, en pa
rant le cheval, le maintiennent en 
santé, en état de remplir an grand 
complet sa tâche journalière sans 
pour cela raccourcir la durée de ses 
services, au contraire. Le mot que 
nous venons d'écrire en tête de ce 
paragraphe leur appartient; on le 
trouve dans tous leurs livres spé
ciaux, et il ne nous est même pas 

(1) Librairie F i r m i n Didot 56 rue Jacob — 
deux vo lumes i n . 8 . 

(2) Extra i t de la Connaissance générale du 
cheval . 

connu: c'est qu 'en effet nous ne 
savons guère pratiquer la chose. 
Nous faisons quelquefois la toilette 
de nos chevaux ; leur embellissement 
est quelque chose de mieux et de 
plus complet. « Ce travail, dit John 
Stewart, consiste en une série d'o
pérations ayant pour but de faire 
valoir le cheval au moyen de soins 
extérieurs qui le présentent sons le 
jour le plus favorable, soit en le dé
pouillant de ce qui semble superflu 
ou nuisible, soit en retranchant seu
lement ce qui est contraire au goût 
bien que celui des gens d'écurie ne 
soit pas toujours des plus par
faits. > 

Les soins, avons-nous dit plus 
haut, influentbeaucoup sur labeauté 
de la robe ; elle-même donne au 
cheval une certaine distinction, un 
air comme il faut qui ajoute à son 
prix. L'éleveur spéculant sur la 
vente de ses produits ne doit-être 
indifférent à rien de ce qui peut en 
favoriser le placement plus facile et 
plus avantageux. 

Une chose étonne à bon droit 
lorsque l'on compare l'élevage fran
çais à l'élevage en Angleterre et en 
Allemagne, D'un côté, on voit l 'aban
don irréfléchi et l'incurie poussée 
jusqu'à ces dernières limites; de 
l'autre, sont la recherche et des pra
tiques que nous trouvons minulieu 
ses, tant elles paraisaent excessives 
à notre laisser-aller, à notre paresse. 
La conséquence vient naturellement 
a la suite; nous lavons déjà cons
tatée. Les chevaux de nos voisins, 
moins réguliers dans leur structure 
et moins bien doués sous le rapport 
des qualités, sont néanmoins préfé
rés par le consommateur à nos ani
maux incultes, dépourvus de toute 
espèce de fard et déshonorés par U 
malpropreté. Nos maquignons, pen
dant longtemps, n'ont connu que le 
gingembre; partie de nos éleveurs 
ne sait encore que l'engraissement, 
deux choses inutiles et blâmables 
qui nuisent à la montre et retirent à 
l'animal un peu de sa valeur. Le gin
gembre veut faire croire à une atti
tude plus noble et n'y parvient pas ; 
il ne donne même pas une ardeur 
passagère, car il ne dispense ni de 
l'action du fouet ni du recours aux 
autres moyens qu'on juge néces
saires pour stimuler momentanément 
la faiblesse ou l'indolence ; et l'en
graissement qui empâte , enlaidit 
singulièrement et déforme, sans plus 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



8 0 6 L A S S I E N G E P O P U L A I R E 

tromper personne, sur l'ampleur du 
corps ou sur un état qu'il faut dé
truire pour retrouver l'animal vrai. 

L. MOLL E T Eua, G A . Y O T . 

COURRIER THÉÂTRAL 

Il y a eu cette semaine un véritable 
événement littéraire au théâtre de 
l'Ambigu on donnait la première 
représentation de La Glu de M. Ri-
chepin. Il n'avait pas encore abordé 
le feu de la rampe et le sujet natura
liste qu'il traitait n'était pas fait pour 
rendre la tâche facile. La censure 
s'est fâchée devant certains mots ; on 
se demandait même si Ea Glu passe
rait. M. Richepin, fort de son œuvre, 
c'y voulait rien rechanger, mais il 
s'est cependant résigné à émousser 
les pointes par trop naturalistes et 
tout s'est arrangé 

La Direction a fait largement les 
choses ; elle a commandé à MM. Da-
van, Cornil et Robecchi, quatre nou
veaux décors. La scène capitale da 
l'ou/rage se passe dans l'un de ceux-
ci ; il représenta la baie des bonnes 
femmes, à Pornic. Il est d'un effet 
saisissant et fait un cadre superbe. 

M. Richepin avait senti, pour inter
prêter ses rôles, divers artistes en 
dehors de la troupe de l'Ambigu, et 
c'est ainsi que nous avons entendu 
Mlle Rejane, des Variétés-, M. Decori, 
de la Gaîté, et Mlle Charlotte Ray-
nard, du Gymnase. 

C O R R E S P O N D A N C E 

* * 
Au théâtre des Nouveautés, il y 

avait aussi un début d'un jeune à la 
scène. M. Chassaigne n'avait, jusqu'à 
présent, abordé que le Café-Concert. 
Aussi était-ce pour lui et ses nombreux 
amis une source d'émotion. 

Le Droit d'aînesse a pleinement 
réussi ; la partition est semée de jolies 
choses et au moins il n'est pas possi
ble de la comparer à d'autres faites 
par le même auteur et d'y trouver des 
redites. Mais cela viendra, car il est 
probable qu'après le succès de sa pre
mière opérette, M. Chassaigne n'en 
restera pas là. 

L 'émotion était aussi sur la scène ; 
Albert Brasseur reprenait sa place au 
bercail après avoir fait son année de 
volontariat, et il pouvait bien craindre 
de se tromper et de sa mettre, par un 
restant d'habitude, à réciter sa théo
rie. Heureusement il n'en a rien été 
et il a montré qu'il marchait à grands 
pas sur les traces de son père. 

C H A R I . E S D ' E S T R É E S , 

0. G. à P. Il n'y aurait qu'un 
moyen indiqué par le genre de disso
lution qui a fait tache : c'est l'acool. 
Cependant i l y aurait risque de dissou
dre la couleur de l'étofie. Adressez 
vous plutôt à un teinturier, si l'alcool 
ne réussit p a s . 

F. Rousseau au Moulin Neuf. — 
Vons serez bientôt satisfait. 

P . Sincquîer, à Grasse. — Nous 
nous occupons de votre demande vous 
recevrez incessamment la brochure 
demandée. 

Alexandre Chavanne à Cham-
bèry. — La table da l'Enseignement 
53 à 84 n'a pas encore paru. 

BULLETIN FINANCIER 

La Bourse a fait preuve, à l ' O U V E R T 

ture d'une certaine hésitation. 
Mais cette hésitation n'a pas été de 

longue durée. Les demandes du comp
tant ont été assez nombreuses pour 
absorber assez facilement toutes les 
offres, et les vendeurs ont dû repren
dre les rachats qu'ils avait momenta
nément interrompus. Sous l'influence 
de ces achats l a reprise a été assez ac
centuée. 

Malheureusement les affaires nou
velles n'ont pas été beaucoup plus 
nombreuses ou plus importantes que 
pendant les journées antérieures. Les 
opérations traitées ont été provoquées, 
surtout par l'approche de la liquidation 
qui commencera après demain par la 
réponse des primes. 

La rente 3 0[0 reste à 78 12; l ' A 
mortissable cote 79 15 ; le 5 OiO, qui 
est à l a veille du détachement de son 
coupon est demandé en fin de séance, 
à 11497, 

L'Italien cote 86 50 ; le Turc 11 37; 
l'Obligation égyptienne unifiée 356. 

Le Foncier est très ferme à 1,250 ; 
des cours plus élevés sont à prévoir à. 
très bref délai et le brillant succès de 
l'émission dernière en est l a meilleure 
garantie. Les demandes en obligations 
foncières et communales ont toujours 
un grand courant d'activité. 

Le S N E Z finit à 2,143. Les recettes 
du transit, pour les deux dernières 
journées, se sont élevées à la somme 
de 330,000. 

LOUIS D'OR 

AVIS 

Les articles politiques ou de ré
clame ne seront pas insérés. 

Malgré nous, il se glisse, dans certains 
articles, des appréciations diverses sur 
la politique, nous devons avertir le pu
blic que messieurs les Rédacteurs sont 
seuls responsables de leurs articles, et 
qu'aucune réclamation ne peut nous 
être adressée de ce chef, à quelque titre 
que ce soit. 

Nous recommandons â nos lecteurs 
de prendre des billets de la loterie 
tunisienne dont le succès grandit cha
que jour E T qui offre un million de 
lots. 

C'est une œuvre humanitaire qui 
honore notre pays puisqu'elle A pour 
but de fonder, en Tunisie, des éta
blissements d'utilité publique tels que: 
Ecoles, hôpitaux, orphelinats, etc., 
etc. 

Des remises en billets sont faites 
aux preneurs d'au moins cent billets 
à l'adresse de M. Ernest Detré, se
crétaire général, 1 3 , R U E Grauge-Ba-
telière, à Paris. 

Nous signalons avec plaisir l'utile 
et agréable invention qui permet de 
cultiver les plantes sans terre, au 
moyen de la mousse fertilisante. La 
supériorité de ce système pour la dé
coration des appartements, serres, ves
tibules, balcons, e t c . , est facile à 
constater. Les plantes vivent plus 
longtemps, et de plus, on arrive à ob
tenir avec des fleurs de peu de valeur, 
les garnitures les plus gracieuses 
qu'on puisse imaginer. 

Ce nouveau procédé de culture, que 
seul applique M, Ghatè, horticulteur. 
i4, boulevard Poissonnière, i ou ' 
vert la voie a un genre tout nouveau. 

PI L T V O R E ! N O U V E L L E M E N T D É C O U 

V E R T E ET P R O P A G É E P A R LA P A R F U M E 

R I E D U S S E R , C E T T E P R É P A R A T I O N E N L È V E 

TOUT P O I L FOLLET S U R LES B R A S A V E C U N E N E T 

TETÉ S U R P R E N A N T E , ELLE R E N D LA P E A U V E L U E 

B L A N C H E ET LISSE C O M M E LE M A R B R E . 10 fr. 

M A N D A T . (1, R U E J . - J . R O U S S E A U ) . 

o n < i r . u n . bout. GASTRALGIES. DYSPEPSIES, GRAVELU 

LtjQirCtotj B o U D A R D . g g y 

Pwli, Tjpogr»pbl» t. IA&GU1KH, 11, rue du Delta 
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E V B A L G I E S 

Filiales du E)r Moussette 
Les Pilules Moussette, à l'aconitine et ati quinium, calment ou guérissent la 

Migraine, la Sciatique et les Névralgies les plus rebelle». 
« L'action sédative que ces Pilules exercent sur l'appareil eïrculatoire sanguin, par 

« l'intermédiaire des nerfs vaso-moteurs, indique leur emploi dans les Névralgies 
à du trijumeau, l es Névralgies eongesiives, les affections Rhumatismales doulou-
& reuses et inflammatoires. » 

* L'aconitine produit des effets merveilleux dans le traitement des Névralgies faciales, 
it là condition qu'elles ne soient pas symptomatiques d'une tumeur intracrânienne, alors 
même qu'elles auraient résisté à d'autres médicaments, » (SotiÉU de Biriogie, sétree ¿1 28 féiriir (880). Dose : Prendre de 3»à 6 pilules, dans les 24 heures . 

Exiger les Véritables PiluleS Moussette de chez CLIN êt C>, Paris. 
S I R O P & P Â T E de B É R T H Ê 

Pharmacien, Lauréat des Hôpitaux de Paris.. „ 
« L a Codéine pure dit l e professeur Gubler [Commentaires thérapeutiques rit 1 Codex, p . 587) doit être prescrite aux personnes qui supportent mal l'opium, aux 

0 enfants, aux femmes, aux vieillards et aux sujets menacés de congest ions cérébrales . » 
L e S i r o p et la P â t e B e r t h é à la Codéine pure possèdent une efficacité înCon-' 

testabte dans les cas de R h u m e s , B r o n c h i t e s , G a t a r r h e ^ A s t h m e , M a u x d e G o r g e , 
I n s o m n i e s , T o u x nerveuse et fatigante des M a l a d i e » d e ' P o i t r i n e et pour calmer l e s 
I r r i t a t i o n s do toute nature. 

Les personnes qui font usage de S i r o p ou de P â t é B e r t h é ont un sommei l ca lme , 
et réparateur jamais suivi ni de lourdeur de téte, ni de perte d'appétit ni do constipation. 

Prescrire et bien spécifier S i r o p ou P â t e B e r t h é et comme gafatntte exiger la 
S i g n a t u r e B e r t h é et le T i m b r e b i e n de l ' E t a t f r a n ç a i s . 

Paris, C H E Z CLIN & Cle, 1 4 , H U B R A C I N E , P R È S L A F A C U L T É D E M É D E U I H E , Paris 
Et par l'entremise des Pharmacies de France et de l'Etranger,' 

3 8 3 3 ¿2 da ñ 4 * ,000KxamplairM, Xoritarc, Plana, Sácalas, MnafatM, Mi. trace» sur pipiar coma* 4 rordüuir*.—Mi Mía lanuL— • gradean. 
' IMPRÍMEME & CARACTERES K » . »«• Umm ue \oBm betu 4 sumí.—MO Uttrt», caifa-**; «ccessolres at i&itruttaa. ¥h •tapéHtwoM p«Mla,aaa ahM Im m«1 Iavtmtow •w 

PAUL ABAT, 126. RUÉ D'ABOUKIR (ftn W) PARÍS 
MWMÍ$ tu rrufjtm tt f|MMM «#•*•« 4« «.jt ftfrmtkUtmmt, &m^*Mi*m%m mm^^**m^»wm»nt* mm »»̂ijU«-aaw»»» ***** *> *» <~ 

ÍNSENSIBILISATEÜB. DUCHEŜ Extraction dei dent* iani douleur, con-
• er vati on et guéri»on de» dent» par l'auri-
fication a LOBDOBASBC. Pose de denti et dentiers tijx» P L A Q U E » 

brevetai), laiuant le palai» libre, n'alttv 
rant ni le «ens du goût, ni la prononciation 
45, rue ds Lafajetta. 

LE DOCTEUR CHOFFÉ Offre gratuitementà tou» no» lecteur» la 8 m » édition de ion Traité de Médecine pratiqué, dan» lequel il expote i s méthode con ia-;réd par 10 année» de «uccèi dam le» hâpitafe» pour la puériton de» maladies ohroniqaea de tons les organes, et de» hernies, hé-morholdes, goutte, phthisie, asthme, oaa-oef, obésité, maladies de vessie «t d* matrice, «te. Adreiicr le» demande», quai St Michel, 17, Pari». P r i m e à nos L e c t e u r s A tous ceux de nos abonnés qui nous en ferons la demande, nous enverrons gratuitement un bon de marchandises entrant pour moitié sur les prix d'une machine de n'importe quel système à prendre dans les magasina de la maison A. RlCboUTg, 20, 
boulevard Sebastopol, à Paris, suivant ses prix courants. Envoyer un timbre de 15 c. pour la réponse. ;Le Secretaire, 

' E. R E W E L . 

LES CÉLÉBRITÉS MEDICALE recommandent l'emploi desDépi-latoires Dusser (Pâte Epila-toire pour le visage, Pilivore pour les bras), comme absolument inoffensif3 et d'une efficacité parfaite. Parfumerie D U S S E R , 1 , rue J.-J.-Rousseau. — 10 fr. mandat. 

21 22 23 24 £5 28 
771,0 
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L O T E R I E 
T U N I S I E N N E Internationale 

P O U R l a c r é a t i o n d ' É t a b l i s s e m e n t s 

d e B i e n f a i s a n c e e n T u n i s i e 

B G r o s L o t s lOO.OOOfr. 
2 LOTS de C O . O O O tr. 
4 LOTS de 2 5 . 0 0 0 f r . 

10 LOTS de 1 0 . 0 0 0 f r . 

100 LOTS de X . O O O f r . 

200 LOTS de ¿ 5 0 0 f r . 

E n s e m b l e 321 L o t s e n a r g e n t t o n n a n t U N I I L L I O B 

P r i x d u B i l l e t U N F r a n c 

Les BilleLs sont délivres contre espèces, chèqnei on m&ndau-pwta 
«dresié» à l'ordre de M . E r n e s t D É T R É , «ecréUire pênéril im 
Comité, à P a r i a , 1 3 , R u e d e l a G r a n g e - B a t e l i è r e , 

G O U O B O I 
L i q u e u r n o r m a l e c o n c e n t r é e d e G o u d r o n d e N o r w é g e 

P e u r p r é p a r e r I n s t a n t a n é n t r ' . e a u , V I N S , BIÈRE & T I S A N E S d e G o u d r o n Un flacon lufft pour ao convaincre oc sa supériorité centrer 
A f f e c t i o n s c h r o n i q u e s d a l a P O I T R I N E , d e s B R O N C H E S e t d e l a Y E S S l t 

É C O u L E S E H T S r e b e l l e s , M a l a d i e s Ê P I D É M I Q Î J E S . 

3 f r . — P A R I S , r u e d e H e n n é s , A 0 5 , e t l e s P h a r m a c i e s . 

V E R I T A B L ! 

P R Ê C I E » P O U R L E S K»l A D E S E T M É N A G E 

S l ê d a l l l e s d ' e r , •? g r a n d s D i ^ ô m B S d ' H o n f l e n r . 

la signature Uc*&*^~5 
TES» CBEl LES É«"C1EM E * PBUHCIHS 

E S S E N C E a » S A L S E P A R E I L L E F O U R Q Ü E T 

P h o s p h a t é 
R e c o m m a n d é a u x Femmes enceintes e t a u x Nourrices, d o n t i l s o u t i e n t l e s f o r c e s ; f a c i l i t e l e Sevrage, 

l a "Dentition e t l e 'Développement des E n f a n t s . 

PARIS, M 1 1 1 , rme Dronot, et lee P V ~ . 

M . A . G A - ' 

R A S S U T , 

p r o f e s s e u r , 

d o n t n o u s p u 

b l i o n s l e a 

CONFÉRENCES A S 

TRONOMIQUES, 

a i n v e n t é d e * 

a p p a r e i l s 

q u i m a r c h e n t , 

L e s u n s à l a 

m a i n , l e a a u 

t r e s a m é c a 

n i q u e a u t o * 

m a t i q u e , e t 

d e s c a r t e s 

s p é c i a l e s d e 

C O S M O 

G R A P H I E 

q u i r e n d e n 

e x t r ê m e m e n t 1 t -

• i m p i e e t f a c i l e c e t t e s c i e n c e q u i e s t s i u t i l e e t « 

i n t é r e s s a n t e . C e s a p p a r e i l s e t c e s c a r t e s q u i o n t j 

f i g u r é a r e c h o n n e u r à l ' E x p o s i t i o n U n i v e r s e l l e d e ] 

1 8 7 8 , o n t é t é e n c o u r a e é s e t r é c o m p e n s é s p a r l e i 

M I N I S T R E D E L ' I N S T R U C T I O N P U 

B L I Q U E e t a d o p t é s p a r l e C o n s e i l m u n i c i p a l d u 

l a r i l U d* P a r i a . N o u s l e s r e c o m m a n d o n s a t o u « 

l u s I n s t i t u t e u r s « t a t o u s l e s P r r e s d e f a m i l l e . L o s 

l e p p a r e i l s , 5 0 f r . ; l e s c a r t e » , 3 t r - , r u e M o i . t m a r t r e , 

a f i ï , a P a r i » , e t a u b u r e a u d u j o u r n a l , c h e r M J e a n -

m a i r e , l i b r a i r a - o o m a a i s i i o n n a i r e , r u » d e s B o n s 

E u i a n t s , 3 2 

D E P U R A T I F S A N G par excellence 
_ ^ _ « t TAU l e r a o r e d i | 

• a s i s s r s . B s r t r e s . B s a t i i s i , X x é m a s , V i r u s , e t c . 

3 f r . l e F l a c . , 1 6 fr. les 6 F l a c . P h a r m a c i e FOORQUET, SB, rue dam Lombards, A LA BARBE D'OR. Expédié 
B B S H T C H X O B t T X U B . 3 I r . BO ta Flac., 1 8 I r . 1st e flac-

N U T R I C I N E ; M O R I D E 

* ; A L I M E N T A T I O N F O R C É 

5 2 / r u e ' B R O N G N I A R T ^ P A R l S l l 

v ^ \ G U E R I S O N 

- 4 X * 1» P h t l i l s i t e , 

J V » * % % \ d " R t r a m e » , 

"Sa'* '% a" \ fles S r o n c h l t O B , e t c . 

P a r \ \ ^ V v \ i t s " s " - , a d l e s 

I M V ï ^ ' / V V « t " P o i t r i n e , 

créosotes 
B c r o f i i l e , 

"'«•AT^X etc., «te. 

S Â B O U R D Y 

P h a r m a c i e H E S T I T Î E R 

3 , RUK DE CHOISEUL, 3 

P a r i s 

H Y G I E N E 1 3 1 3 L A T E T E 

L o t i o n H . B O R E L 

• ftOÉTAI.R-, S A N S A I . K O O L 

L A S E U L E O R D O N N É E P A R L E S M É D E C I N S 

arrftte immédiaLemet la c h u t e dett e h f e v e n x , 
quel les qu'en soient les c a u s e s ; fortifie 1« cuir 
c h e v c l u ; en lève pe l l icules et d é m a n g e a i s o n s ; pré
vient migra ines , m a u x do tète. R e p o u s s e certaine. 

F t . f i F R . ; R M X B ' - r ' f l m , 8 F R . — 1 2 . R U E L A F F I T T E , P A R I S 

U E U E B E n E D I 
' E X Q U I S E , T O N I Q U E , A F Ê R I T I V E & D I G E S T I V E 

L Â M E I L L E U R E D E T O U T E S L E S B O I S S O N S 
Toujours exiger an bas de la bouteille l'étiquette ci-contre, avec la 

signature du Direclextr général, A . L E G R A N D A Î N É . 
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8 FÉVRIER 1883 J O U R N A L H E B D O M A D A I R E ILLUSTRÉ 4* ANNÉE. — N 156 

№ 156. — P r i x 15 c e n t i m e s A B O N N E M E N T S - BUREAUX : 55, RUE HONTHARTRE 
P A B I S : un an, 8 IT. ; six mois, 4 tr. — D É P A R T E M E N T S : un an, 10 tr. ; six mois, 5 tr. — É T R A N G E R : un an, 12 fr. 

SOMMAIRE : Un guerrier de la Nouvelle-Zélando. —. AVJS aux lecteurs-
— Chronique. — De tout un peu. - L e sédiment atmosphérique, 
(suite). — No» colonies . — Voyage au pays des Rémois (suite)— 
L'Huile et les Tempêtes ( su i t e ) . — L'Hippopotame. — Les raees hu
maines (suite). — Géographie militaire (suite) — Les côtes de. France 

(suite). — Physiologie vég-étale (suite). — Bulletin météorologique. — 
Courrier théâtral. — Bulletin financier. — Annonces. 

ILLUSTRATIONS: Un guerrier de la Nouvelle-Zélande. — Les races 
humaines , ligures. — L'Hippopotame. 

NATUREL DE LA NOUVELLE-ZELANDE EN COSTUME DE COMBAT 
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CHERS LECTEURS 
La Science Populaire vient de ' 

doubler le eap des-tempêtes elle est 
arrivée à son 156e numéro, non sanà 
efforts car il lui a fallu lutter contre 
la concurrence, la jalousie, etc. 

Elle possède aujourd'hui pouf 
collaborateurs actifs des savants 
connus, comme Messieurs Reclus, 
de Fonvielle, Gros, Raujou, Ar-
mangjut , ces noms illustres ne 
sont pas seulement sur les affiches, 
non, les savants qui les portent col
laborent toutes les semaines à la 
confection du journal. A leurs côtés 
nous citerons MM. Gœuret, Mraul t , 
Garrassut, Laroche, L. Cauu,Larba-
létrter Jean Fourn.ige, J. Jaubert, 
etc., etc. Voilà donc une rédaction 
sérieuse attachée au Petit Journal 
scientifique, rédaction fort remar
quable si on songe que la Science 
Populaire suivait une Voie opposée 
sous la direction de M. Bitard, 

Ce qui manque encore à h Science 
c'est un secrétaire de la rédaction, 
un de nos jeunes va bientôt remplir 
cette fonction fort utile dans un j 
journal comme le nôtre. f 

La rédaction coordonnée, nous ; 
allons nous occuper des gravures 
et nous contenterons ainsi les lec- , 
leurs qui aiment les illustrations 
soignées ; nous terminerons nos ré- j 
formes pour celle année nouvelle j 
par une correction plus sérieuse des 
épreuves, correction déplorable pour f 
le moment , ou plutôt nous pouvons 
dire correction nulle. Si nous pou* 
vons, nous diminuerons le caractère ' 
afin d'augmenter la matière et peut 
être séparerons nous la couverture 
du journal afin d'y placer les an
nonces sans nuire à la collection, f 

Nous bornons là nos promesses 
ayant le ferme espoir de les réaliser, 
ce que nous ferions difficilement st , 
nous sortions de ce cadre modeste, ' 

Voilà, chers lecteurs, les pfojSts 
pour cette quatrième année. Puissent-
ils vous engager à nous encourager 
dans la lutte que nous soutenons 
contre des publications mauvaises 
qui se sont emparée s du trottoir et que 
nous serions heureux d'en chasser. 
Il est je drois du devoir des bons 
citoyens de ne pas nous laisser 
échouer dans cette honorable tenta
tive. 

Jean FOURNAGE 

UN GUERRIER 
DE 

LA NOUVELLE-ZELANDE Nous avons déjà eu l'occasion de 
parler des sacrifices considérables 
en hommes et en argent que le gou
vernement anglais a été obligé de 
faire pour dompter la résistance opi
niâtre des Maories, ces belliqueux 
indigènes de la Nouvelle-Zélande. 
Le dessin que nous publions repré
sente l'un des prisonniers qui ont 
été faits lors des derniers combats 
livrés dans la province de Taranaki, 
et qui ont été transportés et internés 
aux îles Chatam. Ce guerrier appar
tient à la tribu desNgalïruanui, l 'une 
des plus importantes de la Nouvelle-
Zélande, 

CHRONIQUE 
Exagération d'un Barnum de l 'Electri

cité. — La Transport de la force à 
l'Académie des Science». — Succès de 
M. Janss<n lors de l'observation du 
passage do Vénus.— La nouvelle mis
sion pour l'éclipsé de soleil. — Astro
nomes à la Martinique. •— La grande 
aurore boréale du 17 novembre obser
vée par les marins français en station 
au cap Horn — Manuel des observa
tions magnétiques. — La fausse co
mète de 1883. 

Il y a quelques années , u n Bar
num américain, a y a n t besoin d e 

b a t t r e la caisse, proposa d ' employer 
l ' e a u d e la chute d u Niag ira à fa
briquer t o u t e l 'électricité d o n t la 
ville d e New-York pouvait avoir be
soin, pour éclairer toutes B e â rues 
et mettre en mouvemeut des moteurs 
dans chacune d e ses m a i s o n ! L'idée 
n 'a rien d'original q u e s o n exagéra
tion, puisque la télégraphie ÊÔUS-

f n â r i t i B e m p l o i e déjà à NeW'Yofk une 
électricité, q u i vient d e beaucoup 
p ld l lo in , puisqu'elle e s t engendrée 
à Brest et t r a v e r s e l 'Atlantique grâce 
à u n c â b l e s o u s - m a r i n . 

Quelques gobes-mouches ayant 
fait chorus avec c e prétendu inven
teur, là presse s'empàf a de cette p r o - * 

p o s i t i o n absurde s u r laquelle l ' i m a 

gination de quelques savants euro
péens se mit à travailler, Lors d e 
l 'exploitation de Munich ou Dit des 

expériences pour amener d 'une pe 
tite ville située à 60 kilom. la force 
qu'on y avait engendrée à L'aide de 
machines dynamo électriques mises 
en rotation par une chute d'eau. 
Quoique l 'expérience fut bien moins 
ambitieuse,que celle de l 'Américain 
hors elle fit un bruit énorme, de 
proportions avec les résultats ac
quis. Des calculateurs prirent la plu
me pour élab'.r par A -f B des 
principes nouveaux d'électro-dyna-
miques, et des électriciens de pro
fession écrivirent des articles ruisse
lants d'enthousiasme. D'autres plus 
réservés et plus perspicaces appe> 
lèrent l'attention du public sur les 
inconséquences dont ces démons
trations nouvelles regorgeaient. 

Deux mémoires plaidant l 'un le 
pour l'autre le contre, ayant été pré
sentés l 'un et l 'autre à l'Académie 
des Sciences, M. Bertrand profita 
spirituellement de l'occasion pour 
donner quelques détails sur la ma
nière dont ces bons allemands 
avaient fait les expériences. 

lis avaient apporté près de la 
chute d 'eau, une machine magnéto-
électrique qu'ilsavaient lancé étour-
diment avec une vitesse échevelée 
de 2,000 tours par minute. 

Il était arrivé ce que le premier 
maréchal-ferrant de France aurait 
prédit. La machine s'était brisée; 
après l'avoir réparée tant bien que 
mal, on la fit tourner avec une vi
tesse plus modérée, mais lorsqu'il 
s'agit de mesurer la force, on n'avait 
qu 'un énorme dynanomètre pré
paré pour évaluer cinquante chevaux. 
Au lieu d'en chercher un autre qui 
fut en proportion, ce que l'on aurait 
fait en France, on se mit à calculer 
quelle était la puissance dynamique 
qu'on aurait transportée si tout 
avait bien marché , et c'est le résul
tat de ce calcul qui a été transmis... 
à l'Académie et autres corps savants. 

On noua apprend que la Compa
gnie du chemin de fer du Nord pré
pare des expériences pour le trans
port à Paris de 100 chevaux de 
iorce engendrés à Servan par une 
chute d'eau. Les ingénieurs de la 
Compagnie s^nt trop habiles et trop 
sérieux pour prendre leurs mesures 
comme on le fait à Munich ou à 
Berlin. Nous ser&ns fixés d'une fa
çon sérieuse, sur la valeur pratique 
du procédé. 

M. Janssen, directeur de l'Obser» 
vatoire de Meuion, qui a eu le bon 
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esprit de ne pas chercher à tirer du 
passage de Vénus, ce qu'il ne sau
rait donner, et qui s'est borné à 
profiter de ce magnifique phéno
mène céleste pour étudier la cons
titution physique de Vénus, a été 
récompensé par un succès hors li
gne. Au lieu de se rendre dans les 
régions lointaines, dont le climat est 
assujetti à mille vicissitudes, il s'est 
installé à Mecheria, dans le Sahara 
oranais. Ancun Bou-Amena céleste 
n'est venu lui cacher le disque solaire, 
et il a très nettement constaté, à l'aide 
d'un spectroscope, que la Planète 
sœur de la terre renferme aussi dans 
son atmosphère non seulement de 
l'air, mais encore de la vapeur d'eau, 

En outre le savant qui a si glo
rieusement bravé M. de Bismarck 
pendant le siège de Paris, ne s'est 
pas reposé sur ses lauriers ; à peine 
de retour du Sahara, il a demandé 
la direction d'nne autre mission as
tronomique chargée d'observer la 
grande Eclipse totale du 6 et 7 mai 
dans un des îlots de l'archipel des 
Carolines. 

Nous reviendrons dans notre pro
chaine chronique sur ce grand et 
beau phénomème, qui jettera d'au
tant plus de lumière sur la nature du 
soleil que M. Taulleu est loin de 
partager l 'assurance avec laquelle 
certains astronomes parlent de la 
constitution d'un astre si difficile à 
observer et sur le compte duquel 
tant de romans scientifiques sont 
tous les jours improvisés. 

Nous dirons seulement que dans 
la Séance du 5 février, M. Fremy 
que l'on trouve toujours sur la brè
che lorsqu'il s'agit de proposer une 
mesure utile au progrès des sciences 
et à l 'augmention de notre gloire 
nationale, a demandé à la commis
sion administrative de voter un Cré
ait proportionné aux ressources dont 
l'Académie des sciences peut dispo
ser en ce moment. 

M. Mascart, directeur du bureau 
central météorologique, a adressé à 
l'Académie un rapport qu'il vient 
de recevoir des officiers de la mis
sion scientifique du cap Horn, et 
qui constate que la grande pertur
bation magnétique du 17 novembre 
s'est étendue à ces régions éloi
gnées. 

Il y a longtemps que l'on soup
çonne que les grandes oscillations 
de l'aiguille aimantée, sont produites 
par des phénomènes quis'accomplis-
sent en dehors de notre globe, et 

qui tenant aux péripéties des mou
vements célestes affectent au môme 
instant toute la terre. Mais jamais 
on n'avait obtenu une constatation 
ni aussi rapide ni aussi éten
due si cette belle théorie. 

Nous devons féliciter nos braves 
officiers du beau résultat qui ls ob
tiennent pour leurs débuts dans 
une campagne qui sera longue et 
pénible; car il ne tarderont point à 
être cernés par les glaces qui s'ac
cumuleront à mesure que leurs col
lègues du Pôle Nord verront la ban
quise qui les emprisonne en ce mo
ment, se fondre devant les rayons 
du Soleil de notre prochain été. 

Une circonstance particulière sur 
laquelle nous devons attirer l 'atten
tion donne un prix spécial à cette 
magnifique observation. 

Les instruments qui servent aux 
officiers de la mission du cap Ilorn 
ont été imaginés par M. Mascart et 
construits sous sa direction. Ils sont 
établis au sud de l 'Amérique de la 
même manière qu'à l'observatoire 
du parc Saint-Maur, et les mouve
ments des aiguilles y sont enregis
trés par les mômes procédés. 

C'est dans le bel établissement di
rigé par M. Renoux, et où nous pui
sons les éléments de notre bulletin 
météorologique que les officiers de 
la mission scientifique du Cap 
Horn ont reçu leur éducation scien
tifique et c'est M. Mascart qui a été 
leur instituteur. 

Ajoutons que les leçons qu'il a 
données et qui ont reçu une pre
mière consécration si remarquable 
ont été recueillies par M. H. Mou-
reaux, physicien chargé du service 
magnétique, et qu'elles vont être 
très prochainement publiées à la li
brairie Gauthier Villars. Nous ren
drons compte de l'apparition d'un 
travail qui comblera une véritable 
lacune dans la littérature scientifi
que. C'est la première fois, que 
l'on publie une sorte de manuel 
complet, susceptible de mettre tous 
les gens instruits à même de faire 
des observations délicates; mais dont 
l'intérêt ne saurait être exagéré. En 
effet, depuis que la pierre d'aimant 
est connue, et surtout depuis que 
sa propriété direct, ice a été dé
couverte, les plus grands philoso
phes et les plus profonds penseurs 
s'accordent à la considérer comme 
étant le premier anneau de la 
chaîne d'or qui rattache la terre au 
ciel, et par laquelle les plus 

grands phénomènes en apparence 
sont mystérieusement unis en réa
lité. 

Tons les journaux politiques du 
monde entier, sauf la Ville de Paris, 
qui a eu le bon sens de protester, 
ont enregistré avec enthousiasme 
l'annonce télégraphique d'une nou
velle comète découverte à l 'ob
servatoire de Puebla. La nature 
de Londres , nous apprend que 
cette prétendue trouvaille résulte 
d'une illusion, prouvant que l'ob
servateur de cette ville mexicaine 
ne connaissait point son ciel. Il a 
pris pour une comète une nébuleuse 
qui se trouve dans le voisinage ou 
il a cru le voir et qui a été l'objet de 
semblables méprises en 18H5, lors
que l'on attendait le retour de la 
comète de Hally. 

En général, à moins d'apercevoir 
la queue, et de trouver un objet cé
leste d'un grand éclat, il est prudent 
quand on ne connaît pas bien le 
ciel de s'assurer que l'objet qui vous 
intrigue possède un mouvement 
propre avant de faire crier par tous 
les télégraphes du monde. Eurêka, 
j ' a i trouvé. 

W . DE FtLWlELLE. 

D E T O U T UN PlU 

Les h o m m e s , disait un poète 
arabe, se partagent en deux classes : 

« Les uns ont l'intelligence, mais 
n'ont pas la foi, les autres ont la 
foi, mais n 'ont pas l'intelligence. » 

— Pourquoi pas ? Si la foi et 
l'intelligence se contredisent? 

# 

Proverbe arabe : 
— On demandait au mulet : Qui 

as-tu pour père ? 
Il répondit : J'ai pour oncle l'é

talon. 

Ce que c'est que la Foi ! 
On montrait aux fameux « pèle

rins chinois » l 'ombre que Boudha 
avait en passant laissée sur le rocher. 
Cstte ombre, les dévots pèlerins la 
virent et l 'adorèrent. 

* 
—* Assurément» dit le voyageur 

Edkins, il n 'y a pas de femmes au 
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monde qui soient plus compatissan
tes que les Mongoles. Elles se lè
vent la nuit et cèdent obligeamment 
leur propre lit au voyageur éclopé 
par une longue marche. Elles tien
nent toute la nuit dans leurs tentes 
une lampe allumée afin d'honorer le 
fétiche, saint patron de la famille, 
et de servir comme fanal au dehors. 

Un étranger ouvre la porte — il 
n'a qu'à la pousser — va s'asseoir 
au coin du feu, tisonne et va pren
dre dans la huche de quoi faire un 
repas. Il dit tout simplement aux 
membres de la famille qu'il voit 
couchés dans leur lit : 

— Ne vous dérangez pas ! 

* * 
Les Chinois se sont figuré que la 

naissance des filles dépend exclu
sivement de la mère. En consé
quence, le mari boude celle qui ne 
lui donne que des filles, et si, malgré 
ses prières et recommandations elle 
persiste dans sa mauvaise habitude, 
il peut lui arriver mal. Ainsi un mis
sionnaire de Hong-Kong raconte 
qu'une de ses anciennes domesti
ques était cruellement maltraitée 
par son mari à chaque fille qu'elle 
lui donnait. Il lui fit grâce une der
nière fois, mais quand elle lui pré
senta encore une fillette, à bout de 
patience, il prit une corde et noya 
l'épouse incorrigible. 

Dans sa. Philosophie naturelle, M. 
d'Assier dit : J'ai eu l'occasion d'é
tudier dans l'Amérique du Sud 
quelques Botocoudes. 

Deux ou trois cents mots environ 
se rapportant exclusivement à leurs 
besoins physiques et aux objets qui 
les entourent, composent tout leur 
langage. L'idée de Justice leur étant 
inconnue, l'état normal c'est le vo
leur, Nyrikek, et si vous leur de
mandez de désigner un honnête 
homme, ils sont obligés de forger 
un néologisme *et de dire Nynkeh 
amnoup, un non-voleur. De même 
le mensonge étant leur règle de 

conduite, ils doivent recourir aux 
même procédé pour désigner la 
vérité et dire un non-mensonge. 

On sait que les Japonais prati
quaient en certaines circonstances, 
dans lesquelles il s'agissaitde se tirer 
honorablement d'une grave diffi
culté, le « harahiri » ou suicide en 
s'ouvrant le ventre. 

La mode s'en mêla, et des raffinés 
tenaient à honneur de tremper dans 
leur sang un pinceau avec lequel ils 
écrivaient leurs dernières volontés. 
S'ils n'avaient pas assez de force pour 
aller jusqu'au bout, ils tâchaient au 
moins d'avoir le temps de remettre 
au fourreau l'épée ou le poignard 
avec lequel ils s'ôtaient la vie. 

* 
* # Vois-tu, disait un vieux nègre au 

voyageur Baker, les hommes sont 
bons quand ils n'ont pas la force 
d'être méchants. 

La belle chose que l'aristocratie! 
Au rapport de Maçondi, les ma

gnats Fatars ont un privilège qu'ils 
| estiment le plus précieux de tous : 

Celui de commettre impunément 
neufs crimes bien comptés et bien 
gratifiés. 

* » 
— Parlez-nous des Ingtuches du 

Caucase pour croire, sans hésitation 
aucune, en une existence future ! 

Quand ils se marient, la fille est 
achetée à son père moyennant de
niers comptants. Ceci expliqué, voici 
ce qui se passa : Un jeune homme 
vint à mourir sans avoir été marié. 
Quelque temps après, dans le même 
canton, une fille décéda, qui n'avait 
pas encore été fiancée. L'auteur de 
ses jours alla trouver le père du 
jeune homme et lui tint ce lan
gage : 

— Ton fils va avoir besoin d'une 
femme dans l'autre monde. Si tu 
veux, je lui donnerai ma fille, à con
dition que tu me la paies. > 

— Combien ? dit l'autre. 
— Trente vaches, pas une de 

moins. 

— c Marché conclu. Tope ! 

Le voyageur Bastian affirme avoir 
vu dans le royaume de Siam des 
fourmillières devant lesquelles des 
petites fourmis galopaient en se te
nant sur de plus grosses, à l'instar 
de nos officiers caracolant sur des 
chevaux de selle. 

Sur ce fait d'histoire naturelle, 
nous n'avons d'autre témoignage 
que celui du savant voyageur, mais 
quand il s'agit des fourmis, — de 
ces intelligentes fourmis — nous 
croyons tout. 

* 
— Nous appelons stupidité chez 

les animaux, la bonne opinion qu'ils 
ont eu de nous. 

— « J'ai remarqué, dit M. Orget 
que les premiers jours de notre ar
rivée dans la Nouvelle Zélande, tous 
les oiseaux du pays paraissaient fa
miliers. Ils se laissaient approcher 
au point qu'on les tuait avec des 
pierres, et à coups de bâton. Lors
que nos jeunes gens eurent chassé 
au fusil pendant quelque temps, le 
gibier devint farouche, les sauvages 
pouvaient encore en approcher, 
mais ils fuyaient de très loin nos 
chasseurs. SIMPLICE. 

LE 

S É D I M E N T A T M O S P H É R I Q U E 
LE FER ET LES POUSSIÈRES COSMIQUES 

Combien nos sens sont imparfaits! 
Une foule de phénomènes impor
tants se passent autour de nous sans 
que nous nous en doutions. Ils sont 
pourtant synchroniques, réglés par 
des lois mathématiques fixes et par
tout les mênres ; et il ne faut pas 
moins que l'intuition extraordinaire 
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d'un homme de génie, que les tra
vaux de plusieurs générations pour 
les mettre en évidence. Et encore 
sommes-nous obligés de perfection
ner nos sens par des moyens empi
riques. 

Ainsi, l'air est un agent que nous 
connaissons fort bien, et cependant 

J'ai-' • 

1 -

beaucoup de ses particularités nous 
échappent dans nos investigations 
quotidiennes. Nous avons vu l'air 
recelant des débris siliceux venus 
des contrées les plus lointaines, des 
déserts les plus impénétrables. Ce 
n'est rien à côté du nombre immen
se d'autres poussières qu'il renferme 
encore. Et aujourd'hui nous com
mencerons à nous occuper des pous
sières cosmiques. 

m 

Comment! des poussières cosmi
ques ! — Ce n'est pas seulement à 
la Terre que l'atmosphère emprunte 
ses infiniments petits: elle en reçoit 
encore des espaces célestes.Sans nous 
en douter le moins du monde, nos 
vêtements renferment souvent des 
débris qui ont accompli des trajec
toires immenses à travers les espa
ces interplanétaires. 

Fidèle à notre manière de faire, 

nous allons d'abord exposer les faits 

qui ont été observés et nous en dé" 

duirons — d'après les principes de 
la méthode — les conséquences lé
gitimes. 

D'après leurs dimensions on a 
classé les poussières cosmiques de 
la manière suivante : 

1- Fragments grisâtres, amorphes 
de lilO à Ir20 de millimètre. 

n 5 - Jrr. M/M/l 

2- Parlicules noires et opaques 
mamelonnés, beaucoup plus petites 
de 5[100 à ljlOO de millimètre. 

3- Particules fibreuses de même 
grandeur. 

4- Corpuscules noirs opaques par-
faitementsphériques de 2|100 à ljlOO 
de millimètre de diamètre. 

5- Corpuscules semblables munis 

d'un petit goulot. 

Les poussières de* la première 
classe peuvent être réparties en deux 
groupes selon que l'on envisage 
chaque élément en lui-même ou 
groupes avec d'autres éléments. Tan
tôt elles se présentent sous la forme 

de petits fragments ou grisâtres ou 

noirâtres (fig. i ) ; tantôt les petits 

grains se groupent et se serrent en 

fhiVtie de- fiais}-
JJ'c'i-es rvovevsef 

amas très compact (fig. 2) et (fig. 3) 
Ce dernier cas est as,sez rare, et notre 
fig. 3 représente des parcelles cos
miques rapportées par Nordens-
kiold. 

Pour les poussières de la seconde 
classe nous ne pouvons faire une 
telle division car les formes sont plus 

c¿je/¿ wc i r fe j ' ris-

variables. Ici ce sont des fragments 
aux formes bizarres (fig. 4), là des 
groupes étranges (fig. 5) ; tantôt on 
aperçoit une poussière sphérique 
entourée de corpúsculos amorphes 
(fig. 6) ; mais toutes ces parcelles 

'es et /a atne/ott 

sent mamelonnnées plus ou moins 
comme dans la fig. 7 ; quelquefois 
on rencontre des petites lamelles 
dont la surface est entièrement for
mée de petits mamelons très bien 
arrondis (fig. 8 ) . 
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Ces particules fibreuses 4e la troi

sième classe sont beaucoup plus ra-

res ; leur surface est toute rugueuse 
(fig. 9 et 10) et leurs formes inco
hérentes. 

(A suivre). 
F. CANU. 

--• . MgjfrlT • — — 

NOS COLONIES 

«Les p r o d u i t s n a t n r e l s e t 
i n d u s t r i e l s d u T o n g - U i n 
e t d e s p a y s l i m i t r o p h e s . 

(Suite et fin) 

II 

Animaux domestiques. — On 
élève au Tong-Kin des chevaux aux 
vives allures, qu'on dresse à mar
cher à l 'amlre. C'est une bonne race, 
petite, très résistante, à la tête laide 
et désagréable. 

Dans un pays sillonné de rivières 
et de canaux, l'usage du cheval est 
peu fréquent. Aussi l'Yên-Nân pour
rit un bien plus grand nombre de 
chevaux que le Tong-Kin; c'est en 
effet, à dos de cheval que se font 
dans cette province, les transports 
de métaux. 

Les bestiaux de labeur au Tong-
Kin sont: le buffle pour les rivières, 
le bœuf pour les cultures non im
mergées, comme le coton, la canne à 
sucre, l 'igname. 

Le bœuf du Tong-Kin est petit, 
mais bien fait; il appartient au genre 
Zébu, c'est à dire qu'il a un bourre
let de chair sur ie cou,à la naissance 
de l 'encolure; ses cornes sont peu 
développées, son poil court et lui
sant, sa chair excellente. 

Sur le plateau montagneux qui 

s'étend de Son-Tây au sud de T. hanh-
Hoa, on élève des troupeaux consi
dérables. Il est tel particulier qui 
possède jusqu 'à mille têtes de bé
tail. 

Les Annamites ne mangent guère 
la viande de bœuf, non plus que cel
le du buffle. 

C'est le porc qui est la base de 
leur nourr i ture animale. Il n'est pas 
de famille qui n 'en élève. Sa chair 
est saine, quoique plus fade que 
celle du porc d'Europe. 

Il n 'y a pas de moutons au Tong-
Kin; mais en revanche, la race ca
prine y est abondamment représen
tée. 

Les volailles, poules,canards, oies 
sont très communes et se vendent 
très bon marché. 

On distingue plusieurs espèces de 
poules; la plus répandue est celle de 
Cochinchine qui est acclimatée en 
France. Il y a une-race dont les os 
sont noirs ; elle est très estimée des 
indigènes: sa chair est. parait-il, 
excellente pour les convalescents. 

Les canards s'élèvent par trou
peaux; ces troupeaux ont leurs ber
gers et leurs chiens ; ils couvrent 
des champs entiers que leurs pro
priétaires louent pour les faire 
paître. 

Animaux sauvages. — La région 
montagneuse est habitée par de 
nombreuses bêtes fauves: tigres 
panthères, ours, rhinocéros, élé
phants. 

Le gibier est abondant, dans les 
montagnes, les cerfs, les daims, les 
chevreuils, les sangliers ; dans la 
plaine les lièvres et les perdrix. 

Musc. — Le chevrotin musqué se 
rencontre dans les montagnes du 
Tong-Kin septentrional et surtout 
dans l 'Yûn-Mn et dans le Thibet. 
Quatre déparlements en Yûn-Nan 
sont célèbres comme producteurs de 
musc. 

Plumes. — Parmi les oiseaux, il 
en est de très beaux, dont les plu
mes sont recherchées pour les paru
r e s ; citons le paon, le faisan bleu, 

dit faisan Raynaud, et d 'autres oi
seaux au plumage éclatant. Dès la 
première année de l 'ouverture du 
Tong-Kin au commerce, il a été ex
porté à Hong-Kong de quinze àvingt 
mille dépouilles d'oiseaux; et de 
Hong-Kong elles ont été pour la 
plupart réexpédiées en France. 

Nids d'hirondelles. — Il faut en
core signaler parmi les produits 
commerciaux de l 'annam ces fameux 
nids d'hirondelles ou de Salanganes 
mets si recherchés des chinois. La 
cueillette et le commerce de ces nids 
constituent un monopole que le roi 
d'Annam s'est réservé, mais qui, 
après l 'annexion du Tong-Kin, 
pourra devenir pour nos fioances, 
une source d'importants bénéfices. 

lïcaille, Nacre. — Sur les côtes, 
on pêche la tortue caret ou tortue à 
écaille. 

On y pêche également les mol
lusques dû genre fuime; la grande 
espèce donne la, vraie nacre ; une 
espèce plus petite produit des co
quilles nacrées, qui servent aux in_ 

crustations, cette industrie si remar
quable des populations annamites. 
On sait que la nacre et les perles 
sont un des priricipaux articles du 
commerce de Taïti, 

Miel. Cires. — Les abeilles ne 
vivent guère dans la plaine; elles 
n'y trouvent pas une alimentation 
suffisante. Dans les montagnes il y 
en a de nombreux essaims, la plu
part à l'état sauvage. Les monta
gnards recueillent le miel et là cire; 
ce dernier produit se vend à un prix 
relativement élevé. 

Le département de Lin-Ngan, au 
Yûn-Nân, et un déparlement du 
Quang-Si, autre province chinoise 
voisine du Tong-Kin, celui de Tchin-
Ngan, sont marqués dans la géogra
phie chinoise comme producteurs 
d 'une quantité considérable de miel 
e\ de cire d'abeilles. 

Dans la Chine centrale, on récolte 
une autre cire appelée à cause de 
sa couleur, pe-la, c'est à-dire cire 
blanche. L'arbre sur lequel on la 
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LÀ âCÎÊNCE POPULAIRE 

recueille §e nomme en chinois 
Pa-la-chou et dit être le même crue 
le hibiscu syriacus du Cambodge. 

Sur cet arbre vit un très-petit 
moucheron, le tq-tchong tse ; cet 
insecte se nourrit de sève des jeunes 
rameaux et revêt ses branches 
nourricières d'une lèpre blanche et 
s a n s , éclat; purifiée par la cuisson, 
cette cjre devient brillante. 

Le mididuKouy-Tcheou, et le Su-
Tchuen fournissent au commerce de 
grandes quantités de çireblanche.Les 
œufs de l'insecte producteur vien
nent spépialement de deux distrb ts 
l'un situé dans le Yûng-Nârj, le Ko-
Iving, l'autre dans le Su-Tchuen mé, 
ridional, le, Houey-h-Tcheou. 

Le Tong-Kin doit aussi produire 
de cette cire blanche ; car au Vile 
siècle, cette denrée figurait dans le 
tribut d'hommage que l'une de s e s 
provinces devait à l'empereur de 
Ghine. 

Soiç, r—t Le ver$ à Soie réussit trè§ 
b(en au Ton-Kin, Les annamites la 
nourrissent sur un, mûrier nain, le 
mçrus infiica, qui se multiplie par 
boutures, avec une grande facilité, 
Cet arbuste végète prdinairemen^ 
dans Içstçjrains d/alluvions qui bor. 
dept bss cours d'eau. 

Les Annamites et les Tpnkinois ne, 
savent pas bi^n déyider les coconsi 
aussi les soies grèges s.e vendent-
elles à un prix relativement trè§ 
bas. 

D'après l es estimations des doua
nes :franpo*anpamites„ les soies grè,-
g e S j , exportées dans les premiers 
temps de l'ouverture du Xong-Kin au 
commerce était cotées de 16 à 18 fr, 
le kifog. 

Les tissus de soie du Tong-Kin OD^ 
égalementbesoind'êtreperfectionoés. 
Jusqu'à présent, il n'y a guère que 
quelques étoffes écrues d e nuance 
crème qui aient été acceptées! par 
'occident ; les prix varient entre 50 

centimes et un f p n c l e mètre. Les 
tissus de couleurs les moins impar 
faits valent 2 franc l e mètre. Les 
crépons ont plus de prix. 

LA Ching est le pays de la soie, 
Avant l'insurrection musulmane, 
certaips département de l'Yûn-Nân 
étaient célèbres par leurs fabriques 
de soieries; ainsi les départements 
d'Yûo-Nân et de Lin-Nânprodui-
saient des satins, celui d'Yong* 
Thang des tissus à cinq couleurs. 
Dans le Quang-Si, un département 
limitrophe du Tong-King, celui de 
Taï-Ping, avait la spécialité des 
damas. 

Mais le vers-à-soie n'est pas le 
seul céricigène que possède l'Yûn-
Nân et probablement aus.ri le Ton-
Kin. Dans le sud de la province, vit 
au milieu des brousailles, une arai
gnée rougeâtre de grosseur moyenne; 
elle produit une soie très-résistante, 
comparable, quoique un peu moins 
fine, à la soie ordinaire. C'est vers 
le mois do novembre et de décent 
bre que celle soie est le plus abon
dante, l'abdomen de l'araignée étant 
alors fort rebondi. Le dévidage est 
très facile. Le prix de celte soie est 
d'environ cinq francs le kilog. On 
en fait de belles étoffes. 

Tels sont les renseignements que 
nous avons cru devoir faire connaî
tre à nos lecteurs ; au moment- pu 
l'annexion du Tong-kin va devenir 
un fait accompli, il importe que tout 
le monde sache en France quelles 
ressources peut offrira notre activité 
un pays1 riche, dontle climat est en
core plus beau qqe celui de la France 
et qui présentera un champ d'action 
à toutes les ambitions légitimes inas
souvies. 

Nos lecleurs peuvent d'abord ac
cepter en leur entier ces documents 
que nous avons empruntés à une, 
communication faite par M. Roma-
net du Caillaud à la société de géo
graphie commerciale de ParR M. 
Dupuis le conquérant du Tong-kin 
nous en garantit l'exactitude. 

Jules GROS. 

Yoyage p w $ te Rémois 

SUR LA ROUTE DK MOXTIIERMÛ 

Les gorges de Semoy1 sont des 
plus pittoresques; aussi le touriste se 
voit-il presque obligé de les visiter. 
Mais il y a quatre grandes heures de 
marche pour y parvenir, du bourg 
d'Hargnies. Les paysages les *plus 
variés se succèdent sans interruption 
et les riehess.es minéralogiques du 
sol nous retienneut à Chaque ins
tant. 

Au sortir d'Hargnies, la route de 
Monthermé décrit quelques boucles 
que l'on évite à l'aide d'un petit 
sentier qui perpente à travers" les 
champs. Il rejoint la route -un peu 
au-dessus des Gros-Chênes, mais il 
ne tarde pas de la quitter de nou
veau pour nous mener au Pas 
Bayard. 

Important le Pas Bayardl c'est 
line antienne roue de moulin cassée 
en son milieu. De sorte qu'un angle 
de la pierre qui portait le tourillon 
central; offre à peu près la forme 
d'un fer à cheval enfçncé à 25 ou 
30 centimètre dans la pierre elle-
même, L'on raconta dans le village 
r~ naturellement sans y ajouter foi 
— que ce fut le sabot même du the-
m Bayard qui marqua son empreinte 
sur la pierre qaand^e terrible héros 
passa dans la Éontrée après la siège 
de Méz.iàres. 

Le sentier fejoini bientôt la mute 
daMcmlherma. C'est un chemin de 

( grande communication bien entre-
t tenu et facile aux. piétons. Or, une 

route sèche est toujours considérée 
: dans, tin terrain aussi aquifôre que 

celui des Ardenneq. 
C'est au rebat des douaniers que 

l'on commence à gravir les Maies 
d'Hargnies. La bergerie de ce nom 
est le plus haut point des Ardennes 
( 492 m. ) après la Groix-smiile 
(504 m,-) qui se trouve à p/usieurs 
kilomètres dans l'est, L'on aper
çoit encore de part et d'autre de la 
route les fossés et les retranchements 
faits pendant la dernière guerre. 
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Ajoutons que les allemands ne se 
sont point portés vers ce point nul
lement stratégique pour eux. 

Nous arrivons enfin aux Vieux-
Moulins, hameaux qui dépend en
core de la commune d'Hargnies et 
qui comprend encore une dizaine 
de maisons. Il était temps : car il y 
avait déjà deux heures que nous 
marchions en plein soleil... 

Un peu au-delà se trouve un car
refour où se croisent plusieurs rou
tes. Nous abandonnons la route de 
Monthermé que nous laissons à no
tre droite et nous allons rejoindre à 
travers bois le chemin qui mène à 
Haulmé. 

Les bois nous masquent d'abord 
le paysage, mais celui-ci se déga
ge un peu au-delà des six-chènons, 
groupe de trois maisons d'aspect 
assez malpropre. 

A Blossette nous arrivons à la 
vallée de la Semoy qui se déroule 
majestueusement devant nous. A 
gauche, nous la voyons décrire ses 
boucles pittoresques et contourner 
Haulmé qui se trouvent dans une si
tuation des plus charmantes peut-
être de la France entière. A notre 
droite commence les célèbres gor
ges de la Semey, rival des Dames 
de Meuse et du Val du Fier. 

TOURNÀVEAUX. — MALAVISÉE. — 

LES GORGES DE LA SEMOY. 

Nous descendons à Tournàveaux, 
gentille commune bâtie sur la rive 
droite de la rivière, mais qui, à part 
sa charmante maison d'école, ne 
présente rien de bien remarquable. 

En passant sur le pont de bois 
nous pûmes remarquer la transpa
rence légendaire des eaux de la Se
moy, Au delà du pont se trouve Ma-
avisée, but de notre voyage. Nous 
parvenons à la maison de l'ancien 
instituteur d'Hargnie à la quatrième 
heure de notre départ, vers le mi
lieu du jour. Nous pûmes enfin en
tendre parler bon français dans un 
pays où le patois joue un grand 
rôle. 

Le paysage est grandiose, la Se
moy coule avec rapidité dans une 

gorge fantastique de 290 mètres 
d'élévation. Sur les bords de la 
gorge se trouvent des rocsaux dimen
sions colossales et dont les formes 
bizarres rappellent mille souvenirs 
étranges; sur larivegauche la gorge 
est moins à pic, et les éboulements 
rocheux sont formés d'un grès très 
dur et très compact appelé pierre 
de Monthermé. Oà l'exploite pour 
l'entretien des routes. 

Nous jetons un coup d'œil sur les 
alluvions de la Semoy : nous y dé
couvrons des trésors minéralogi-
ques. Ici des pans basaltiques, là des 
incrustations de quartz transpa
rent ou de pyrite de cuivre; autre 
part des grès rouges des Vosges, des 
ochistes roulés, des granits décom
posés, des eurites intactes. Et que 
sais-je encore 1 Ce n'est pas deux 
ou trois heures qu'il faut employer 
pour tout étudier, c'est un jour, 
t r o i 3 jours et peut-êlre davantage. 

Vingt-cinq kilomètres à parcourir 
pour le retour !... Mais c'est égal, ou 
a vu la Semoy de légendaire mé
moire. 

L'HUILE ET LES T tMPÈf ES 
(Suite). 

Troisième théorie. — Dans la 
revue scientifique nous trouvons 
une troisième théorie qui ne laisse 
d'avoir aussi sa valeur scientifique. 
Supposons une masse d'eau en re
pos: sa surface est horizontale. Dès 
que le vent se met à souffler, il dé
termine nue première petite ride, 
qui, en vertu du principe des ondes 
se propagera sur la surface de l'eau 
comme si l'on avait jeté un caillou 
dans le bassin. Et le vent étant une 
force constante tend à augmenter la 
hauteur de la ride. Si nous étendons 
sur l'eau une couche d'huile: les 
résistances latérales seront dimi
nuées et la hauteur de la ride tendra 
à diminuer. Ces deux causes s'ajou
tent et tendent à calmer les flots. L'hui
le agirait alors comme les rondelles de 

bois que les porteurs d'eau auver
gnats mettaient dans leurs sceaux 
pour empêcher l'eau de sauter. 

Discussion. — À vrai dire ces 
trois théories semblent contenir en 
elles-mêmes des germes profonds de 
vérité. Et je crois même qu'elles sont 
vraies toutes les trois. Il est probable, 
que la théorie définitive qui ne tar
dera pas à être donnée les englobera 
toutes les trois, D'ailleurs celle-ci 
ne pourra être établie que lorsque 
les diverses conditions du phéno
mène seront mieux connues. 

On pourrait déjà faire un grand 
nombre d'objections. Mais elles ne 
trouveraient pas leur place ici, aussi 
ne rapporterons-nous que celle de 
M. l'amiral Bourgeois. 

Objection de M. l'amiral Bour-
geois. — M. l'amiral Bourgeois fait 
remarquer que les v?gues marines 
sont dues à deux phénomènes par
faitement distincts: la Houle et le 
Brisant. La Hojle impressionne, 
l'eau à une très grande profondeur 
et n'est pas nuisible aux navires 
qu'elle fait seulement balancer sur 
place. Le Brisant est du. à la trans
lation horizontale de la surface 
aqueuse; il est très nuisible aux 
navires qu'il jette sur les récifs. 
Or, si l'on peu expliquer l'atténua
tion du Brisant par l'huile, on ne 
saurait comprendre celle de la Houle. 
Il serait bon alors que les expéri
mentateurs précisassent l'état de 
de la mer au moment de leurs expé
riences. D'ailleurs les trois théories 
ci-dessus tendraientà expliquer plu
tôt l'action de l'huile sur le Brisant 
que sur la Houle. 

Conclusion. — Actuellement la 
question en est là: que de choses à 
dire encore ? Que d'inconnues à 
ajouter à tant d'inconnues? 

Nous tiendrons d'ailleurs nos lec
teurs au courant de cette palpitante 
question. 

F . CANU. 
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L'HIPPOPOTAME 

Le Dr Renaud a publié, dans 
l'Univers Illustré, quelques mots 
fort intéressants sur l'hippopotame; 
nous en extrayons les passages sui
vants, ils donneront à nos lecteurs 
une idée assez exacte d'un animal 
dernier vestige des périodes antédi
luviennes. 

L'hippopotame, ce monstrueux 
animal, aux formes lourdes et dis
gracieuses, que nous possédons de
puis si peu de temps dans notre Jardin 

L ' H I P P O P O T A M E 

des plantes, est connu cependant 
depuis l'antiquité. 

On sait l'épouvante que causa sa 
présence dans les fleuves asiatiques 
aux vaillants soldats d'Alexandre. 
Ce grand capitaine, sans trop s'é
mouvoir de l'animal qui renversait 
ses chaloupes, en écrivit à son ami 
Àristote une lettre qui nous est par
venue. 

Habitant les grands fleuves de 
l'Asie et de l'Afrique méridionale, 
l'hippopotame (cheval de rivière) 
ne remonte déjà plus jusqu'au Nil, 

où on le rencontrait autrefois. De 
mœurs douces, il vit dans les ro
seaux, se nourrissant d'herbes et 
laissant des traces trop évidentes de 
son passage par les dégâts qu'il 
produit dans les plantations. Cette 
raison, et non des mesures de sû
reté personnelle, fait armer contre 
lui les habitants des pays qu'il 
habite. 

Chasser un hippopotame, s'empa
rer de lui est loin d'être chose facile 
Très-bon nageur, il défie la barque 
légè re. Au moindre bruit, il plonge 
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et f a i s a n t u n l o n g p a r c o u r s s o u s l ' e a u 
i l r e p a r a i t à d e s d i t a n c e s c o n s i d é r a 
b l e s et h o r s d e l ' a t t e i n t e d e ses e n 
n e m i s . 

D e l a c lasse des p a c h y d e r m e ? , 
i l est r e v ê t u d ' u n e p e a u d o n t l a d u 
r e t é se j o u e d e n o s p r o j e c t i l e s o r d i 
n a i r e s . N o u s n e f e r o n s p a s ic i u n e 
d e s c r i p t i o n t r o p fac i le d e ee$ a n i m a ! 
u n s i m p l e c o u p d ' # 4 l j e t é s u r \% ba§.= 
s i n d u J a r d i n d e s j l a f l t g s , gn. la issera, 
u n e i d é e b i e n p l u s | u a t | . 

B o r n o n s - n o u s , | ^ | p a l e p § f {ê{% 
é n o r m e , d o n t l e s d e p t l p è s e n l j u s q u ' à 
t r o i s l i v r e s , et d o n t la, faeuehe f i gaq= 
t e s q u e s e m b l e fa i te p e u r e f f r a y e r . 
S o n v e n t r e , q u i t r a î n a p r e s q u e j u § -
q u ' à t e r r e et l u i 4 e p n a ua a i? d# 
f a m i l l e a v e c 1§ g o g h o n , e\ ses pe t i t es 
o re i l l es t o u j o u r s f a m o u v e m e n t 
q u a n d il n a g e , l u i i m p r i m e n t u n 
c a c h e t c a r a c t é r i s t i q u e . C e d e r n i e r 
t r a i t d e l ' a g i t a t i o n des o re i l l e s n é -
r i te d ' ê t r e r e l e v é , c a r c '§s t d a n § 
ce t te o re i l l e q u e r é s i d e , p e u r i ' h i p p a ^ 
p o t a m e , u n d e ses p l u s jpaaÉU fflôy= 
e n s d e c o n s e r v a t i o n . Ca§£ \'QUi§ 
est d ' u n e f i nesse e x t r ê m § ; I l fflpin,* 
d r e b r u i t l ' a ve r t i t e U e ï » e t e n g a r d e , 
D e l à , u n e g r a n d e d i f f i cu l té d f le 
s u r p r e n d r e . C o u c h é au m i l i e u d e s 
r o s e a u x , i l c h a n g e r a c h a q u e n u i t d e 
r é s i d e n c e e t m e t t r a l a p e r s p i c a c i t é 
d u c h a s s e u r e n d é f a u t . 

I l d é t r u i t les p l a n t a t i o n s , c 'est u n e 
r a i s o n d e s ' e n d é f a i r e ; m a i s i l d o n n e 
auss i j u s q u ' à d e u x m i l l e l i v res d e 
l a r d . O r , ce l a r d est f o r t g o û t é p a r 
les i n d i g è n e s ; o n le sa le , et sa v e n t e 
p r o d u i t d e t r è s - b e a u x b é n é f i c e s . I l 
d o n n e u n e h u i l e q u i passe p o u r ua 
e x c e l l e n t r e m è d e c o n t r e les a f f ec t i ons 
d e p o i t r i n e , e t , d e p u i s l ' e m p l o i si 
a v a n t a g e u x des h u i l e s d e p o i s o n , o n 
c o m p r e n d les se rv i ces q u e p e u t r e n 
d r e l ' h u i l e d ' h i p p o p o t a x i e . 

S e s d e n t s s o n t t r o p c o n n u e s p o u r 
q u e n o u s e u p a r l i o n s , et o n sa i t 
q u e les b o u c l i e r s d e s n è g r e s s o n t 
t r è s - s o u v e n t r e c o u v e r t s d e l a p e a u 
d e ce t a n i m a l . 

D e cet te p e t i t e é t u d e , n o u s c r o y o n s 
q u ' i l est i m p o r t a n t d e r e t e n i r 

4 n e l o i n d ' ê t r e u n a n i m a l d a n g e r e u x 
e t ag ress i f , l ' h i p p o p o t a m e est d e 
m œ u r s d o u c e s et t r a n q u i l l e s . H e r 
b i v o r e , n i a i s n o n r u m i n a n t , H se 
t i e n t t a n t ô t au f o n d d e l ' e a u e t { a n -
ttôt d a n s les m a r é c a g e s . I l n ^ n t r ê fifl 
f u r e u r p o u t r e l ' h o m m e q u e s /Ц est 
a t t a q u é , g t a l o r s , p o u f s ' e n r e n d r e 
m a î t r e , pr i est f o r c é d e l u i b r i s e r 
igs j a m b e $ . g a f i j ses m o m e n t s d e 
g a i e t é , j l a i m e à faire, c h a v i r e r jg§ 
pet i tes, § m b a r e a t i e n g ; m a i s a l o r s , 
i l f o u c h § j a m a i s a u $ hom.f f ie§ 
q u ' i l j e t t e ainsi. 4 l 'eau., f o u t e s ces 
P l a i s a n t e r i e s s o n | d § f o r | m a u v a i s 
p u t j n o u j e q c o n v e n o n s , m a i s m 
su f f i sen t p a s p a u r f a i r e â o n n e ? Щ 
b r e v e t d e m é c h a n c e t é q u e Г Ш р Р р р -
t a m e §st loir» d§ m é r i t e r . 

m u m H и MAI N ES 
P U PLATgAïj CENTRAL D E L A F B A M C g 

(Suite) 

R A C E . egLTIQUË OU GAULOJSg 

llace celtique. 

S y s t è m e p i l e u x b l o n d , p a r f o i s 
r o u x c la i r o u c h â t a i n ; p e a u t rès 
b l a n c h e , y e u x g r i s , b l e u s o u v e r t s . 

T ê t e d o l i c h o c é p h a l e , à d o l i c h ô c é -
p b a l i e f r o n t a l e , f r o n t d r o i t o u u n 
p e u f u y a n t , n e z m i n c e , l o n g , t r ^ s 
a q u i l i n , face " r e m a r q u a b l e m e n t a l l o n 
g é e et m i n c e , c o m p r i m é e l a t é r a l e 
m e n t » j a m b e s l o p g u e s . ta i l l e t r ès 
h a u t e , enco re - p l u s q u e ce l le d e s 

A l l e m a n d s , m u s c u l a t u r e p l u s s è c h e ' 
f o r c e m u s c u l a i r e c o n s i d é r a b l e . 

C a r a c t è r e v i o l e n t , m a i s l o y a l et 
b o n ; c o u r a g e e x t r a o r d i n a ; r e . 

iter • 

jQel}§ race veaqe, 4 ц п р é p o q u e q u e 
p a s t rès e x a c t e m e n t d é t e r m i t 

gée, m a i s t r ès a n c i e n n e , d o m i n a i -
n g H t i q u e m e n t d a n s t o u t e l a G a u l e à 
l ' i sbaque 4 § h c o n q u ê t e r o m a i n e . 
T§1 é ta i t le i y p § ôe i C e l t e s o u G a n 
tois, pi b i e a éhuès par M . P r u n e r -
13ey, m mm m n e u s a r r ê t e r o n s 
рад и seul ia&tant à h y p o t h è s e d e s 
Celtes broai qui â f â U t a n t de b r u i t 
en a n t h r o p o l o g i e , e t , c 'es t b i e n à 
to r t , s e l q n n e u j qh'on a v o u l u f a i r e 
u n e r a c e à p a r t d e eea m é t i s p l u s o u 
m o i n g m o n g o l M s jgt d é p o u i l l e r à 
leur p r o f i t de tootâ sa g l o i r e , l a n o 
b l e r a c e c e l t i q u e ou g a u l o i s e . 

A n t é r i e u r e m e n t aux G a u l o i s , i l 
éta i t p e u t - ê t r e т е п а d ' a u t r e s t r i b u s , 
p r é s e n t a n t en p a r t i e le m ê m e t y p e 
m a i s c h e z l e s q u e l l e s le f r o n t éta i t 
b i e n p l u s d é p r i m é e t f u y a n t , b i e n 
q u e la p e a u f û t auss i b l a n c h e e t les 
c h e v e u x auss i r o u x . C e s r a c e s p r é 
s e n t a i e n t auss i u n p r o g n a t h i s m e p l u s 
o u m o i n s m a r q u é q u i est f a i b l e c h e z 
les v r a i s G a u l o i s . 

I l y a u r a i t e n c o r e l i e u d ' a d m e t t r e 
u n e a u t r e sec t i on d a n s la r a c e ce l 
t i q u e , s e c t i o n c a r a c t é r i s é e p a r u n 
f r o n t t r ès f u y a n t , d e s c h e v e u x r o u s -
sâ t res o u n o i r de c h a r b o n , des yeux 
bleus a v e c ua cercle foncé qui borde 
l'iris. D e s h o m m e s , de ce t y p e s o n t 
t r è s r é p a n d u s e n I r l a n d e et d a n s 
q u e l q u e s p a r t i e s <jle la F r a n c e . I l se 
p e u t f o r t b i e n q u e les v a r i é t é s d o n t 
i l v i e n t d ' ê t r e q u e s t i o n r é s u l t a n t d e 
t r è s a n c i e n s m é l a n g e s . 

A c ô t é de . ia r â p e g a u l o i s e , o n ce l 
t i q u e p r o p r e m e n t d i t e , n o u s e n t r o u 
v o n s u n e a u t r e t o u t auss i c é l è b r e e t 
i ssue de l a т е щ е souche, , c 'est u n e 
r a c e t r ès p r o c h e p a r e n t e , b i e n q u e 
p e u t - ê t r e u n p e u g e r m a n i s é e . 
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LA SCIENCE; P O P U L A I R E 

Ce sont les Kymris sur le type 
desquels on n'est pas encore par
faitement d'accord et qui parlaient 
un dialecte voisin de celui des Gau
lois. Ces Kymris,venus a u n e époque 
moins ancienne, paraissent avoir eu 
les cheveux d'un blond très clair, 
d'où le nom de têles blanches donné 
à une de leurs tribus ; leurs yeux 
étaient bleus ou gris, leur visage ova
le, leur front large et très élevé, avec 
dépressions temporales bien mar
quées ; tête dolichocéphale, éleyée 
au vértex ; nez très aquilin, bouche 
petite, dents très orthognathes, taille 
haute, belles proportions, grand air 
de noblesse et de dignité. 

Cette race, plus intelligente que 
les Gaulois propiemeat dits, mais 
peut être aussi violente, parait avoir 
eu le caractère beaucoup plus grave, 
et même triste. C'est une des plas 
élevées de toutes les races aryennes. 
Elle paraît avoir fourni, soit par mé
lange, soit autrement, un rameau à 
cheveux plus foncés, à taille moins 
énorme, à visage de la plus extrême 
perfection et de la plus grande et de 
la plus admirable délicatesse. 

GROUPE GERMANIQUE 
Cheveux blonds, yeux gris, bleus 

ou verdures , front très large et bom
bé, visage moins étroit que celui des 
Gaulois, taille haute, musculature 
volumineuse, caractère IrèsJ patient, 
grandes aptitudes pour les^ sciences 
et la musique, 

Type Gaulois ou Celtique 

Se divisent en trois section : Scan -
dinaves, très grands, très dolichocé -
phales, avec cerveau débordant lar
gement le cervelet ; beauté très re
marquable, intelligence très déve
loppée. 

Germains dunord,dolichocéphales 
ou mésocéphales. 

Germains du sud, brachycéphales, 
tête très volumineuse, cerveau con
sidérable, visage souvent plus ou 
moins triangulaire aptitudes remar
quables pour les arts, transcendantes 
pour la musique. 

La race aryenne comprend encore : 
les Slaves brachyséphales ou méso
céphales; châtains, blonds ou rous-
sâtre, qui sont peut-être réprésentés 
?n France dans la Rouergue ; les 
Grecs ou Hellènes dont la merveil
leuse beauté et la splendide intelli
gences sont célèbres ; mais ces qua
lités n'étaient pas le privilège de tous 
les grecs, elles ne se rencontraient 
guère que chez les Hélènes conqué
rants, qui seuls, parmi eux, étaient 
aryens, qui étaient plus grands que 
les anciens indigènes dont ils se dis
tinguaient par des cheveux blonds 
ou moins foncés et des yeux plus 
clairs. 

Plus tard, il semble s'être formé 
une race grecque mixte, joignant aux 
belles proportions et aux traits si 
parfaits des Hellènes, une coloration 
plus foncée des cheveux, des yeux 
et de la peau. Cependant \\ se con
serva toujours un certain nombre de 
familles blondes, principalement dans 
l'aristocratie. 

Je n'ai pas à m'occuper de la race 
grecque, car, si elle a établi des CO' 
lonies dans le midi de la France, elle 
ne semble pas avoir jamais pénétré 
dans le centre de notre pays. 

Il n 'en est pas de même des Ro
mains, cette race s'est étendue par» 
tout dans nos régions, mais elle ne 
paraît pas y avoir laissé de nombreux 
descendants. Les Romains étaient 
une race mixte composée d'une aris
tocratie conquérante, en grande par
tie aryenne, mais plus ou moins mê
lée d'éléments ligures dont elle avait 
toute la férocité et d'une plèbe plus ou 
moins semitisée et mêlée d'éléments 
mongoloïdes. Avec le temps, ces d eux 
classes si fortement tranchées à l 'o
rigine, se mêlèrent de plus en plus, 
et, à l 'époque de la conquête de la 
Gaule, les Romains étaient un mé
langes d'Aryens, de Sémites, de Tos
cans, de Liguriens, de Mongoloïdes 
et de populations italiotes de toutes 
espèces. Malgré cela, cette vieille aris
tocratie romaine qui^ .avait fait la 
puissance de celte- nation, eut assez 
de force pour communiquer son gé
nie à ce mélange hétérogène, au 
moins pour quelques siècles. Sans 
doute il vint un temps où cette popu

lation n'eut plus aucune énergie et 
où son julelligence elle-même som
bra complètement, mais ce fut bien 
plutôt l'action du mélange avec les 
populations inférieures vaincues que 
les invasions des barbares qui mit fin 
à la puissance romaine. 

G É O G R A P H I E M I L I T A I R E 
DE 

L A F R A N C E 

(Suite) 

S i x i è m e C r ê t e 

La sixième crête, la dernière du 
Bassin géologique de Paris, est, 
comme les deux précédentes , de na
ture jurassique. Elle appartient à 
l'étage inférieur du terrain de Lias. 

Cette crête p rend naissance au 
plateau de Langres qu'elle prolonge 
au nord en se détachant des Monts 
Faucilles. 

La Meuse la franchit presqu'à sa 
naissance, aux environs de Bourmont. 
Par la vallée de Bourmont, qui fait 
suite à celle de Domrémy-Neufchâ-
teau, Langres se t rouve relié à Toul. 

Trois petits affluents et un sous-
affluent de la Meuse descendant des 
Monts Faucilles s 'y ouvrent des pas
sages, entre cette rivière et la Mo
selle, dont la brèche limite au sud, à 
l'ouest et au nord, les hauteur de la 
forêt de Haye, de Pont-Saint-Vincent 
à Toul et de Toul au confluent de la 
Meurthe. 

La Meurthe franchit la crête près 
de Bouxières, à quelques kilomètres 
et en aval de Nancy et limite la forêt 
au nord-est, 

La hauteur de la Foret de Haye 
est ainsi entourée d 'eau de trois cô
tés et la défense de cette importante 
position se trouve encore augmentée 
aunordpa i le Fort d'arrêtdeFrouard 
qui protège les approches de Toul 
et les voies ferrées de Château-Sa
lins et de Lunéville à leur embran
chement. 

Au sud, sur la rive gauche de la 
Moselle, à son confluent avec la 
Madon, sur la côte Sainte-Barbe, 
au-dessus de Pont-Sl-Vincent, un 
fort protège le flanc sud-est de 
la hauteur de Haye. En remon
tant vers le nord on voit la 6me 
crête former les hauteur entre Seil-
le Moselle, au sud de Metz ; puis, 
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en dehors de France, pont le mo
ment, former les hauteurs du pla
teau de Plappeville et de celui de 
St-Quentin. entre Gravelotte et Metz. 
Enfin elle longe la Moselle et se pro
longe jusque dans le Luxembourg. 

Entre la sixième crête etles Vosges 
onne dislingue plus de ligne de hau
teurs nettement accusées. Ce ne sont 
plus que des masses laissées ça et là 
par les bouleversements diluviens, 
reconnaissables seulement à leur na
ture géologique (étapes inférieures 
de la formation Jurassique et de 
Trias) ces masses forment comme 
les indications persistantes de la di
rection ancienne d'une septième 
crête. On leur a donné le nom de 
COTES. 

Telles sont : 
Au nord d'Epinal, sur la rive 

gauche de là Moselle, la cóle Virine 
(altitude 467m.) ; 

Entre FEuron, aflluent de la Mo
selle et la Mortagne, affluent de la 
Meurthe, au Sud de Blainville, la 
côte d'Essey qui présente un relief 
en forme de mamelon de plus de 
140 mètres d'altitude; 

En arrière de ces deux côles et de 
la voie ferrée de Mirecourt à Nancy, 
la côte de Vaudemont (altitude 545) 

Entre Château-Salins et Dieuze la 
côte de Kerperche et aux environs de 
Bouzonville celle de llichenberg. 

D'autres enfin se manifestent plus 
à l'est, entre Blamontet Réchicourt, 
sur notre nouvelle frontière. 

Auguste COEURET. 
Prof, de sciences militaires-

(A Suivre). 

L E S C O T E S D E F R A N C E 

(Suite) 

PREMIÈRE SECTION 

SUULA MER DU NORD 

De la Belgique à Calais 
( S u i t e ) 

D u n k e r q u e . — Les petites 
marées ne fout plus entrer dans le 
port de Dunkerque, malgré d'im
menses travaux, en partie exécutés 
sous le premier Empire et la restau
ration, que des vaisseaux calant 3 ou 
4 mètres. 

Cependant, aux hautes marées, la 
h auteur d'eau est de 6 mètres et l'un 

des bassins à plat peut recevoir des 
navires de 1000 tonnes. La Syzygie 
esta 121.113 et l'Etablissement du 
port à i l h. 45. 

On travaille en ce moment, 
comme dans tous nos ports du Nord, 
du reste, à améliorer la situation du 
port de Dunkerque et l'on étudie 
les moyens de lui redonner son an
cienne importance. 

Le port de Dunkerque est la tête 
de ligne d'un service régulier sur 
Londres, Bull, Liverpool, Leilh-
Edimbourg; il dessert régulière
ment Cronstadt, St-Pétersbourg. 
Rotterdam, le Havre, Bordeaux, 
Dunkerque, dont le nom signifie 
Eglise des Dunes ; « Dûn Kurche » 
ou mieux : Chapelle de la Colline, 
en flamand Dwinherken, est dé
fendu par une bonne enceinte ap
puyée sur les ouvrages détachés de 
Bernard-Stet, les forts Risban et 
Louis reliés au fort Français qui 
couvre Bergues et constitue une ex
cellente ligne de défense 

C'est une ville grande et bien 
bâtie, flamande d'aspect, aux mai
sons où la brique abonde mêlée 
à la pieire blanche, aux rues pro
pres, larges, bien aérées, bien pa
vées, située sur un terrain élevé 
et sablonneux, à la jonction des 
canaux de Bergues, de Bourbourg 
et de Fumes. 

Chef lieu d'arrondissement du 
département du Nord, à 66 kilomè
tres de Lille, elle est reliée à la ca
pitale dont elle n'est distante que de 
236 kilomètres, par le chemin de 
fer du Nord de Paris à Calais et 
Dunkerque par Lens et Bethune. 
En outre de son port, de sa belle 
rade, de ses bassins, de sa citadelle, 
de ses écluses remarquables, Dun
kerque possède des Magasins pour 
la marine, des voileries, des chan
tiers de constructions, des Ecoles 
de navigation,de dessins, d'architec
ture, de plastique, une bibliothèque 
bien fournie, des Sociétés savantes, 

Ĵ de Géographie, cette dernière fort 
remarquable, une Chambre et un 

Tribunal de Commerce, une Cham
bre consultative d'Agriculture, un 
Tribunal Civil, un musée, des Ecoles 
bien aménagées, un collège com
mercial aujourd'hui en passe de 
devenir Lycée, un Théâtre et des 
Cercles nombreux. Les monuments 
les plus remarquables sont: le Bel-
roi, 90m de haut, qui sert de tour 
à signaux les Eglises St-Eloi et 
St-Jean-Baptiste, la tour de Leu-

ghenaer, surmontée d'un pha
re. 

Dunkerque possède des fabriques 
de savon, d'amidon, des raffineries. 
Sa population est d'environ 34,500 
habitants. 

Dunkerque n'est pas seulement 
un port de commerce, elle est aussi 
ce qu'on appelle un port de grande 
pêche. 

Elle envoie pêcher la morue en 
Islande et sur le Doggersbanck dans 
la mer duNordetmêle ces vaisseaux 
à ceux du Havre pour la pêche de 
la baleine. 

C'est avec l'Angleterre que la 
Y i l l e fait son principal trafic, on en 
expédie à quantités énormes, de la 
houille venue des bassins de la Bel
gique par ses nombreux canaux e t 
ses chemins de fer si économiques ! 
puis, de l'huile œillette, de lin, de 
colza; d u blé, des objets ouvrés, des 
bois du Nord et surtout de la fer
blanterie. 

Dunkerque a des foires renom
mées qui se tiennent le 1er janvier 
et le 24 juin pour la draperie, la toi
lerie, les modes, la chapellerie, la 
mercerie, l'horlogerie, l'orfèvrerie, 
la bijouterie, la bonneterie etc. 

Administrativement, Dunkerque 
est, nous l'avons déjà dit, chef-lieu 
d'arrondissement du département 
du Nord. Les services de la marine, 
(commission) des Ponts et chaussées, 
des finances, des douanes, de l'enre
gistrement et domaines, des contri 
butions directes e t indirectes y sont 
centralisés 

Dunkerque fait partie d e la divi
sion maritime de Cherbourg, de la 
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division militaire de Lille, du dio
cèse archi-épiscopal de Cambrai de 
la 7me zone forestière (1) et de 
l'Académie de Douai. 

Les consuls d'Angleterre, d'Au
triche, des Etats- Unis, à.'Espagne, 
d'Italie, de Grèce, des Pays-Bas, du 
Mexique, de Russie, de Portugal, 
de Suède et Norvège de Turquie, de 
Venezuela, du Grand-Duché d'Ol-
denbo rg, de Danemark, de Belgi
que, de Corta-Rica et du Brésil y 
traitent les affaires de leurs natio
naux. 

Dunkerque compte nombre d'éta-
b'isseinentsphilantropiques, sociétés 
de bienfaisance, de secours mutuels, 
hôpitaux et hospices et surtout une 
succursale de la société centrale de 
sauvetage des naufragés avec une 
station et un lije-boat. 

Les services des postes-télégra
phes et prisons y fonctionnent régu
lièrement. 

Marc de BEAUSÉJOUR. 
Géographie comparée de la France de 

l 'Angleterre et de l ' A l l e m a g n e . 

Livre IV. ehap. I X . Ti tra III. paragraphes 

3 e t 4. 

(A suivre.) 

(1) Un décret récent a divisé le t e r r i 
toire de là République en 14zones fores
tières, nous ignorons encore la façon 
dont on a classé Dunkerque. 

QUELQUES PAGES 

DE 

P H Y S I O L O G I E V E G E T A L E 
(Suite) 

Au printemps, sous l'action de la 
chaleur, la vie reparaît, une sève 
nouvelle pleine de force anime les 
bourgeons qui grossissent, se déve
loppent et laissent sortir les feuilles 
et les fleurs ; généralement les feuil
les apparaissent avant les fleurs, il 
y a quelques exceptions. 

Les feuilles dirigent toujours leur 
partie interne vers le ciel, et vers la 
terre leur face externe, on ne peut 
jamais arriver à faire change? elette 
direction, tout à fait naturelle. 

La température, les vents, les ora
ges, la lumière, l'obscurité, provo
quent chez certains végétaux des 
mouvements curieux. 11 y a ce qu'on 
appelle le sommeil des plantes. 

La sensitivo fournit une preuve 
de la sensibilité végétale. Nous vou
drions pouvoir nous arrêter plus 
longtemps sur ces intéressantes 
questions, mais nous ûe pourrions 
le faire sans nous écarter du cadre 
restreint que nous nous sommes 
tracé. 

Les feuilles ont orné les plantes 
pendant la belle saison, l'hiver ap
proche, ces verts organes ont jauni, 
s'ils ne tombent pas ils restent des
séchés. Quelques arbres appelés ar
bres verts gardent leur feuillage 
toute Tannée. On ne doit pas attri
buer la chute des feuilles au froid, 
partout les végétaux perdent ce bel 
ornement. Chez nous ce phénomène 
coïncide avec le commencement 
de la mauvaise saison, mais ce n'est 
pas elle qui l'amène en principe, elle 
y contribue certainement par les 
troubles qui se font dans l'atmos 
phère : les vents , les pluies 
les gelées etc. A cette époque le vé
gétal s'engourdit pour ainsi dire, 
c'est un état de mort apparente. 

II 

Fonctions de reproduction. — Florai
son. — Défloraison. — Féconda
tion. — Maturation. — Dispersion. 
— Germination.— Comment pousse 
le bie. — Appendice. 

Les fleurs sont les organes de la 
reproduction. 

La floraison nous l'avons déjà dit 
est nommée Anthère par les bota
nistes, elle a ordinairement lieu 
après la feuillaison qui prépare les 
matériaux propres a u développe
ment de la fleur. La lumière paraît 
être une des principales causes de 
la floraison. Les plantes ne fleuris
sent pas toutes à l a même époque 
chaque genre a u n temps pour 
l'épanouissement de ses fleurs. 

LA défloraison se f a & sitôt que la 
f^amdafton a çu \\m. Le e¿$£8 
leste souvent r a r . e M é n t ta corolle 

Il y a des fleurs qui dorment à 
certains moments du jour ; cela tient 
soit à la lumière soit à Tétat de l ' a t
mosphère. 

Fécondation. En parlant des an
thères nous n'avons fait que nom
mer le pollen sans dire ce que c'était 
ici nous le définirons et dirons à 
quoi il sert. 

Le pollen est une espèce de pous
sière ordinairement fine, sa forme 
peut varier, mais il est généralement 
jaune. C'est la matière fécondante 
mâle. 

Eûfermé dans les anthères le pol
len à l'ouverture de leurs loges est 
jeté sur le stigmate; dans les plantes 
monoïques et dioïquesles vents, les 
insectes aident à la fécondation en 
portant le pollen de la fleur mâle à 
la fleur femelle. 

Sur chaque grain de pollen on re
marque de petits espaces clairs 
ronds appelés pores. Ce grain est 
formé d'une seule cellule envelop
pée de deux membranes. 

Les pores laissent voirl'enveloppe 
interne qui contient un liquide vis
queux où nagent des corpuscules 
très tenus, ce liquide est nommé 
forifJa. 
— Au moment du développement 
complet des organes reproducteurs 
le pistil, lui, produit à la surface de 
son stigmate une matière gluante 
qui à l'ouverture de l'anthère relient 
les grains de pollen tombés ou ap
portés sur ce stigmate. L'endosmose 

'agit encore ici ; la membrane inté
rieure des grains sort des pores atti
rée par l'humeur que secrète l'or
gane femelle, le forilla est renfermé 
dans cette tunique qui s'alloDge en 
tubes fins qu'on appelle tubes po'.lé-
niques, ces tubes s'acheminent len
tement à travers le style vers l'ovai
re où sont les ovules, ceux-ci sans 
le secours du pollen ne pourraient 
donner de fruits, ils se flétriraient et 

{• ne produiraient rien. Mais sitôt que 
les tubes polléniqHes sont arrivé* 

Povafep©. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



THERMOMETRE 

La pression barométrique à varié 
depuis 771 m]m le dimanche à 2 h. 
du soir jusqu'à 744 le mercredi à 10 h. 
du sioir ce qui fait un écart de 27 
millm., chidre considérable, aussi 
n'est-il pas étonnent que nous ayons 
eu a supporter des perturbations at
mosphériques très sérieuses, il n'est 
tombé que de 3 à 4 miliim, d'eau mais 
le veut a été très violent à différentes 
reprises, notamment le lundi soir et le 
vendredi pendant toute la journée, à 
ce moment une véritable tempête s'est 
déchaînée sur Paris et ses accidents 
assez grands ont été enregistrés, ils 
ne sont malheureusement rien auprès 
des sinistres qui ont désolé les côtes 

de l'Océan et qui ont été d'autant plus 
graves que le service météorologique 
avait annoncé un temps calme. Cette 
tempête a été remarquable par la 
grande pureté du ciel qui était d'un 
beau bleu et qu'on voyait à travers un 
léger rideau de vapeurs peu élevées et 
voyageant avec une vitesse d'au moins 
2 ou 3 kilomètres par minute. A la 
suite de ce déchaînement le temps 
s'est mi3 au beau et nous sommes en
trés dans une période magnifique qui 
dure encore au moment ou nous écri
vons (mardi soir). Les variations ther
mométriques ont été très faibles en 
effet le thermomètre n'est pas des
cendu à réro sans l rabri, mais d'un 

autre côté il ne s'est pas élevé au des
sus de H degrés par conséquent l'écart 
total n'a été que d'une dzaine de de
grés, la direction du vent à été cons
tamment méridionale, ce qui explique 
cette faib'esse dans les variations de 
la chaleur de l'air. Cette température 
est positivement extraordinaire pour 
la saison, On n'a observé aucune per
turbations magnétiques notables. Pen
dant la nuit du 4 au 5, on a constaté 
dans les stations du nord de l'Europe 
des aurores boréales qui, suivant cer
taines théories à vérifier, indiqueraient 
un changement de temps. 

J O S E P H J A U B E H T 

C O U R R I E R T H É Â T R A L 

Claretia a eu un grand fcuccès avec 
Monsieur le Ministre comme roman 
et il Ta consacré à nouveau à la scène. 
La pièce est vive ; après un exposé 
rempli d'esprit qui comporte les deux 
premiers actes, l'action commence et 
se déroule sans laisser de ces vides 
que fent ordinairement voir les pièces 
tirées de romans. 

Monsieur le Ministre, c'est un 
jeune député, qui, par suite de ces cir
constances, comma on en voit tous les 
jours à la Chambre, se réveille un beau 
matin ministre, mais un ministre a des 
solliciteurs et surtout des solliciteu
ses ; Sulpice Vaudrey se laisse pren
dre aux doux yeux de l'une d'elles, 
Marianne Kayser. Il oublie tout, fa
mille, devoirs ; à tel point que la maî
tresse ose brader la femme légitime à 
une réception du ministère. De là un 
grand scandale. Rosas, qui est amou
reux fou de Marianne Kayser, prend 
fait et cause pour elle, provoque en 
duel le ministre qu'il blesse, et épouse 

l'héroïn :. Quand à Sulpice Vaudrey, 
il redevient simple député. 

Les allusions politiques ne font na
turellement pas défaut et Marais, qui 
joue le rôle de Sulpice, a même été 
très souvent à la Chambre pour arriver 
à composor u n personnage, qui, sans 
être l a copie exacte de quelqu'un, n'en 
est pas mo ins l e résu l ta t d 'observations 
très patientes su r les u n s et les autres. 
Mlle Marie Magnier joue avec une 
grande autorité Marianne Kayser. La 
femme légitime, c 'est Mlle Lemercier. 
Ajoutez à ces n o m s Saint-Germain, 
Landrol, Piadeau, Noblet qui décidé
ment excelle dans les ganaches, et 
vous comprendrez que l 'interprétation 
doit être parfaite. 

Si Monsieur le Ministre a été un 
franc succès, nous n'en pourrons pas 
dire autant d u Nom de M. Bergerat 
à VOdéon, O n r e t r o u v e dans cotte 
pièce les situations que nous ont fait 
connaître dans Par droit de conquê
te et Mademoiselle de ta Setgltère, 
mais ave a ce t te d i f fé rence que dans le 
Nomt e l les pe rden t t o u t ca qu 'elles 
o n t d ' i n t é ressan t . 

Dupuis, du Vaudeville, à qui Fe-
dora donne des loisirs, Porel, Chelles, 
Cosset ; Mesdames Malveau, Petit, 
Méret, interprêtent cette œuvre qui 
n'est pas destinée à garder longtemps 
l'affiche. 

La question de Y Opéra-Populaire 
est enfin tranchée, le vaillant M. Ritt 
en est le directeur. Il s'est mis de suite 
à l'ouvrage, et a déjàr^çu Noire-Da-
me-de-Paris et Hèrodiade de Masse-
net, Clèopatre da M. J. Barbier, mu
sique de Victor Massé, et une pièce de 
M. de Joncières 

Matinées de dimanche prochain : 
Opéra-comique. — Giralda. 
Odéon. — Lû Nom. 
Gymnase. — Monsieur le Ministre. 
Variétés. — Mam'zelle Nitouche. 
Vaudeville. —- Tête de Linotte. 
Porte-Saiut-Martin. Le Voyage 

à travers l'Lmpossible. 
Gaîté. — Léonard. 
Ambigu. — La Glu. 
Bouffes. «- OUletté dé Narbonne. 
C i u a y , — Les Maris inquiets* 
C h â t e l e t . — C o n c e r t - C o l o n n e . 
C h â t e a u - d ' E a u . C o n c e r t L a m o u r e u ï 

CHARLES D'ESTRÉES. 
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B U L L E T I N F I N A N C I E R 

Les actions de la Banque da France 
restent à 5,285-. 

L'encaisse de la Banque de-Franco 
a augmenté de 14 millions, dont 13 
millions en or et 1 million en argent. 

Voici les variations signalées dans 
le bilan- s. 

I t e s i sorti,: par 1&. portefeuille, 41 
millions } par avances sur titres., 9 mil-
îionâ| par le Trésor,, millions, —-
Total : 85 millions. 

Il est entre ; p«r iifaaces sur lingots, 
ï million j par comptes courants, 119 
millions, par" comptes divers, 9 mil
lions. — Total : 129 millions. 

Soit un excédent des entrées sur les 
sorties de 44 millions, d'où iL est ré-
sat-té l'augmentation d'encaissé citéo 
plus haut, et une diminution da la cir
culation da 30 millions. 1 

Les bénéfices de la semaine çnt été 
de 1,070,000 (Varies. ! 

Le Crédit foncier cote 1,2(38. Les 
bai ssiers l'ont ramené un moment à 
1,201). La rude leçon qui vient de leur 
être infligée portera-t-elle ses fruiis? 
Toutes nos prévisions, en ce qui con
cerne l'émission que vient de faire 
cette Société, Ont été leinement réa
lisées. L'opération a obtenu un succès 
de boa aloi. Lagrande confiance qu'ins-
pirel e Crédit Foncier aux capitaux 
de l'épargne est justifiée, d'ailleurs à 
tous les jo ints de vue. Les nouvelles 
obligations font prime. 

Le Crédit mobilier est lourd à 332. 
La Banque d'Escompte est à peu près 

stationnaire sur les cours de 525» 
Le Comptoir d'Escompte passe de 

960 à 986. 
Dans leur assemblée générale du 29 

janvier, les actionnaires de cette So
ciété ont voté un dividende de 48 fr. 

La Banque ottomane, un peu plus 
éprouvée, a reculé h 722 fr. 

L 9 8 actions des grandes Compagnies 
de chemin de fer ont subi un mouve
ment de recul d'une certaine violence; 
elles tendent maintenant à sé raffer
mir. 

Les Autrichiens se tiennent à 710. 
Реи d'affaires sur les Lombard» â 

298. Là spéculation qui s'occupait de 
cette Valeur s'ôst refroidie, r 

• t « 
LOUIS D OR 

A V I S 

Les articles politiques du qe ré
clame ne seront pas insérés. 

r e n < i r e « M bout. GÀSTÎIAL&IES, DYSPEPSIES, Й Ш Ш 1 

Le Gérant : B O U C A R C . 

F > RI» . — TYPOGRAPHE L . LAFTCUÎER, IL , RAE ia DOTI* 

PI L I V O R E t Nouvellement décou
verte et propagée par la PARFUME

RIE DUSSER, cette préparation enlève 
tout poil follet sur les bras avec une net
teté surprenante, elle rend la peau velue 
blanche et lisse comme 1э marbre. 10 fr. 
mandat. (1, rue J.-J. Rousseau). 

Nous recommandons à nos lecteurs 
de prendre des billets de la loterie 
tunisienne dont le succès grandit cha
que jour et qui offre un million de 
lots. 

C'est пае- œuvre humanitaire qui 
honore notre pays puisqu'elle a pour 
but da fonder, en Tunisie, des éta
blissements d'Utilité publique tels que; 
Ecoles, hôpitaux, orphelinats, etc. , 
etc. 

Des remises en billets sont faites 
aux preneurs d'au moins cent billets 
à l'adresse de M. Ernest Detré, se
crétaire général, 13, rue Grange-Ba
telière, à Paris. 

I N S E N S I B I L I S A T ™ DFCÎiKSXE 
E x t r a c t i o n dea d e n t i sana d o u l e u r , con

serva t ion e t guér iaon d e i d e n t i par l 'auri-
fi cat ion à L O B D O R A S E C -

Pose de dents et dentiers S A N S P L A Q U E S 
b r e v e t é » ) , l a i i e a n t l e palaia l ibre , n'altb> 
rant s i le a e n s du g o û t , ni la p r o n o n c i a t i o n 
45, rue de L a ï a y e t t a . 

L E D O C T E U R C H O F F É 

Offra g r a t u i t e m e n t » tousj ios lecteur» la S"" 
édition da ion T r a i t é d e M é d e c i n e p r a t i 
q u e , daai lequel il expose la méthode consa
crée par 10 annéei de m e c è s dans les hôpitaux 
pour la f n è r n o n des m a l a d i e s c h r o n i q u e s 
d a t o u s l e s o r g a n e s , et des h e r n i e s , h é -
m o r h o ï d e s , g o u t t e , p h t h i s l a , a s t h m e , c a n 
c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d e v e s s i e et de 
m a t r i c e , e tc . Adresser l e i demandes, quai St 
Michel, Í7 , Paris 

L E S C É L É B R I T É S M E D I C A " 

L E * * recommandent l'emploi des D É P I 

L A T O I R E S D U S S E R ( P Â T E E P I L A -

T O I R E pour l e visage, P I L I V O R E pour 
les bras), comme absolument inoffensifs 
et d'une efficacité parfaite. 

Parfumerie D I I S S E R , 1, rue J.-J,-Rous-
seau. — 1 0 fr. mandat. 

P i l u l e s D U D R M o u s s e t t e 
L e s P i l u l e s M o u s s e t t e , à l'aconitine et au quinium, calment ou guérissent la 

i l f i gra ine , la Sciatique et les Névralgies les plus rebelles. 
« L'action sédative que ces Pilules exercent sur l'appareil circulatoire sanguin, par 

« l'intermédiaire des nerfs v a s o - m o t e u r s , indique leur emploi dans les Névralgies 
• du trijumeau, les Névralgies congestives, les affections Rhumatismales doulou-
I reuses et inflammatoires. » 

« L'aconitine produit des effets merveil leux dans le traiteraont des Névralgies faciales, 
a la condition qu'elles ne soient pas symptomatiques d'une tumeur intracrà'nienno, alors 
même qu'elles auraient résisté à d'autres médicaments. » (Société ti Bmlngis, léinte en Î8 Ihner IBM), 

D O S E : Prendre de 3aa 6 pilules dans les 24 heures. 
Exiger les V é r i t a b l e s P i l u l e s M o u s s e t t e de chez C L I N e t G - , P a r i s , A 

S I R O P & P Â T E d e B E R T H É 
Pharmacien, Lauréat des Hôpitaux àe Paris. 

<r La Codéine pure dit le professeur Gubler {Commentaires thérapeutiques rfi 
« Codex, p. 587) doit êtro prescrite aux personnes qui supportent mal l'opium, a u x 
o enfants, aux femmes, aux vieillards et aux sujets menacés de congest ions cérébrales , s 

Le S i r o p et la P â t e B e r t h é à la Codéine pum possèdent une efficacité incon
testable dans les cas de R h u m e s , B r o n c h i t e s , C a t a r r h e , A s t h m e , M a u x d e G o r g e , 
I n s o m n i e s , T o u x nerveuse et fatigante des M a l a d i e s d e P o i t r i n e et pour calmer l e s 
I r r i t a t i o n s de toute nature. 

t L e s personnes qui font usage de S i r o p ou de P â t e B e r t h é ont un ïommei l ca lme , 
et réparateur jamais suivi ni de lourdeur do tête, ni de perte d'appétit ni de const ipat ion. 

Prescrire et bien spécifier S i r o p ou P â t e B e r t h é et comme garantie ex iger la 
S i g n a t u r e B e r t h é et le T i m b r a b l e u de l ' E t a t f r a n ç a i s . 

Paris, C H E Z C L I N F & C L A , 1 4 , Î\ufe R A C I N B , P U È S L A F A C U L T É BTF M É D E C I N E , Paris 
Et par l'entremise) des Pharmacies de France et de l'Etranger. 

шшчш А И Е И И N A Y F S I T F » S « S A ; A T 

DE 4 À 4 . О О О E X E M P L A I R E S , E O R I T U R E , P L A N S , D A A O I N A , M U A L Q M , AH. 

TRAÇA* SUR PAPIER S O M M A À L'ORDINAIRE.—PRIX ЯКА TONUI— • GRANDEVRA. 

IMPRIMERIE * CARACTERES 
О А М А Ш М O A S S M JOIIE BOITA À O A A E E S . — M O LOTIRAS, CHIORAI : «CCEISAIRES AI И М & А О Й А » эт 

ы Шя&бяЛваяят P E F E L I S J A I M лШтт 1 « A A A L 1 Ж « * Ш « « В Т Л > '*** 

& A W b A B A T , № . № D ' f t l U « » . . 
Smti» iti ЯпффШ ET truismi *эя$г* л* ш. r*vt евеьемшшыв!. 
' " ' I N A « « • «ТАЙНАЯ « M A * » «MI Я » * А 4 В С » д о « Е » Í<S*«E>Í Q to ЩттштЛщ. 
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L O T E 
TUNISIENNE Intenzionale 

P o u r l a c r é a t i o n d ' É t a M i a s e m e n t s 

d e B i e n f a i s a n c e e n T u n i s i * 

B G r o s L û t s aOO.OOOfr. 
2 LOTS d e O O . O O O ir. 
4 LOTS d e 2 5 . 0 0 0 fr. 

10 LOTS d e l O . Ô O O ir. 
100 LOTS d e l . O O O lr. 
200 LOTS d e S O O fr. 
E n s e m b l e 321 L o i s e n a r g e n t l o u a n t U N I I L L I f l l 

PRIX DO BILLET U N FRANC 
Les Billets sont délivrés cotirt espaces, ebcqiise oa «a&adats-pwto 

idreEst» i l'ordre de X . E n u s t D É T H i . «créteire g e l e r a i èa 
Comité, i P a r i a , » 3 . B u e d a l a C r a n g e - B a t e l i è r e . 

G O U D R O 
Liqueur no mûrie cou centré H de Goudron de Norwége 

PMr p r é p a r e r Instantanément EAU, V I N S , BIÈRE & T I S A N E S d e G o u d r M Un Flacon autttt pour ta convaincra ée ta supériorité contre : 
A f f e c t i o n s c h r o n i q u e s d a l a P O I T R I N E , d e s B R O N C H E S e t d t l a V E S S I E 

É C O D L E S E N T S r e b e l l e s , l a l a d i e s É P I D É f l t l Q O È S . 

S lp.—PARIS, rue de Renne», •! o s . e t les Pharmacies. 

P R É G Î E ^ P O U F L E S W A L A D E S E T M É N A G E 

5 f è f c i l l j s d ' c r , A g r a n d i D i p l ô m e s d ' H o n n e u r . 

• p r - ^ ç y Q J . J £ foe-stmile de la signature 
E N S H C R S B L I Ü ! 

H T E T O CHEZ L E S É??C1EHS V P Ï I R Ï A C I E S S 

ESSENCE ««SALSEPAREILLE FOURQÇET 
DEPURATIF S A N G p a r excellence i 

t t i u i l e r t u r e d u | 

H u m e u r s , D a r t r e s , B o u t o n » , a x é m u , V i r a i , etc . 
3fr. l e F l a c . 1 8 fr. les 6 Flac. Pharmacie FOURQUBT, 
E S , r u e d e s Loaiba.z-dm, A LA BAABS D'OR. fipM/s 
B B S X X r C B Z O S V E B S , 3 b . 6 0 1s F te., 1 8 1 . le» 6 Fl»«. 

N U T R I C I N E I V 1 0 R I D E * 

fe.ALI M E N T A T I O N F O R C t.£$fê 
c o u d f . © I V ^ I X V $ t S C U « ¿ 5 

P h o s p h a t é 
Recommandé aux Femmes enceintes et aux 'Nour

rices, dont ii soutient les forces; facilite le Sevrage, 
la "Dentition et le 'Développement des Enfants. 

PARIS, 12 k 1«, rue Dronot, et las Ph 1 ". 

M . A. G A - " 

R A S S U T , 

p r o f e s s e u r , 

d o n t n o u s p u 

b l i o n s l e s 

CONFERENCES A S 

TRONOMIQUES, 

a i n v e n t é d e s 

a p p a r e i l s 

q u i m a r c h e n t , 

L e s u n s à l a 

m a i n , l e s a u 

t r e s à m é c a 

n i q u e a u t o 

m a t i q u e , e t 

d e s c a r t e s 

s p é c i a l e s d e 

C O S M O 

G R A P H I E 

q u i r e n d o n 

e x t r ê m e m e n t 

s i m p l e e t f a c l i e c e t t e s c i e n c e q u i e s t s i u t i l s e t s 

i n t é r e s s a n t e . C e s a p p a r e i l s e t c e s c a r t e s q u i o n t 

f i g u r é a v e c h o n n e u r à l ' E x p o s i t i o n U n i v e r s e l l e d e 

1 8 ( 8 , o n t é t é e n c o u r a g é s e t r é c o m p e n s é s p a r l e 

M I N I S T R E D E L ' I N S T R U C T I O N P U 

B L I Q U E e t a d o p t é s p a r l e C o n s e i l m u n i c i p a l d e 

l a v i l l e d e P a r i s . N o u s l e s r e c o m m a n d o n s à t o u s 

l e s I n s t i t u t e u r s e t a t o u s l e » P è r e s d e f a m i l l e . L e s 

l e p p s r e i l s , 5 0 f r . ; l e s c a r t e s , 3 f r . , r u e M o n t m a r t r e , 

a 6 2 , à P a r i a , e t a u b u r e a u d u j o u r n a l , c h e z M . J e a n -

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

E n f a n t » , 3 ? 

2 . - R U E * B R O N G N I A R T P A R I S 

L o t i o n H . B O ß E L 
V É G É T A I . F , S A K S A L C O O t 

L A S E L L É O R D O N N É E P A R L E S J J É D E C I S S 

a r r ê t e i r o m é d i & t e m e t I* c h u t e d e s c h © T « t r a , 

q u e l l e s , q u ' e n s o i e n t l e s " c a u s e s ; f o r t i f i a t a c t f i ï 

î > h e v e l n ; e n l è v e p e l l i c u l e s e t d é m a n g e a i s o n » ; p r é 

v i e n t m i g r a i n e » , m a u x d e tète. R e p o u s s e c e n t a i n e . 

V E R I T A B L E 

I Q U E U R B E N E D I C T I N E 
E X Q U I S E , T O N I Q U E , A P E R I T I V E & D I G E S T I V E 

L A M E I L L E U R E D E T O U T E S L E S B O I S S O N S 
Toujours exiger au b s * de la bouteille l'étiquette ci-contre, arec la 

« y ç R * " t u r a ( t a Jhreet&wr-général, A . L E G R A N D A Î N É . 
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LA S C I E N C E P O P U L 
1 5 FÉVRIER 1 8 8 3 J O U R N A L H E B D O M A D A I R E ILLUSTRÉ 4" ANNÉE. — № 1 5 7 

№ 1 5 7 . — P r i x 1 5 c e n t i m e s A B O N N E M E N T S B U R E A U X : 5 5 , BUE MONTMARTRE 
P A R I S : un an, S rr. ; six moia, 4 Jr. — D É P A R T E M E N T S : un an, 1 0 tr. ; six mois, 5 îr. — É T R A N G E R : un an, 1 2 fr. 

SOMMAIRE : La mort da Mayet. — Chronique. — De tout un peu. — 
Les Races humaines. — L'exposition d'Amsterdam. —• Le Palais de 
Saint-Cloud. — La [angue universelle. — Expédition au pays des 
Achantis. — Fantaisie botanique. — Physiologic végétale (suite). — 

Courrier théâtral. — Bulletin financier. — Annonces. 
ILLUSTRATIONS : Mort de M. Mayet. — M. Frost (portrait). • - Vu du 

Palais de Cristal de Saint-Gloud. 

M O R T D E L ' A É R O N A U T E M A Y E T 
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Les lecteurs de la SCIENCE POPU
LAIRE dont l'abonnement eupire ces 
jours-ci, sont priés de le renouveler 
dans le plus bref rélai, s'ils ne veu
lent pas éprouver d'interruption 
dans la réception de leur journal. 

AVIS IMPORTANT 
Nous rappelons à nos lecteurs 

que la Science Populaire compte 
parmi ses principaux rédacteurs: 

MM. RECLUS, DE FONVIELLE, Dr. 
ROUJOU (ès-sciences naturelles), J> 
GROS, secrétaire de la société dd 
Géographie, A R M E N G A U D , COEURET, 
etc., etc. 

LA M O R T D E M A Y E T 

tement aux applaudissementsfréné-
tiques d'une multitude enthousiaste 
saluant de ses vivats les aéronautes. 

Au-dessous de la nacelle dans la
quelle avait pris place M. Aogel Yuste, 
M. Mayet, placé sur son trapèze, 
se livrait à ses périlleux exercices. 

Arrivé à la hauteur de la rue de la 
Madeleine, Mayet, qui avait regagné 
la nacelle, redescendit sur le trapèze 
pour y exécuter ses évolutions, lors* 
que tout-à-coup la montgolfière 
après quelques oscillations, se mit en 
descente, et bientôt avec une telle 
rapidité, qu'une catastrophe sem
blait devoir être inévitable..., 

Mayet, qui avait compris le dan
ger, sauta sur la toiture de la mai
son portant le n° 3 de la rue Ste-Ma-

l'infortuné; le choc fut si violent, 
qu'Arvelini, bien que doué d'une 
force herculéenne, ?n fut renversé. 

Ons'empressa de relever le blessé, 
son sang s'échappait à flot par les 
narines et les oreilles, on le trans
porta à l'hôpital où les docteurs Car-
cèles, Sabater et Rodriguez qui lui 
prodiguèrent leurs soins, constatè
rent la rupture des vaisseaux, ce qui 
détermina une hémorrhagie et une 
congestion cérébrale ; ma'gré toutes 
les ressources de la science, à 6 heu
res, il expirait, après avoir repris 
connaissance quelques instants. 

La nouvelle de sa mort se répan
dit rapidement dans la Ville, où elle 
causa une grande émotion, une par
tie de la population madrilène vint 
Visiter le corps de Mayet, qui était 
exposé dans une salle de l'hospice. 

Les obsèques organisées par l'im-
pressario Ducazcal eurent lieu le 30 
avec un éclat inaccoutumé, et furent 
empreintes d'un caractère officiel. 

Le char funèbre construit exprès, 
et traîné par six chevaux carapaçon-
nés, était précéd é d'un autre char 
sur lequel, avec des fleurs, on avait 
formé un petit ballon, garni de dra
peaux aux couleurs franco-espa
gnoles et recouvert d'un crêpe. 

Le deuil était conduit par le frère 
de Mayet et M. Angel Yuste ; ensuite 
venaient : MM. G. Yuste, Exposito, 
Ducazcal, Antonio Perez, le direc
teur du Palais de cristal, puis les 
délégués dû consulat français, de la 
presse, des sociétés, etc. 

Une multitude calme et recueillie 
accompagna notre compatriote jus
qu'à sa demeure témoignant ainsi 
de toute la sympathie qu'elle éprou
vait pour cet aéronaute. Arrivé au 
cimetière, le corps fut déposé dans 
la chapelle en attendant une inhu
mation définitive. 

Mayet laisse une veuve, aussi, afin 
de lui venir en aide, plusieurs théâ
tres organisèrent spontanément une 
représentation à son bénéfice et une 
souscription fructueuse vint aug« 
menter le chiffre de la somme re* 
mUe à Mme Mayet. 

Nous tenons de l'obligeance de 
M. Chevalier, un des membres les 
plus actifs de la colonie française 
de Madrid, les renseignements sui
vants sur la tragédie aérienne du 28 
janvier dernier: 

Félix Mayet, l'intrépide aéronaute 
qui vient de mourir si tristement à 
Madrid,était né à Arles B.-du-Rbône 
le 7 novembre 1850; après une pre
mière ascension exécutée sur une 
place publique de son pays natal, 
il prit goût à Taérostation, se fit 
construire un ballon avec lequel 
il fit plusieurs ascensions, qui toutes 
obtinrent un grand succès. 

Après avoir parcouru les princi
pales villes de l'Europe il se fixa dé
finitivement dans le midi de la 
France ; c'est ainsi que le 28 janvier 
dernier, à 1 occasion d'une grande 
revue qui devait avoir lieu à Madrid, 
il organisait une ascension en Mont
golfière. 

Dès le matin du 28 janvier, les 
abords du jardin Buen-Retiro étaient 
envahis par une foule énorme, at
tendant anxieusement le moment 
du départ. 

Une légère brise favorisa le gon
fi eu ect, qui fut terminé à 4 heures; 
quelques minutes après, l'aárosta^ 
délivré de ses amarres s'élevait len-

deleine, dè3 que le trapèze sur le
quel il était placé en fut à portée, 
son poids délestant l'aérostat, ce 
qui en modéra la chute. Un violent 
coup de vent rabattit la montgolfière 
déjà flasque et à moitié dégonflée 
sur les maisons, alors Mayet, afin de 
dégager la toiture et repousser ïe 
ballon, s'arc-bouta contre la gout
tière, mais celle-ci trop faible pour 
supporter le corps d'un homme, 
céda à l'aéronaute qui fut précipité 
sur la chaussée ! ! !... 

Un grand nombre de personnes 
étaient accourues à la descente, par
mi lesquelles la frère de Mayet et 
un nommé Arvelînl, c'est ce dernier 
qui reçut dans ses bras le corps de 
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La presse en cette circonstance a 
témoigné beaucoup de sympathie à 
notre compatriote, nous enregistrons 
ce fait avec beanconp de plaisir, car 
les Espagnols nous ont prouvé qu'i 's 
n'oublieront certainement pas les 
marques de sympathie que la presse 
de Madrid a témoignées en cette 
circonstance, car elle nous a prouvé 
une fois de plus qu'elle se souvenait 
de l'attitude de la presse parisienne 
lors des désastres de Murcie ! I ! 

J O S E P H J A U B J Î H T 

C H R O N I Q U E 

Le centenaire de la Cristallographie. •— 
Suite de la maladresse de l'abbé Haiiy. 
— L'architecture des atomes. — Dolo-
mieu et le grand tremblement de terre 
de Calabre. — Les mésaventures de 
MM. d'Abbadie et Henry Erères. — 
Les Compagnons de M. Janssen. — Les 
expériences électriques de la gare du 
Nord à Sevran. — L'organisation de 
la Télégraphie électrique. 

L'année 1 8 8 3 n'est point seule
ment le centenaire du premier pas 
que le génie humain ait su se faire 
dans les espaces infinis, qui envi
ronnent le globe où par un dessein 
impénétrable la Providence nous 

a placés. Elle a vu proclamer offi
ciellement la naissance d 'une science 
créée par u n éminent chercheur 
français, et dont les conséquences 
dans le règne de l'Idée sont incalcu
lables. 

Le 1 2 février 1783 , l ' a c a d é m i e des 
sciences de Paris, n 'ayant point d'au
tre place disponible à offrir à un 
physicien de haute envergure qui se 
révélait, nomma par acclamation 
membre de sa" section de botanique 
l 'abbé Haiiy ; grâce à un accident 
où les anciens auraient reconnu la 
main d'une divinité bienfaisante la 
minéralogie se trouvait fondée par 
un obscur régent de quatrième au 
collège du cardinal Lemoyne. E l l e 

était sortis toute armée do l a tête 
de cet enfant du p e u p l e , c o m m e 1^ 

Minerve antique du cerveau de Jupi
ter. 

L'histoire a conservé les détails 
de ce grand événement scientifique, 
que nous allons retracer aux lecteurs 
de la Science populaire. 

Ayant eu la maladresse de laisser 
tomber à terre de toute sa hauteur 
un cristal qu'il maniait avec trop de 
curiosité dans le cabinet de M. de 
France, moîlre aux comptes de Sa 
Majesté Louis XVI, ILuig se baissa 
pour le ramasser. Quelle ne fut pas 
sa douleur, lorsqu'il vit que cet ob
jet, auquel son bote attachait tant 
de prix et qui était alors fort rare, 
s'était brisé. Mais en regardant les 
fragments, Tœil exercé du chercheur 
avait reconnu que* les brisures of
fraient uoe fof^*-singulière, toujours 
la même efcomplètement différente 
de celle que possédait le cristal lui-
même. * ^ 

P renan t à peine le temps de 
s'excuser, il rentra au plus vite dans 
sa cellule de pion, et saisissant avec 
une rage véritablement sainte toutes 
les cristallisations qui formaient la 
petite collection à laquelle il atta
chait tant de prix, et qu'il avait for
mée au prix de privations inces
santes, il les avait brisées l'unefaprès 
l 'autre à coups de marteau. 

Cette exécution furibonde tempé-
tpeuse, acharnée, lui avait permis 
de comprendre que ces objets dont 
la structure nous enchante aussibien 
que la transparence, les formes ré 
gulières, les couleurs ou l'éclat sont 
constitués avec des molécules qui 
ont une structure caractéristique, et 
que l'on peut comparer aux briques 
dont nos architectes savent se servir 
pour constituer à leur gré des chau
mières et des palais, à l'aide des
quels ils constituent les monuments 
les plus divers, dont aucun ne garde 
la trace de la forme que le brique-
tier a donnée à la terre qu'il a façon
née. 

De toutes les sciences, il n 'en est 
certainement aucune qui soit plus 
digne d'attirer l'attention du philo

sophe, car elle montre que les atomes 
errant dans le vide sont loin de s'ac
crocher au hasard, mais qu'ils ne 
peuvent se réunir, sans obéir à des 
lois d 'harmonie aussi universelles et 
aussi immuables, que celles qui 
attachent les corps célestes dans 
leurs orbes, déterminent l'inclina
tion de leurs axes, la vitesse de 
révolutions célestes, et la durée de 
leur jour sidéral. Elle montre aux 
intelligences les plus rebelles que 
l 'ordre est la loi de l'univers, et que 
la tempête nous paraît une insur
rection de l'abîme contre le firma
ment, uniquement parce que ses rè
gles sont trop sublimes pour ne point 
échapper à notre faible raison. 

Quelques jours avant le triomphe 
mérité de Just R e n é Haiiy l'Aca
démie de 1 7 8 3 recevait une terrible 
nouvelle. 

Le grand tremblement d e l e r r e d e 
Calabre avait ravagé toute la parl ie 
méridionale de la Péninsule. Cette 
catastrophe qui est peut-être la plus 
terrible dont l'histoire fasse mention 
en Europe depuis la grande éruption 
du Vésuve du temps de Néron, fat 
décrite avec un talent hors ligne, 
par un autre savant français, l ' impé
tueux et infortuné Domolieu. 

Cet illustre émule de Haiiy devait 
commencer sa carrière comme che
valier de Malte. Ayant tué en duel 
un de ses frères d 'armes, il avait été 
condamné à mort et commué à 
cause de sa grande jeunesse. Mis en 
liberté par une sorte de miracle., il 
employait alors les loisirs qu'il de
vait à une clémence inespérée, à 
parcourir cette région si affreuse
ment dévastée, et où il contemplait 
une multitude de spectacles émou
vants, dont le souvenir a été con
servé jusqu'à nous. 

L'expérience que nous avons an
noncée à nos lecteurs a été exécu
tée par MM. Marcel-Dépres et Corne-
iius'llertz à la gare du Nord, devant 
une brillante assemblée de près de 
700 personnes. On a va tourner une 
machine magnéto-électrique, engen-
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drant un courant qui en actionnait 
une autre dont la force a été évaluée 
à deux et demi chevaux. Le courant 
qui produisait cet effet avait passé 
par Sevran et en revenait en suivant 
un fil télégraphique ordinaire d'un 
diamètre de quatre mille mètres, et 
d'une longueur de vingt kilomètres. 

C'est un résultat évidemment très 
curieux au point de vue expérimen
ta^ mais tout à fait nul. En effet, la 
lumière électrique, organ edes expé
rimentateurs, nous apprend qu'on 
n'avait pu mesurer la force de la 
machine primaire parce que le dy
namomètre ne marchait pas. 

L'expérience est donc à recom
mencer, et il parîat qu'elle le sera, 
si elle ne l'a déjà été sous la direc
tion de M. Fresca, un dos plus sa
vants et des plus intègres membres 
de l'Institut. 

Nous saurons bientôt ce qu'il faut 
penser de la fanfare scientifique, qui 
nous annonçait il y a huit jours qu'on 
recevrait à Paris la force motrice du 
torrent des Alpes par télégramme 
affranchi. 

Il y a quelque temps nous avons 
appris, avec la plus vive satisfac
tion, que tous les astronomes d 'Ea-
rope étaient convenus d'établir à 
Kief, un centre commun d'informa
tions télégraphiques, et que toutes 
les personnes qui faisaient une dé
couverte quelconque dans le ciel 
étaient priées d'en informer le di
recteur de l 'observatoire de cette 
antique cité. La Nature de Londres 
nous fait savoir que les astronomes 
du vieux continent ont imité leurs 
confrères du vieux monde, et que 
le centre ou le télégramme astrono
miques doivent être envoyés, est 
Harvard Collège, à Cambridge dans 
le MasSachusset. 

La coordination des renseigne-
gnements que la télégraphie met à 
la disposition des savants, est un des 
besoins les plus pressants de l 'épo
que. Aussi le journalisme français 
essaie-t-il enfin de se servir de l'ad
mirable invention d'Ampère et d'A-

rago, d 'une façon qui soit digne du 
siècle où nous vivons. C'est ce que 
vient de faire la Réforme, une des 
feuilles politiques de Paris, grâce à 
l'initiative de M. Adrieo Le Mar-
quand, qui a organisé un réseau té
légraphique qui , prochainement, 
s 'étendra sur toute la terre, et qui 
comprend déjà les principales con
trées civilisées. L'exemple donné 
pa r l e s astronomes, se trouve donc 
suivi par les politiciens, qui, quoi
que la lumière de leurs astres soit 
moins pure, et que l'éclat de leurs 
comètes soit moins incontestable, 
sentent aussi le besoin d'être vain
queurs de l 'espace et le triomphe 
du temps. 

Depuis bien longtemps nos savants 
ont l 'habitude de courir le "monde 
pour porter la physique française 
jusque dans les climats les plus éloi
gnés, leurs aventures, leurs périls et 
leurs malheurs forment un chapilre 
des plus intéressants de nos annales. 
Il paraît qu'on a pu voir pendant 
quelques jours que M. d'Abbadie, 
qui avait été chargé des observations 
en Haïti, avait éprouvé quelque 
catastrophe, et .figurait dans le trop 
longmartyrologue des victimes de la 
capricieuse planète. En effet il ne 
donnait plus signe de vie et l'on 
pouvait croire que le navire qui le 
ramenait en France avait été englouti 
comme un de ceux d 'Enéeou pous
sé vers quelque plage éloignée com
me celui d'Ulysse. Il paraît que le 
vénérable académicien n 'a point 
quitté le Pic élevé qu'il a gravi 
pour trouver un ciel pur. Les con
trées environnantes étant infectées 
de la fièvre jaune, M. d'Abbadie 
attendait philosophiquement dans 
celte oasis sanitaire la fin de l'épi
démie. 

Nous sommes heureux d'appren
dre que MM. Henry f/ères qui avaient 
été engagés à l'observatoire du Pic 
du Midi dans le but d'y observer le 
passage, et qui y avaient été cernés 
par les neiges sont revenus à leur 
observatoire,san? avoir pu apercevoir 

le phénomène mais convertis sans 
doute aux voyages en ballon car, 
sans s'exposer à rester captif, ils 
permettraient d 'arracher au ciel une 
multitude de secrets ignorés, sur
tout dans le voisinage du soleil. 

M. Palisa, l 'éminent directeur de 
l'observatoire de Pola, est mainte-

> nant attaché à l 'observatohe de 
Vienne, ce qui ne l'a pas empêché 
de continuer ses découvertes de 
petites planètes car on lui en doit une 

1 aperçue à la fin de Janvier et qui 
| fait, si nous ne nous trompons pas, 
j la 39" qu'on lui doit, et ïa 24 e du 

groupe. 

j Quoique M. Palisa ait déjà écrit 
35 fois son nom dans le ciel, ce n'est 
pourtant pas lui qui est le champion 
universel des petites Planètes. En 
effet M. Peters, astronome américain 
qui possède ce tilre en a découvert 
à lui seul 41 , deux de plus que son 
rival. 

i\on content de la gloire qu'il a 
acquise M. Palisa veut continuer les 
recherches dans un ciel méridional. 
Il a obtenu ainsi que M. Calendrini, 
directeur de l'observatoire Romain, 
l 'honneur d'accompagner M. Janssen 
dans l'Océan Pacifique pour l'obser-

1 vation de la grande Eclipse totale 
| du commencement de mai visible 
' seulement à nos antipodes. Espé-
1 rons que M. Palisa fera, comme un 
• de ses émules fît, l 'astronome Wat-
' son, qui envoyé à Pékin pour obser-
I ver le passage de 1874 profita de 
I son court séjour dans cette capitale 
1 pour y découvrir Jueva la 135e du 
! groupe. 

W. DE FONYIELLE. 

D E T O U T U N P E U 

En Annamite ba bà bâ bé signi
fie : Trois dames donnèrent un souilet 
au favori du roi. 

* 
L'Eau de Cologne fut inventée 

pour être un élixir de longue vie, et 
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passa quelque temps pour une pa
nacée universelle. 

* # 

Par arrêt du très louable Parle
ment, qui avait consulté la révéren-
dissine Sorbonne, les premiers im
primeurs allemands qui portèrent 
leurs livres à Paris, faillirent être 
brûlés vifs comme sorciers manifes
tes et surpris en sortilèges. 

Quand on a des théologiens, c'est 
pour s'en servir. 

En 1873, la France posséda 
80,000 kilomètres de routes carros
sables — soit 38,500 en routes na
tionales et 47,500 en routes dé
partementales. 

C'est très joli, mais il y en avait 
déjà 15,000 sous les Romains. 

# # 

Les Malgaches ou Madécasses dis
posent leurs maisons de façon à ce 
qu'elles rendent les mêmes services 
qu'un grand cadran solaire. Le so
leil frappant sur tel ou tel pan de 
muraille, sur telle ou telle cloison, 
sur tel ou tel objet, leur donne 
l'heure exacte à chaque moment de 
la journée. 

Pour les Madécasses, ce n'est pas 
mal trouvé. 

On peut reproduire, ou à peu 
près, le parfum de toutes les fleurs, 
mais pour ce qui est du jasmin, 
on n'y a jamais réussi. 

— Quel est donc ce jasmin? de
mandait quelqu'un. Est-il le Mérou 
mystique, le Delphes ou l'Omphale 
du monde de fleurs ? Est-il le point 
de départ des parfums, l'unité indi
visible, insaisissable ? Aimé de tous, 
il ne s'est encore révélé à personne. 

i.f 

* # 
D'après le voyageur M. L e v y , il 

existerait au Nicaragua un arbuste de 
la famille des Phytolaques, qui serait 
doué de propriétés électriques. 

On ne pourrait en arracher une 

branche, sans éprouver le même 
saisissement que si on touchait une 
batterie Rumkorff. Une boussole est 
influencée par la plante à la dis
tance de sept à huit pas ; elle s'af
fole à mesure qu'on l'approche, tout 
au milieu des branches, l'aiguille se 
met à tourner assez rapidement. 

Le sol ne montre aucune trace 
de fer, de cobalt ou nickel. 

L'intensité du phénomène varie 
avec les heures du jour ; presque 
nulle dans la nuit, elle atteint son 
maximum vers 2 h. de l'après-midi, 
s'il y a quelque orage dans l'air. 
Quand il pleut, la plante est comme 
flétrie. 

Ni oiseau ni insecte n'approche 
la Phytolacca electrica. 

**» 
Les tribus indiennes des Bulexes 

et des Choctaws jouaient à la balle 
Tune contre l'autre. Elles mirent 
pour enjeu tout ce qu'elles avaignt 
apporté: chevaux, selles, brides, 
même les habits, sans excepter la 
dernière couverture. Les feu mes 
aussi, chacun voulait risquer tout ce 
qu'il avait. 

La victoire se déclara pour les 
Choctaws. Les Bulexes se virent dé
pouillés jusqu'au dernier fil, et nus 
comme vers, reprirent le chemin de 
leurs foyers. 

Les Zimbos n'adorent aucun dieu, 
aucune idole. Il leur suffit de se pros
terner devant leur Roi qui est maî
tre des Cieux et de la Terre, et qui 
décoche une flèche contre le nuage, 
quand il veut qu'il pleuve. 

Louis XIV n'était pas de cette 
force. 

Les Bakhwiri des Camerouns ont 
une telle frayeur de la magie conte
nue dans l'écriture, qu'on peut lais
ser chez eux même une caisse de 
rhum, dont ils sont passionnément 
épris; ils n'y toucheront pas, pourvu 
que ladite caisse soit munie d'une 
carie et d'une adresse. 

Il est certain que chez eux les 
progrès de l'instruction ne feront 
pas diminuer le nombre des atten
tats contre la propriété. 

Les peuples de nos quartiers 
avaient autrefois la coutume qu'ils 
ont à peine perdue, de faire suivre 
par des pleureurs et des pleureuses 
le convoi des morts, et de déposer 
des flacons pleins des larmes qu'on 
avait versées, ou qu'on était censé 
avoir répandues. 

En Polynésie, c'est avec des lar
mes de sang qu'on pleurait celui qui 
n'est plus. 

Avant la conversion de Tahiti au 
christianisme, les femmes qui fai
saient la conduite au défunt, se mu
nissaient d'un mouchoir ou tablier 
qu'elles tenaient d'une main, tandis 
que de l'autre, elles se donnaient 
des coups, se faisaient des entailles 
au corps et à la figure. Le sang cou
lait en abondance, elles le recueil
laient dans le tablier jusqu'à satura
tion, et après l'avoir séché au soleil 
en faisaient cadeau à la famille, qui 
gardait cette étoffe avec ses grumeaux 
et caillots, la préservait comme un 
héritage précieux, comme preuve 
de l'affection et des regrets que le 
défunt avait su inspirer. 

SIMPLICE 

L E S RACES H U M A I N E S 
D U P L A T E A U C E N T R A L D E L A F R A N C E 

(Suite) 

D'un autre côté, les barbares, 
presque tous de race supérieure, 
ne détruisirent que pour un temps; 
peu cultivés, mais pleins de sève, ce 
sont eux qui ont préparé notre civi
lisation moderne, c'est le mélange 
de leur sang qui Ta rendu possible. 
La race mixte formée par les vieux 
italiotes subjugués et par les Ro
mains véritables, présente souvent 
les caractères suivants : 

Aplatissement considérable de la 
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voûte du crâue, largeur extraordi
naire de son diamètre bipariétal, 
tête dolichocéphale, capacité et vo
lume considérables; grand dévelop
pement des apophyses mastoïdes, 
saillie t rès-marquée de la protubé
rance occipitale, convexité des ré
gions sus-auriculaires.v/rowtf bas, sail
lant,nez aquilin, visage court et large 
face carrée, caractère féroce, inflexi
ble, indomptable, intelligence politi
que extraordinaire et n'ayant peut-
être été jamais égalée. 

Tel était le type physique de la 
race mixte, mais les véritables Ro
mains, la vieille race conquérante à 
laquelle les métis deyalent toute leur 
intelligence, avaient un visage plus 
ovale et plus mince, un front moins 
bas et plus saillant, une tête plus 
dolichocéphale, des yeux gris, des 
cheveux moins foncés, une peau plus 
blanche, si bien que albus, blanc, fut 
longtemps synonyme de noble. La 
taille de cette race était aussi plus 
élevée que celle des métis qui lui 
succédèrent et qui était à peins 
moyenne, 

Disons maintenant quelques mots 

de races allophylliennes, mais un'peu 

mêlées d 'Aryens. 

Les Finnois du nord-est de l 'Eu

rope ont une face presque mongoli-

que, mais, en même temps, des yeux 

plus clairs, des cheveux d'un roux 

ardent. 

Faut-il les considérer comme un 
mélange d'Aryens et de Mongols ou 
comme une race mongolique parti
culière? c'est une question encore à 
étudier, ce qui est certain, c'est 
qu'on rencontre de temps à autres 
de véritables Finnois en France 

Nous ne pouvons, non plus, passer 
sous silence, les hordes bohémien
nes qui parcourent notre pays : c'est 
un mélange confus d'Aryens et 
de toutes les races inférieures de 
l'Inde, Australoïdes, Dravidiens, 
Mongols et Noirs. 

C'est une race peu intelligente 
dispersée dans le monde entier 
chassée de son pays à cause de s t s 

mauvais instincts. En France, des 
Bohémiens se sont fixés dans plu
sieurs localités. 

Dans une prochaine notice, je 
traiterai spécialement des popula
tions du plateau central. 

III 

J'ai dit dans la première partie 
de ce travail, que l'Auvergne et le 
plateau central, en général, avaient 
été peuplés par les mêmes races que 
le reste de la France, mais que ces 
races pouvaient ne pas y être dans 

I les mêmes proportions. 
| A l 'époque tertiaire, des races 

inconnues, à l 'époque quaternaire , 
desNéanderttialiens, des Liguroïdes, 
des Mongoloïdes de toute espèce, 
des races du nord-ouest de l'Afri
que, durent s 'étendre dans ces ré
gions, comme dans presque tout 
notre pays. Plus tard, lorsque les 

i tribus aryennes conquirent et civili-
I sèrent l 'Europe occidentale, toutes 
j les races primitives, toutes les popu-
I lations inférieures durent être reje

tées en grandes masses et par les 
diverses vallées dans le plateau 

I central, et elles y cherchèrent un 
refuge dans, les régions les plus 
sauvages où le conquérant 163 suivit 
et finit par les subjuguer. 

De là une prédominance des élé
ments primitifs et inférieurs dans 

1 quelques régions ; de là aussi, la 
lenteur extrême des progrès de la 
civilisation dans certaines parties des 

' montagnes. La population aryenne 
' conquérante et supérieure arrivait, 
' lors des invasions, par les grandes 
' et fertiles vallées; et, attirée par les 
' pâturages, elle s'avançait, toujours 

par les vallées, jusque dans les 
hautes montagnes. Nous retrouvons 
des hommes de type très-aryen, 
jusqu'au mont Dore et dans certai
nes parties du Cantal, et cela, au 
milieu de vieux détritus de la popu
lation quaternaire. 

Si les régions fertiles de la vallée 
de la Limagne, si les pâturages fé
conds d 'une partie de la montagne 
renferment beaucoup d'éléments 

aryens ou indo-germaniques, eer* 

! tains points de la plaine et, surtout, 

| les régions stériles de la montagne, 

les régions hérissées de volcans et 

de coulées de lave, sont peuplées par 

des débris de la population quater

naire où le Liguroïde domine. Cette 

région est ce qu'on appelle fort ju

dicieusement la mauvaise montagne, 

tant à cause de la nature du sol que 

du triste naturel, de ses habitants, 

remarquables par leur férocité, leur 

brutalité et leur rapacité immonde. 

Leurs mauvais instincts ne peuvent 

guère s'expliquer qu 'en admettant 

qu'aux farouches Liguroïdes quater» 

naires, sont venus se mêler, à divers 

ses époques, des malfaiteurs de tou^ 

tes races, traqués et clnssés des re> 

gions civilisées, Romou 
(A suivre) Dr és-scienc;a naturelles 

L'EXPOSITM D'AMSTERDAM 

Dans sa séance du l e r décembre 
1882 la Société des Ingénieurs ci
vils a ehtendu avec un vif intérêt 
une excellente communication de 
M. Armengaud jeune sur ce pujet si 
important, nous nous empressons dû 
mettre sous les yeux de nos lecteurs 
un résumé que l 'éminent ingénieur 
a bien voulu rédiger spécialement 
pour la Science Populaire à notre 
sollicitation. 

Le but des expositions, en faisant 
connaître les progrès accomplis pen 
dant une certaine période de temps 
dans les applications industrielles, 
est surtout de mettre en lumière les 
procédés nouveaux, les moyens per
fectionnés; en on mot, les inventions 
auxquelles sont dus tant de bienfaits 
pour l 'humanité. Aussi voit-on les 
hommes d'initiative, savants cher, 
cheurs ou hardis inventeurs, venir 
prendre une part active à ces luttes 
pacifiques du travail. S'ils y accou
rent pleins de confiancepourjexhiber 
au public ies résultais de leurs tra
vaux, les fruits de leurs veilles, c'es 
qu'il savent que leurs droits sont 
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sauvegardés par les brevets qu'ils ont 
pris dans les différents pays, et qu'ils 
sontainsi prolégés contreleplagiat et 
la contrefaçon Le plussouvent même 
ils n 'ont pas eu besoin de faire des 
sacrifices d'argent assez élevés pour 
l 'obtention de ces brevets, puisque 
des lois spéciales en Angleterre, un 
bill du Parlement, en date du 4 4 juiU 
let 1870, en France, la loi du 23 
mai 1858, leur accordent une pro
tection provisoire gur leurs œuvres 
pendant la durée de l 'Exposition. 

Or, en Hollande non seulement il 
n'existe pas de loi pour une protec
tion provisoire dans le cas des expo
sitions, mais encore il n 'y a pas, ou 
mieux, il n 'y a plui de législation sur 
les brevets d'invention, le décret 
royal du 25 janvier 1817 qui en te
nait lieu ayant été abrogé le 1er août 
1869. Donc, absence complète de 
garantie pour les inventeurs dont 
l'intention serait de prendre part à 
l'Exposition d'Amsterdam, qui va 
s'ouvrir en mai prochain sous le pa
tronage du gouvernement des Pays-
Bas, et avec l 'adhésion de là plupart 
des gouvernements étrangers, 

D'autrepart , les Chambres néerlan» 
daises ont refusé Vannée dernière 
d'accepter le traité de commerce 
proposé par notre gouvernement, et 
dont l'un des effets eût été de proté
ger les modèles et dessins indus
triels. 

C'est cette situation tout à fait 
anormale et vraiment in quietante qui 
a préoccupé l 'auteur de cette note. 
Il s'est demandé si son devoir n'était 
pas de dissuader ses compatriotes, 
inventeurs ou industriels, de porter 
leur3 œuvres ou leurs produits à 
Amsterdam, ou bien si, entrevoyant 
les conséquences fâcheuses d'une 
abstention, il n'était pas préférable 
d'essayer d'obtenir du gouvernement 
des Pays-Bas une protection en fa
veur des participants à l 'exposition 
hollandaise. 

Le Congrès international qui s'est 
tenu à Paris, en 1878, et auquel 
plusieurs membres de la Société ont 

pris part, a adopté un ensemble d 
résolutions destinées à servir debase 
à un traité d'union générale pour la 
protection de la propriété indus
trielle. Si l'on regrette que le gouyer» 
nement des Pays-Bas n'ait pas e a * 
voyé de délégué au Congrès de la 
propriété industrielle, on est ben* 
reux de contater qu'il s'est fait repré
senter officiellement dans la personne 
de M. Verniers van der Loeff, con* 
seiller d'Etat, à la Conférence diplo
matique qui a suivi ce congrès et 
s'est réunie à Paris, en 1880, sous 
la présidence d ' honneur de M. le 
Ministre des affaires étrangères et de 
M. le Ministre du Commerce. 

A sa séance d e clôture, la Confé
rence a décidé à l 'unanimité de sou
mettre aux gouvernements des Etats, 
qni s'y étaienî fait représenter, un 
projet de convention dont Tart. M 
est ainsi conçu : 

ART. 11 . — Les liantes parties 
contractantes s'engagent à accorder 
une protection temporaire aux in* 
ventians brevetables, aux dessins ou 
modèles industriels, ainsi qu'aux 
marques de fabrique ou de commerce 
pour les produits qui figureront 
aux expositions internationales of
ficielles ou officiellement reconnues. 

Cet article est très net et répond 
parfaitement au desideratum qui se 
pose actuellement. Pour des motifs 
sur lesquels il n 'y a pas lieu de s'ar
rêter, le projet de convention n 'a pas 
encore reçu la ratification de toutes 
les puissances et la Hollande est du 
nombre. Sans doute cet Etat ne pré
voyait pas que le moment viendrait 
où la nécessité s'imposerait de songer 
à cette question de la garantie des 
inventions. Mais aujourd'hui la Hol
lande ne peut plus hésiter à combler 
une lacune si profonde dans ses lé
gislations. Elle s'y trouve engagée 
par son adhésion à la Conférence di
plomatique, par la signature qui a 
été apposée au bas de ce projet par 
son représentant officiel. Elle ne 
voudra pas, en attirant les inven
teurs et les artistes industriels, les 

livrer pieds et poings liés à la contre
façon. 

Les raisons qui précèdent per
mettent d'espérer que la France, qui 
a déjà eu l'initiative du projet d 'en
tente internationale pour la garantie 
de la propriété industrielle, réussira 
près du gouvernement des Pays-Bas, 
soit directement, soit par une ac
tion diplomatique collective avec les 
autres puissances, à obtenir une pro
tection provisoire, et l 'engagement 
de revenir à une loi définitive pour 
la protection des inventions, modèles 
et dessins industriels en Hollande. 

Notre gouvernement y sera aidé 
par l 'opinion publique, la presse, les 
Chambres de commerce, les Conseils 
de prud 'hommes et les Chambres 
gyndicales ; enfin par les représen
tants de l 'industrie auxquels a eu 
l ' idée de faire appel l'Association 
des inventeurs et artistes industriels 
fondée par le baron Taylor. 

Je n'ai plus qu 'à ajouter ceci : c'est 
que le Ministre du Commerce, M. 
Pierre Legrand, a fait le plus chaleu ' 
reux accueil à ces propositions et 
fera tous ses efforts pour donner sa
tisfaction à des vœux si légitimes. 
J'espère que vous voudrez bien 
suivre les démarches faites dans ce 
sens et même y apporter votre con
cours. (Applaudissements). 

M. LE PRÉSIDENT. Je remercie M. 

Armengaud de cette communication 
qui a trait à une question impor
tante, et qui nous montre les efforts 
du gouvernement et des particuliers 
pour a r r iveràune bonnesolution (1). 

1. D e p u i s c e t t e c o m m u n i c a t i o n , o n a pu 

l ire dan3 l e s j o u r n a u x q u e la Commiss ion 

française da l 'Expos i t i on d'Amsterdam a é té 

sais ie de la ques t ion , et que des pourparlers 

on t été e n g a g é s par vo i e d ip lomat ique entra 

notre g o u v e r n e m e n t e t le g o u v e r n e m e n t 

néer landai s dans le sens de la no te de M. 

A r m e n g a n d . 

J. L 
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M . P R O S T 

d u g r o u p e c o l o n i a l c h a r g é d ' u n e m i s s i o n g é o g r a p h i q u e e t c o m m e r c i a l e a u p a y s d e s A c h a n t i s 

( V o i r l ' a r t i c l e à la p a g e 835) 
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L E P A L A I S D E C R I S T A L D E S A I N T - C L O U D E T S O N P R O M O T E U R 

L 'ensemble de 
'œuvre malériele 
dn Palais de Cris
tal français com
prend, en premier 
lieu, le Palais de 
Cristal, puis ses an
nexes et dépen
dances, savoir : le 
PAVILLON ou palais 

de la p r e s s e , la 
GRANDE SERRE mo

n u m e n t a l e , d e s 

K I O S Q U E S , C H A L E T S , \ 

C O N S T R U C T I O N S H I S -

TOIUQUES, l 'amphi

théâtre pour les jeux d'enfants, etc., 
et enfin le double Palais à élever 
sur les ruines actuelles et qui sera 
relié par une immense galerie de 

l'effet le plus prodigieux. Nous ne 
pouvons décrire ces constructions 
diverses, nous dirons seulement que 
le Palais de crista', sera partagé en 

cinq grandes nefs, 
que son vaste dô
me mesurera en-

vir on 100 mè
tres de hauteur et 
que les nefs au
ront de 40 à 50 
mètres Nous de
vons faire remar
quer également 
que la rotonde re
présentée en ar
rière dans notre 
dessin sera re
portée à l 'extré
mité sud, afin de 

donner des facilités aux localités 
situées de ce côté, et aussi pour 
satisfaire à un vœu de la commis
sion de la Cbambre. 

En atLendant que la question du 
Palais de Cristal français soit défini
tivement réglée et que le Parlement 
ait ratifié la convention passée entre 
l'Etat et M. Nicole, il est de circons
tance, croyons-nous, de rappeler les 
antécédents de cet homme, qui est 
un organisateur hors de pair, et dont 
Li nom seul est un gage de succès, 
quand il s'agit d'une œuvre de celte 
nature. 

Ne s'est-il pas fait connaître, en 
effet, depuis longtemps déjà par 
l'organisation de diverses exposi
tions en province et à Paris même 
où son nom est populaire, dans l'art 
et dans l ' industrie? Notoriété légiti
mement acquise, d'ailleurs, et qu'il 
n'est que juste de rappeler à la 
veille de cette grande partie qu'il va 
jouer avec toutes les certitudes du 
succès! Aussi, passerons-nous sur la 
personnalité du lettré et du savant 
dont les fantaisies et aussi les tra
vaux sérieux ont laissé quelque trace. 
Aujourd'hui, nous ne nous occupe
rons que de l 'administrateur, de l'or
ganisateur, en un mot, de l 'homme 
des expositions, car nul titre ne 
saurait mieux convenir à M. Nicole, 
Celte organisation des expositions, 
éminemment délicate et difficile, est 

pour ainsi dire, une vocation chez 
lui. Bien que relativement jeune en
core, il a quarante-sept ans, sa pre
mière espérance, son premier pas 
dans la carrière, date presque de 
vingt années. 

En 1866, deux villes, instruites de 
la valeur de l 'homme, par ses écrits 
et ses conférences, lui demandèrent 
son concours gracieux en qualité de 
commissaire délégué. M. Nicole ac
cepta, travailla, étudia, s'instruisit et 
se donna avec tant de cœur que sa 
vocat :on éclata. Ces débuts furent, 
en quelque sorte, son chemin de 
Damas, il se reconnut, sans faux or
gueil, aple, lui aussi, à organiser des 
expositions, et un avenir prochain 
lui donna bientôt raison. En effet, 
deux ans plus tard, l'exposition du 
Havre, installée sous son unique 
direction, fut une révélation. Du 
premier coup la formule des Exposi
tions, s'il est permis de s'exprimer 
ainsi, fut trouvée et posée. Elle a 
présidé aux expositions suivantes, 
comme elle présidera à l ' inaugura
tion prochaine du Palais de Cristal, 
avec tous les développements exi
gés par une aussi vaste entreprise. 
Qu'est ce, en somme, qu'une expo
sition, ou plutôt, que doit-elle être ? 

M. Nicole a écrit lui-même la ré
ponse dans un rapport adressé, en 
1876, à M. le ministre du commerce. 

. Non seulement, a-t-il dit, l'organisa-
! teur d'une exposition,pour attirer et 

fixer l'attention sur son œuvre, doit 
s'imposer des sacrifices, mais il faut 
même qu'en dehors de son pro
gramme, il crée des attractions, tout 
ce qui peut appeler le public et le 
retenir, en répudiant bien entendu, 
tout spectacle banal et de mauvais 
goût. En somme, toute exposition 
doit, avant tout, se préoccuper de 
deux choses : satisfaire la curiosité 
scientifique et en même temps le 
goût dubeau inné chez tout homme, 
et qui pousse à la recherche du 
savoir. 

Si ce ne sont pas là les propres 
termes dont s'est servi M. Nicole, le 
sens même en est contenu dans ces 
quelques lignes. Dès 1868, d'ailleurs 
il avait exprimé à peu près les mê
mes idées, lors de cette Exposition 
du Havre, créée et organisée par ses 
soins, dans le but de susciter une 
sorte d'impulsion maritime et de 
montrer tous les avantages du com
merce extérieur, ici, nous ne pou-
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vons mieux faire que de citer ses 
propres paroles qui, au bout de 
quatorze ans, peuvent être considé
rées encore comme de l'actualité 
parfaite : « L'industrie nationale 
paraît aujourd'hui frappée de ces 
idées, disait-il, dans son discours 
d'inauguration de l'Exposition du 
Havre, puisqu'on la voit porter in
cessamment ses expériences vers 
toutes les chances de débouchés 
transocéaniens. Sentant, en présence 
d'uu marché intérieur insuffisant, le 
terrain manquer sous ses pas, cette 
industrie, inquiéta de sa puissance 
de production, tourne ses regards 
vers la mer qui lui ouvre les grandes 
voies commerciales de l'univers, et 
vers les intérêts maritimes auxquels 
elle voit sa fortune étroitement 
unie. » 

Il était impossible de mieux dire, 
et l 'homme qui prononçait de telles 
paroles y voyait clair. Nombre de 
journaux s'en enparèrent alors pour 
les répandre et leur obtenir la sanc
tion del 'opinionpublique. L'opinion 
Nationale, le Moniteur de la Flotte, 
etc., constatèrent à cette époque, la 
haute portée de l 'entreprise, l'impor
tance de l'effort tenté par un homme 
ardemment convaincu, le succès 
même de l'Exposition, « œuvre qui 
laissera l'impérissable souvenir d'a
voir entra îoéles esprits vers le com
merce extérieur. » Mais, en France, 
nou 'seulement il faut frapper fort, 
mais il faut frapper souvent. Le 
progrès ne s'y impose pas d'un 
coup ; il exige, pour s'acclimater à 
jamais, nombre d'expériences, et 
des hommes d'une inébranlable vo
lonté. M. Nicole est de ceux qui ne 
se rebutent pas. En 1875, il convie 
au Palais des Champs-Elysées, les 
industries françaises d'exportation. 
N'oublions pas de noter, en passant, 
que ce fut la première exposition 
internationale ouverte à Paris, après 
nos désastres; qu'i l fallait une cer
taine dose d'énergie pour en pren
dre l'initiative, et qu'elle fut une 
sorte de préface à cette vaste Expo
sition de 1878, à laquelle elle mon
tra, pour ainsi dire, le chemin. 

*** 
Celle-ci fut un grand succès de 

curiosité; elle facilita aussi aux 
nombreux esposants des affaires qui 
se chiffrèrent par millions. D'ailleurs, 
M. Nicole venant avant l'Exposition 
universelle, ne craignit point de re 
paraître au lendemain même, en or

ganisant, en 1879, celte exposition 
des sciences appliquées à l 'Industrie, 
qui est encore dans toutes les mé
moires. 

« Les sciences, disait-il dans la 
préfaccéloquente de son programme, 
où. il y a tant de mots justes, sont 
les sources supérieures des décou
vertes pratiques ». Et là-dessus M. 
Nicole édifiait une classification 
nouvelle, pleine d'intérêt, do pro
fondeur et d'attrait. Du reste, sa 
patience et son énergie finissaient 
par s'imposer aux plus récalcitrants. 
Le Figaro qui, en 1868, s'était mon
tré assez dur pour l 'organisateur dé
butant, s'inclinait devant la persé
vérance couronnée de succès. Les 
lignes qu'on y put l ; re à ce sujet, 
sont à reproduire intégralement, car 
elles sont l 'expression même de la 
vérité. 

» Les hommes d'initiative capables 
de mener à bien de telles entre
prises, sont rares. Seul, M. Nicole a 
su faire grand, dans ce genre nou
veau. Il a montré une énergie et une 
persévérance à laquelle aujourd'hui 
tout le monde rend hommage. Il a 
rompu avec la routine administra
tive et a conquis tous les suffrages. 
On peut être sûr de la réussite de 
toute affaire qu'il tentera. Il pro
jetterait d'organiser à Paris une 
Exposition universelle, aussi impor
tante que celle de 1867, que cer
tainement il y arriverait. Un tel ca
dre conviendrait à sa nature, à ses 
talents d'administrateur, à sa con
naissance de toutes les choses de 
l 'indostrie. Et, du reste, qui nous dit 
qu'il n 'y a plus pensé, et que ce 
n'est pas là qu 'un jour nous le re
trouverons? » 

C'était à peu près prophétique, 
avec cette différence que les prévi
sions seront bien dépassées, car il 
ne s'agit plus d'une Exposition éphé
mère, si considérable qu'on la sup
pose, mais d'une Exposition perma
nente, qui se/a le digne couronne
ment de cette carrière si vaillamment 
et si utilement remplie. Il est aisé de 
voir ou tout au moins de prévoir} es 
avantages de toute sorte d'une pa
reille œuvre au point de vue de la 
vulgarisation scientifique, artistique 
et industrielle. Ce qu'il faut dire bien 
haut, c'est qu'elle sera un ressort de 
plus pour cette activité commerciale 
et industrielle après laquelle tout le 
monde aspire ; c'est qu'elle consti
tuera un puissant moyen de propa

gande pour l 'industrie moyenne, et 
pour la petite industrie qui souffrent 
depuis si longtemps; c'est qu'elle 
formera une création parisienne 
sans précédent, toute pleine de ma
gnificences et d'attraction de toute 
nature et de bon aloi. Pour les 
Chambres appelées à sanctionner le 
bail qui rendra possible la réalisa
tion d'une initiative toute française 
et toute patriotique, le nom de M, 
Nicole est une garantie. Il s'est 
expliqué naguère, dans une confé
rence publique, sur l 'opportunité de 
ses projeta et sur le développement 
qu'il entendait donner au Palais de 
cristal français et à ses annexes. 

Ou peut voir dans le tableau 
qu'il en a tracé la haute importance 
et le grand caractère de cette œuvre 
qui sera vraiment digne du voisi
nage de Paris. 

M, Nicole n 'at tend plus que sa li
berté d 'action, dès qu'elle lui aura 
été législativement accordée , son 
passé de fondateur et d'organisa
teur d'Expositions sans échec suffit 
à montrer le parti qu'il saura tirer 
de son programme. 

DE CLEYRAC 

L A L A N G U E U N I V E R S E L L E 

DES GENRES 

(Suite) (1) 

La Langue Universelle a trois gen
res : le masculin, le féminin et le 
neutre . 

On les trouve très facilement, 
d 'une manière logique et naturelle. 

Tous les êtres vivants reconnus 
mâles sont du genre masculin, par 
exemple : homme, frère, cheval, 
bœuf, bélier, coq, tigre. 

Tous les êtres vivants reconnus 
femelles sont du genre féminin, par 
exemple : femme, sœur, jnmeot, 
vache, brebis, poule, tigresse. 

Tout le reste est du genre neutre. 
Les objets matériels, les choses 

morales et même les êtres vivants 
dont on ne désigne pas le sexe, par 
exemple : viande, table, couteau, 
maison, incendie, santé, raison, talent, 

(1) Voir les n D S 136, 139, 144, 148 e t 155 

de la Science Populaire. 
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honneur, agneau, poussin, rat, sou* 
ris, oiseau, mouche, insecte, arai
gnée, fourmi, etc., tous ces mots 
sont du genre neutre. Le genre neu
tre, est complètement soumis, à la 
règle du masculin. 

Donc, il n'y a rien à apprendre 
pour le genre neutre. 

D i s t i n c t i o n d e s genres . 

En langue universelle, le même 
mol est toujours employé pour Je 
masculin eomme pour le féminin. 

Seulement, pour indiquer le fé
minin, il faut doubler la dernière 
voyelle du mot. 

EXEMPLES : 

Domi fado Homme, 
Domifadoo Femme, 
Résimire Frère, 
Resimiree Sœur, 
Misifa Epoux, 
Misifaa Epouse, 

Lasidodo Boulanger, 
Lasidodoo Boulangère, 
Faresoldo Cheval, 
Faresoïdoo Jument, 
Siso/, Monsieur, 
Sisooî Madame, 

Pour abréger l'écriture, on peut 
remplacer les voyelles doubles par 
une seule voyelle surmontée d'un 
trait borizontal.(-). 

D i s t i n c t i o n d e s nombres . 

En Langae Universelle, le même 
mot «est toujours employé pour le 
singulier et pour le pluriel. 

Seulement, pour indiquer le plu
riel, il faut doubler la consonne de 
a dernière note du mot. 

EXEMPLES : 

Sisol Monsieur, 
Sissol Messieurs, 
Sisool Madame, 
Sissool Mesdames, 
Domifado Homme, 
Domi faddo Hommes, 
Domi/addoo Femme, 
Refasisol un couteau, 
Refasissol des couteaux 
Doremire un œil, 
Doremirre des yeux. 

Pour abréger l'écriture, on peut 
remplacer les consonnes doubles 
par une seule consonne surmontée 
d'un accent aigu, afin d'indiquer le 
pluriel. 

Quand un mot ou une phrase sont 
précédés d'un des petits mots : fa> 
la, redo, remi, refa, resol, rela, resij 
mire, mifa,jami, le petit mot seule
ment prend la marque du féminin 
ou du pluriel, et les autres mots qui 
s'y rapportent n'ont plus besoin de 
recevoir celte marque. 

EXEMPLES : 

Ma sœur est indécise : 
Redoo resimiree faremi lasifa. 

Tes frères finissent. 
Rernmi resimire fadosi. 

Cette femme domina : 
Famii domifado sif adore. 

Ces orphelines malheureuses : 
Fammiimidofasol solsimi. 

Ce n'est que lorsqu'un mot est 
seul, isolé, que le signe du féminin 
ou du pluriel est nécessaire sur le 
mot lui-même. 

EXEMPLES : 

Resimirree Sœurs. 
Midofassool Orphelines. 

I l o t s d e d e u x s y l l a b e s 

COMMENÇANT PAR FA. 

Fado signifia: quoi, qu'est-ce que 
c'est. 

Fare — avec, 
Fami — ce, cet, ceci, cela^ 

celui, 
Fasol — pourquoi, 
Fala — bon, savoureux, 

délectable, 
Fasi — beaucoup, très. 

(A suivre.) 

BOLESLAS GAJEWSKI, 

Rue des Rigoles, 76. 

UNE EXPÉDITION 
INDUSTRIELLE, COMMERCIALE ET GÉO

GRAPHIQUE DANS LE PAYS DES 

ACHANTIS. 

On connait le pays des Achantis^ 
situé au nord des possessions an

glaises de la Côte-d'Or (Afrique oc
cidentale) et l'on n'a pas oublié 
l'histoire dramatique de l'infortuné 
Bonnat qui y est mort après y avoir 
souffert et s'y être enrichi. 

Les Achantis sont un peuple de 
race noire, bien que leurs traits ne 
rappellent en rien les véritables nè
gres; leur visage aux traits réguliers, 
leurs cheveux non crépus, leurs lè
vres minces, leur nez aquilin, rap
pellent bien mieux les races cauca-
siques que les noirs habitants de la 
Nigritie. 

D'un autre côté, leurs mœurs,bien 
plus avancées que celles des autres 
peuples africains, ont une sorte de 
demi civilisation qui en fait, comm© 
des Abyssiniens, une population à 
part, donne à supposer qu'ils sont 
comme les Berbères le résultat d'ung 
émigration de race caucasique. 

Quoiqu'il en soit, le pays des 
Achantis occupe un vaste territoire 
traversé par des fleuves importants 
qui coulent du nord au sud, et com
prend une population qu'on n'estime 
à guère moins d'une dizaine de 
millions d'habitants, 

Hâtons-nous de dire que c'est là, 
sans contredit, la contrée la plus ri
che de toutlecontinentafricain.Non-
seulement tous les produits du soi 
équatorial se montrent avec une 
abondance inouïe* mais encore tous 
les métaux précieux s'y trouvent à 
fleur du sol. Bien que le peuple 
Achantis, malgré sa civilisation rela
tive, n'ait point mis en pratique les 
méthodes perfectionnées pour l'ex
ploitation des mines d'or et que jus
qu'à présent il se soit contenté du 
lavage des sables à la battée, il est 
tellement riche en métal précieux 
que la poudre d'or y est le seul 
moyen d'échange et, pour ainsi par
ler, la seule monnaie. Chaque habi
tant porte avec lui une petite balance 
accompagnée d'un certain nombre 
de poids fabriqués en fil de laiton et 
toutes ses acquisitions se font moyen
nant une quantité plus ou moins 
grande de la poudre précieuse. 
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Tel est le pays que trois hardis 
jeunes hommes ont résolu non-seu
lement d'aller visiter, mais encore 
d'aller habiter pour y apporter les 
ressources de leur industrie et de 
leur savoir faire. 

Cette expédition à la fois géogra
phique, commerciale et industrielle 
est dirigée par M. Prost qui n 'en est 
pas à ses premiers essais d'existence 
dans les contrées chaudes. Il em
mène avec lui MM. Lanciner et Yanve 
et tous trois, bravant les périls que 
leur feront courir les ardeurs de ce 
climat torride et peut-être aussi les 
préventions que nourrissent certaines 
tribus contre les européens, ils vont 
se fixer sans hésiter dans la capitale 
même du royaume Achanti, à Cou-
massie. 

M. Brun, agent consulaire français 
à Elmina, dont nous avons donné 
récemment le portrait et qui fui un 
des vaillants compagnons du regretté 
Bonnat, a promis de les aider de 
tout son pouvoir. Or, on sait que M. 
Brun, ayant épousé sur la côte d'A
frique une nièce du roi des Achantis, 
a obtenu de ce monarque devenu 
son parent par alliance, la promesse 
que tous les Français envoyés par 
lui seraient protégés et considérés. 

Les vaillants explorateurs se pro
posant non-seulement d'aller vendre 
aux habitants de Coumassie, les 
marchandises de toute sorte qu'ils 
emportent de France, mais encore 
de leur enseigner l 'usage des outils 
divers qui servent à nos travaux 

industriels et à notre agriculture. 
C'est ainsi qu'ils se proposent par 
exemple d 'apprendre a u x A c h a n -

tis la fabrication des briques pour 
construire leurs maisons, l'usage des 
moulins à bras pour pulvériser les 
quartz aurifères, l'emploi du mer
cure pour la séparation de l'or, etc., 
etc. 

E n échange de ces éléments, ils 
obtiendront aisément des indigènes 
le travail très peu considérable né
cessaire à la culture du café, de la 
canne à sucre et la récolte des gom-
mesprécieuses et du caoutchouc qui 

s'y rencontrent en très grande abon
dance. 

A nos yeux, l ' importance capitale 
de cette entreprise consiste dans les 
relations que nos sympathiques 
compatriotes ne manqueront pas de 
nouer avec le roi des Achantis, déjà 
on ne peut mieux disposé pour la 
France. Grâce à eux, le programme 
rêvé par M. Brun et qui a pour but 
d 'amener le commerce Achanti dans 
nos deux colonies, Grand-Bassam et 
Assinie, sera réalisé. Voilà pourquoi, 
en dehors des sympathies particuliè
res que nous avons pour les hardis 
voyageurs nous leur souhaitons une 
pleine et entière réussite qui ne sau
rait leur manquer à l 'unique condi
tion qu'ils puissent supporter le cli
mat meurtrier de ces régions. 

JULES GROS. 

F A N T A I S I E B O T A N I Q U E 

LA MARGUERITE. (1) 

« — Vois tou te s c s 
fleurs : u n manteau 
de roi avec ses p ierres 
précieuses e n b i o d e i i e 
eat b ien pâlo auprès . 

A , K A . R H . 

Marguerite ! C'est le nom d'une 
humble fleur des champs qu 'on ap
pelle encore pâquerette. 

C'est aussi un bien beau nom de 
femme, d'autant plus qu'il es! à la 
mode à l 'heure présente. Oui, la 
mode intervient partout.mais comme | 
elle est très peu constante, on ne sa- \ 
tisf lit guère à ses exigences que ; 

pendant les premiers mois qui sui
vent la naissance. Ainsi, chères lec
trices, si Dieu vous donne des filles, 
hâtez-vous de les baptiser du nom 
de Marguerite pendant que ça dure 
encore. Mais il y a là une anomalie 
bizarre; car Marguerite, personne ne i 
le contestera, est un fort beau nom. ' 
Aussi est-il difficile d 'admettre qu'il , 
soit à la mode, les belles choses ne 
jouissant pas ordinairement de ce 
privilège. 

Ce nom évoque tout de suite en 
faveur de celle qui le porte une idée 
de beauté, de grâce et de gentillesse 

(1) En préparation, pour paraître très ! 
prochainement : La Violette. ' 

innée. Oui, je le crois aussi, toutesles 
femmes qui s'appellent Marguerite 
doivent être belles. Pour mon 
compte, j ' a i connu deux jeunes filles 
qui portaient ce doux nom ; elles 
étaient l 'une et l'autre ravissantes 
au possible et.., mais pardon, chères 
lectrices, je vous raconte là des cho
ses... ayant bien peu de rapport svec 
la botanique. 

Les savants désignent la margue
rite par les mots latins Bellisperen-
nis. Avec eux, disons tout de suite 
que c'est une plante vivace, à feuil
les spatulées formant de petites 
bouffes arrondies ; les tiges sont 
droites, anguleuses et velues. Ses 
fleurs doubles jaunes et blanches ou 
jaunes et roses, quelquefois même 
panachées se montrent en mars et 
en avril. (1) On plante la marguerite 
pour l 'ornement des parterres dans 
les parcs et jardins, d'octobre en dé
cembre. Presque tous les sols con
viennent à ce charmant végétal au
quel Emile Augier faisait probable
ment allusion lorsqu'il disait : 

On voit mainte fleurette et mainte touffe d'herbe, 
Pousser entre les joints complaisants du granit* 

* 

Aussitôt les violettes disparues, 
les marguerites leur succèdent et 
se multiplient non moins rapidement 
dans nos verts gazons. 

Voyez-vous, sous ces bosquets 
parfumés, cette jeune fille toute ha
billée de blanc comme la margue
rite même, qui marche à pas lents 
dans les prés fleuris, noblement ap
puyée au bras d'un homme déjà 
vieux, mais encore beau. Leurs têtes 
penchées interrogent avec anxié e 
les demi-fleurons de la pâquere t te 
Cette jeune fille, c'est la Marguerite 
de Faust et l 'homme, c'est le savan 
docteur qu 'un amour naissant vien 
d'arracher à s^s nombreux travaux. 
Ce n'est plus aux chiffres ni aux li
vres poudreux qu'il demande main-
tenantles vérités sublimes: c'est une 
humble fleur qu'il questionne en 
tremblant. 

Aussi, comme l'allégorie et la sym-
bolisation interviennent partout, la 
Marguerite dans le langage des fleurs 
signifie : m'aimez-vous ? 

Bien des femmes illustres ont porté 

(1) La margueri te (Bellis per'ennia) est 
uno plante dicotyledone de 'a famille des 
composées. La corolle est monopétale tu-
buleuse à cinq lobes égaux au centre. 
(Fleurons) à la périphèiie la corolle affecte 
une forme en languette (demi-fleurons), 

A . L. 
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le nom de cette divine fleur. Je ne 
citerai parmi les principales que : 
Marguerite de France, femme de 
Henri IV ; Marguerite d'Anjou, née 
en 1425, femme de HenriVI de Lan-
castre roi d'Angleterre qui, pendant la 
guerre des Deux-Roses, défendit avec 
une ténacité héroïque le trône de 
son mari. 

Marguerite de Valois sœur de 
François l"r et femme de Henri d'Al-
bret,roi de Navarre; elle était, p a r e 
il, admirablement belle, rien n'éga
lait sa grâce et son esprit. Aussi l'a-
vait-on surnommée la Marguerite 
des Marguerites. 

Enfin, Marguerite de Bourgogne, 
Marguerite de Valdemar et bien d'au
tres encore. 

Au point de vue médical et hygié
nique, la marguerite ne présente 
qu'un médiocre intérêt : aussi ai-je 
fort peu de choses à en dire. 

Autrefois on a voulu l 'employer 
pour faire des tisanes, mais l'ineffi
cacité de celles-ci, sous tous les rap
ports, étant apparue nette et précise, 
les tentatives n'ont guère été renou
velées. Aujourd'hui ce n'est que très 
rarement que quelques médecins la 
prescrivent comme vulnéraire ou 
résolutive. 

Comme plante d'ornement, c'est 
non-seulement une des plus belles, 
mais encore une des plus hygiéni
ques. Elle n'a aucune odeur et peut 
être impunément laissée dans les 
chambres à coucher, propriété dont 
jouissent peu de belles fleurs. 

La marguerite pousse dans tous 
les terrains indistinctement ; elle est 
surtout propre aux bordures, et sa 
culture est des plus faciies,coinme le 
dit Constant Dubos: 

Des mains de la nature, 
Echappée au hasard, 
Tu fleuris sans culture 
Et tu brilles sans ar t , 
Telle qu'une berbère, 
Oubliant tes appas, 
Sans apprêts tu sais plaire 
Et ne t'en doute pas. 

Cependant bien des personnes ne 
pensent pas ainsi. Beaucoup la foulent 
aux pieds. Moi, chers lecteurs, je ne 
sais trop pourquoi, mais j 'a ime les 
marguerites ! 

A L U E R T L A R B À L É T R I E R . 

QUELQUES PAGES 

D E 

P H Y S I O L O G I E V É G É T A L E 
(Suite) 

Mais sitôt que les tubes polleni-
ques sont arrivés dans rovai re s 

guidés par un instinct remarquable 
ils se dirigent vers le micropyle 
ouvert de chaque ovule alors cet 
ovule pénétré, au point ou s'est 
fixé le forilla, s'organise lente
ment le germe de la graine, l 'em
bryon. Comment cela se fait-il ? — 
Personne ne le sait. La fécondation 
ayant eu lieu, les organes qui ont 
concourus à cetle fonction perdent 
leur fraicheur et tombent, ils sont 
devenus inutiles. 

Maturation. Les changements qui 
s'opèrent dans le fruit depuis la fé
condation jusqu 'à la dissémination 
des graines sont connus sous le nom 
de maturation. 

Les membranes qui enveloppent 
le fruit concourent jusqu'à leur des-
sication, pendant leur développe
ment, à la vie du végétal; sous 
l'influence de la lumière elles dé
composent, comme les feuilles, de 
l'acide carbonique et dégagent de 
l'oxygène pendant le jour, la nuit 
elles rejettent l'acide carbonique 
pour absorber de l 'oxygène. 

A la maturité ces membranes se 
dessèchent, les carpelles se décollent 
et ladehiscence a lieu, si dehiscence 
il doit y avoir. Maintenant les grai
nes une fois mûres il y a dispersion 
par les vents, les eaux, les animaux, 
et l 'homme qui sème ces graines 
dans un terrain propice à l 'époque 
déterminée pour un phénomène que 
nous allons de'cire: la germination, 
une des phases les plus intéressantes 
la de vie des plantes, qui n'est pas 
assez étudiée. 

Les agriculteurs sèment du blé ; 
à la plupart on demanderait quelles 
sont les transformations que subis
sent, dans la terre qu'ils viennent 
de préparer, les grains auxquels cinq 
ou huit mois après, ils doivent leur 

nourriture et leurs richesses? — De 
réponse point! — Rien n'est pour
tant aussi agréable que de pouvoir 
se rendre compte des phénomènes 
qui tous les jours se passent sous 
nos yeux. Il n 'y a pas que le règne 
végétal qui demande à être connu: 
la météorologie si utile en agriculture 
la chimie et bien d'autres sciences 
voudraient se voir plus d'adeptes. Je 
saisbien que tout le monde nepeutpas 
s 'adonner à des études scientifi
ques quelque vulgarisées qu'elles 
soient; mais dans chaque famille il 
pourrait y avoir une personne capa
ble d'expliquer aux autres les phé
nomènes les plus communs, et, pour 
que cette personne apprenne elle-
mfimes les notions élémentaires né
cessaires il lui faudrait lire et relire 
des ouvrages, des journaux où la 
science est mise à la portée de tous, 
ces publications ne manquent pas 1 
— mais on leur préfère les romans. 
Les romans peuvent avoir du bon, 
ils en ont, malgré cela il ne faut pas 
en faire son unique lecture; des li
vres de sciences, on retirerait plus 
de profits. Arrêtons-nous là, notre 
disgressions est déjà trop longue. 
Parlons de là germination. Nous ob
serverons le grain de blé depuis sa 
mise en terre jusqu'à la récolte des 
nouvelles graines qu'il produira. 

Au milieu de l 'automne (nous 
nous occupons du blé d'hiver) un 
grain de blé est confié à une terre 
bien préparés , si le sol est sec froid 
et privé d'une quantité suffisante 
d'air, la vie ne paraîtra pas, elle at
tendra pour poindre qu 'une douce 
fraicheur viennent faire augmenter 
le volume de sa graine. Ce gonfle
ment tient à ce que l 'humidité de 
la couche végétale du sol pénétre à 
travers le périsperme, elle humecte 
l'amidon et le gluten. Ces deux subs
tances sous l'influence de l'air, de 
l 'eau et d'un peu de chaleur agis
sent sur l 'embryon qui commence 
à vivre. C'est la pér iode dincuba
tion. 

(A suivre) Charles M l R A U L T 
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C O N F É R E N C E S 

V e n d r e d i 1 6 F é v r i e r , à 8 h . 

s a l l e d e s c o n f é r e n c e s , b o u l . d e s C a p u 

c i n e s ; M . A u g . G e o f f r o y . S u j e t : Les 

Eusses et la Russie. 
S a m e d i 1 7 F é v r i e r , à 8 h . l\2, s a l l e 

d e s c o n f é r e n c e s , b o u l . d e s C a p u c i n e s ; 

M. F r a n k , G é r a l d y . S u j e t ; Les Piles 
électriques. 

À 8 h . 1 [ 2 , A m p h i t h é â t r e d e l a 

S o r b o n t i e ; M. P h i l i p p e B e r g e r . S u j e t : 

Les inscriptions sémitiques et l'his
toire. 

D i m a n c h e 1 8 F é v r i e r , à 2 h . , P a l a i s 

d u T r o c a d é r o ; M . L é o n J a u b e r t . S u 

j e t : L'Astronomie. 
L u n d i 1 9 F é v r i e r , à 8 h . 1 [ 2 , A m 

p h i t h é â t r e d e l ' E c o l e d e s H a u t e s E t u 

d e s c o m m e r c i a l e s . M . S i m o n i n . S u j e t : 

La houille et le fer. 
N O T A . — T o u t e s l e s a n n o n c e s d e 

c o n f é r e n c e s d o i v e n t n o u s p a r v e n i r 

a u p l u s t a r d l e M a r d i ; l e s a d r e s s e r 

à M . J o s e p h J a u b e r t , 1 1 , r u e d u 

D e l t a , à P a r i s . 

EXCURSION A SAINT GERMAIN. — 
L e d i m a n c h e 4 f é v r i e r , a e u l i e u à S t -

G a r m a i n , u n e e x c u r s i o n p u b l i q u e . M . 

G . d e M o r t i l l e t , p r o f e s s e u r d e p r é h i s 

t o r i q u e à l ' E c o l e d ' A n t h r o p o l o g i e a 

f a i t u n e d é m o n s t r a t i o n p u b l i q u e d a n s 

l e s g a l e r i e s d u m u s é e d e c e t t e v i l l e . 

D a n s l ' a p r è s - m i d i , l e s e x c u r s i o n n i s t e s 

o n t p u a s s i s t e r à d e s e x p é r i e n c e s d ' e x 

t i n c t i o n d ' i n c e n d i e . 

STATISTIQUE DES URANOLDHES. — 
L e s U r a n o l d h e s s o n t I P S p i e r r e s t o m 

b é e s d u c i e l . L a p l u s b e l l e c o l l e c t i o n 

d u m o n d e e n t i e r e s t c e l l e d u M u s é u m 

d e P a r i s , r e c u e i l l i e p a r E . d ' A n b r é e . 

E l l e c o m p r e n d 3 0 7 c h û t e s , e t s o n 

p o i d s t o t a l s ' é l è v e à 2 , 1 2 1 k i l o g . 

F . CANU. 

C H R O N I Q U E T H É Â T R A L E 

L e t h é â t r e d e s F o l i e s - D r a m a t i q u e s 

v i e n t d e d o n n e r l a « P r i n c e s s e d e s 

C a n a r i e s » , o p é r a - b o u f f e e n t r o i s a c t e s 

d e M M . D u r u e t G h i v o t , a v e c m u s i q u e 

d e L e c o c q . 

L a d o n n é e d e l a p i è c e e s t d e s p l u s 

i n t é r e s s a n t e s . 

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

c h a r m a n t s d é c o r s e n f o u r n i s s a n t a u x 

v a i l l a n t s i n t e r p r è t e s l ' o c c a s i o n d e s e 

f a i r e a p p l a u d i r d a n s d e r a v i s s a n t s 

m o r c e a u x . 

N o u s c r o y o n s p o u v o i r d i r e q u e l e 

s y m p a t h i q u e m a e s t r o L e c o c q n ' a j a 

m a i s o t ó m i e u x i n s p i r ó ; — s a m u s i q u e 

t o u j o u r s « g r é a b l a y r e v ô t u n « f o r m a 

p l u s é t u d i é e q u e d a c » s e s p r é c é d e n t s 

s u c c è s e t o n s e n t n é a n m o i n s q u ' i l a 

p l u s q u e j a m a i s l a c o m p o s i t i o n f a c i l e . 

— L e s c h œ u r s s o n t r e m a r q u a b l e m e n t 

h a r m o n i e u x . — C e l u i q u i t e r m i n e l e 

1 e r a c t e p r é s e n l e u n c a r a c t è r e b i z a r r e 

a v e c l ' a c c o m p a g n e m e n t d e v e r r e s e t 

d o c u i l l e r s q u i p r o d u i t u n e f f e t d e s 

p l u s s a i s i s s a n t s . 

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

t r i s s é s — n o t a m m e n t l a r o m a n c e d e 

M m e S i m o n - G i r a r d : Il faut garder 
quelque chose pour son futur mari ; 
c e l l e d e M l l e J e a n n e A n d r é : Ne me 

demandez rien ; l e d u o - b o u f f e d e s 

d e u x g é n é r a u x P a t a q u e z e t B o m b a r d s , 

e t c . . 

B r e f , c ' e s t u n s u c c è s c o m p l e t q u i 

p r o m e t d e f o u r n i r quelques centaines 
d e r e p r é s e n t a t i o n s . 

M m e V a i l l a n t - C o u t u r i e r , l a r a v i s 

s a n t e c h a n t e u s e d e s N o u v e a u t é s , e 3 t 

e n g a g é e à B r u x e l l e s p o u r c r é e r a u x 

F a n t a i s i e s l e C œ u r et la Main, l ' o ^ é r a -

c o m i q u e q u i l u i a v a l u r é c e m m e n t u n 

s i j o l i s u c c è s . 

M m e C o u t u r i e r d é b u t e r a l a s e m a i n e 

p r o c h a i n e . 

A l a R e n a i s s a n c e , o n v a r e p r e n d r e 

l a Cigale , a v e c D a p u i s , M i l h e r e t 

M m e C h a u m o n t . 

A p r o p o s d e c e t h é â t r e d i s o n s q u ' i l y 

e = t q u e s t i o n d ' u n c h a s s é c r > i s é c u r i e u x . 

M i l e G r a n i e r p a s s e r a i t l ' a n n é e p r o 

c h a i n e a u x V a r i é t é s p o u r y j o u e r u n e 

p i è c e d e M i i J h a c , p e n d a n t q u e M m e 

J u d i c i r a i t c h « z M . O k o l o w i c z c r é e r 

u n e o p é e t t e n o u v e l l e . 

M a i n t e n a n t , M. O k o l o w i c z s e r a - t - i i 

e n c o r e d i r e c t e u r ? 

N o u s s a v o n s q u ' u n a u t r e d e n o s 

j e u n e s c o m p o s i ' e u r s à s u c c è s e t l e m a r i 

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

p o u r p r e n d r e l a R e n a i s s a n c e . 

* 
J e u d i 1 e r m a r s , m i - c a r ê m e , d e r n i e r 

b a l m a s q u é d e l ' O b é r a . 

D a n s l a s a l l e : 1 2 0 m u s i c i e n s d i r i g é s 

p a r 0 . M é t r a . 

A l ' a v a n t 4 b y e r : M a g n i f i q u e c o n c e r t -

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

p o s i t e u r F a h r b a c h . 

M a t i n é e s d e d i m a n c h e p r o c h a i n : 

1 h . O p é r a - c o m i q u e . — Noces de 
Figaro. 

1 h . l[2 O d é o n . — Le Nom. 

1 h . 1 [ 2 G y m n a s e . — Monsieur le 
Ministre. 

1 h . 1 ^ 4 V a r i é t é s . — Mam'zeUe Ni-
touche. 

1 h . 1 ] 2 V a u d e v i l l e . - Tête le Linotte. 
1 h . l[2 P o r t e - S a i n t - M a r t i n . — Le 

Voyagé à travers l'Impos
sible. 

1 h, l\2 G a î t é . — Léonard. 
1 h. I { 2 A m b i g u , — La Glu, 

1 h . l\2 B n u f f a s . — - Gillette de Nar-
bonne. 

C l u n y — Les Maris inquiets. 
C h â t e l e t . — C o n c e r t - C o l o n n e . 

C h â t e a u - d ' E a u . — C o n c e r t 

L a m o u r e u x . 

2 h . E d e n - T h é â t r e . — Excelsior. 
1 h . I j 2 P a l a i s - R o y a l . — LaGagnotte. 
1 h . 1 ] 2 F o l i e s - D r a m a t i q u e s . — Prin

cesse des Canaries. 
DE CHAUFFOUK. 

B U L L E T I N F I N A N C I E R 

L e s d i s p o s i t i o n s d u m a r c h é r e s t e n t 

l e s m ê m e s . L e s t r a n s a c t i o n s s o n t t r è s 

l i m i t é e s e t e l l e s n e c o n s e r v e n t u n e a n i 

m a t i o n r e l a t i v e q u e s u r l e s r e n t e s f r a n 

ç a i s e s . Q u a n t a u x c o u r ^ , i l s o n t c o n t i 

n u é à ê t r e s o l i d e m e n t t e n u s e t , s u r n o s 

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

n o u v e l l e e t l é g è r e a v a n c e . 

A p r è s l ' a m é l i o r a t i o n i m p o r t a n t e a c 

q u i s e c e s j o u r s d e r n i e r s , c e s r é s u l t a t s 

d o i v e n t ê t r e c o n s i d é r é s c o m m e s a t i s 

f a i s a n t s . I l s e r a i t m ê m e à s o u h a i t e r 

q u e l e s a c h e t e u r s s e c o n t e n t a s s e n t . a u 

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

q u e l a h a u s s e l e u r l a i s s e a s s u r é s e t 

q u ' i l s v o u l u s s e n t b i e n c o n s a c r e r q u e l 

q u e s s é a n c e s à l a c o n s o l i d a t i o n d e s 

p r i x c o t é s a v a n t d e t e n t e r d e l e u r f a i r e 

f r a n c h i r u n e n o u v e l l e é t a p e . 

L a r e n t e 3 0 ] 0 f i n i t à 7 9 4 2 , l ' A m o r 

t i s s a b l e à 8 0 0 2 e t l e 5 0 , 0 à 1 1 5 0 5 . 

O n a e s c o m p t é 7 9 , 5 0 0 f r . d e 3 0 t 0 ; 

1 2 , 5 0 0 d e 5 U L 0 e t 1 2 5 a c t i o n s d e l a 

B a n q u e d o F r a n c e . 

L e F o n c i e r e s t e n h a u s s e à 1 , 2 4 1 ; 

l a B a n q u e d e P a r i s c o t e 9 3 7 ; l e L y o n 

n a i s 5 K 0 , e t l e M o b i l i e r e s p a g n o l 3 4 0 . 

L e S u e z e s t à 2 , 1 7 0 . L e s r e c e t t e s d u 

t r a n s i t , p o u r l e s d e u x d e r n i è r e s j o u r 

n é e - , s e s o n t é l e v é e s à l a s o m m e d e 

3 1 0 , 0 0 0 f r . 

Louis DOR. 

A P P E L A U X ^ P O È T E S 

L E TRENTIÈME CONCOURS POÉTIQUE 
o u v e r t e n F r a n c e l e 1 5 f é v r i e r 1 8 8 3 , 

s e r a c l o s l e 1 e r j u i n 1 8 8 3 , V i n g t m é 

d a i l l e s , o r , a r g e n t , b r o n z e s e r o n t d é 

c e r n é e s . 

D e m a n d e r l e P r o g r a m m e , q u i e s t e n 

v o y é f r a n c o , à M . E v a r i s t e C a r r a n c e , 

P r é s i d e n t d u C o m i t é , 1 2 , r u e R o u s s a n -

n e s , A g e o , L o t e t G a r o n n e . — A f f r a n 

c h i r . 

N O T A . — Le tableau météorolo
gique nous est arrivé lors de la mise 
en page faite du journal, nous re-
grettrons vivement ce retard. Nous 
espérons le recevoir plus t$l ta se» 
maine prochaine. 
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C O R R E S P O N D A N C E 

Nous informons nos lecteurs qu'il 
sera répondu par là -voie du journa l à 
toutes les demandes de rense ignements 
scientifiques qu'i ls nous adresseront . 

Pou tout G« qui concerne . la Zoo 
logis l'Ethnographie, l'Anthropolo
gie, la Botanique, la Minéralogie, la 
Géologie, l'Agriculture, s 'adresser di
rectement à M. ALBERT LABALÉTRIFR, 
rue du Delta, n- I I . 

Peur la Physique. Météorologie, 
Astronomie et Physique du Globe, 
s 'adressor à M . F . CANU , à la Science 
Populaire, 11 , rue du Delta. 

Il sera répondu par le t t re par t icu
lière avec tous les détails nécessaires, 
aux le t t res qui contiendront un t imbre 
pour la réponse. 

M. Adrien Vavin à Paris. — 1" 
Comme ouvrage de zoologie, je vous 
conseillerais le Traité de Zoologie, 
par Pau l Geryais, chez I l i c ' et te (8 fr. 
50 c ) 

2 Les problèmes de t r igonométr ie 
ne sont pas de ma compétence. 

3* Les promenades d'un natura
liste au fond de la mer, seront con
t inuées p rocha inement . 

A L B . L . 

M. Defournel, à Lyon. •— Nous 
vous avons répondu par let tre particu
l iè re . 

A L B . L. 
M. Çoned, à Lille, — N o u s publie

rons très prochainement un art icle sur 
les fermentat ions. 

A L B . L . 

M. Villers, à Paris, — Vous t r o u 
verez sur les peuples de l 'Océanie tous 
les rense ignements désirables dans 
l 'ouvrage Races humaines par ALBERT 
LARBALETRIER ET F . CÀNU , qui paraî
tra t rès prochainement par l ivraisons 
i l lustrées . 

A . D. 
M. Rogeau, à Paris. — Nous 

vous avons répondu par le t t re particu
l ière. 

A L B . L . 

A V I S 

Les articles politiques ou de ré
clame ne seront pas insérés. 

B „ d r e u „ , bout S iSTRAlGIES, DTSPtPSIES, HAVCI.U 
» ЛИ ГОРЯ.8 СОГНГГ 

Le Gérant B O U D A R D . 

PULL. — TÏPOGRSPLIII U LARGUllilv LT, RUE DU DELIA 

P I L I V O R E l Nouvellement déco 
verte et propagée par la PARFUME

RIE DUSSER, cette préparation enlève 
tout poil follet sur les bras avec une net
teté surprenante, elle rend la peau velue 
blanche et lisse comme l e marbre, 10 f f . 
mandat . (1, rue J . - J . Rousseau). 

Nous recommandons à nos lecteurs 
de prendre des billets de la loterie 
tunisienne dont le succès grandit cha
que jour et qui offre un million de 
lots. 

C'est uno œuvre humani ta i re qui 
honore not re pays puisqu'elle a pour 
but de fonder, en Tunisie, des é ta
blissements d'utilité publique tels q u e : 
Ecoles, hôpi taux, orphel inats , e t c . , 
e tc . 

Des remises en billets sont faites 
aux preneurs d'au moir s cent billets 
à l 'adresse de M. Ernes t Dalré, s e 
crétaire généra l , 13, rue Grange -Ba
telière, à Par i s . 

INSENSIBILISAI™ w m m 
Extrac t ion <i«« dent» «atu d o u l e u r , con

s e r v a t i o n et guér inon de* dent» par l'auri-
fieatiou à L O R D O H A . S B C . Pose de dents et dentiers 84.N8 F L A . Q U B S 

b r e v e t é » ) , la iasant l e palai» l ibre , n'atti
rant ni l e i e n s du goût , ni la p r o n o n c i a t i o n 
45, rne de Lafayat la . 

Offre g r a t u i t e m e n t * tou» no» lecteur» 1» 8m' 
édition de ton T r a i t é d o M é d e c i n e p r a t i 
q u e , dan» lequel il erpote ia méthode con»a-
crée par 10 »nn«ei de IUCCAC dan« Je» hôpitaux 
pour la guérison de» m a l a d i e s c h r o n i q u e s 
d e t o n s l e s o r g a n e s , et de» h e r n i e s , h é -
m o r h o i d e s , g o u t t e , p h t h l s i e , a s t h m e , c a n 
c e r , o b é s i t é , m a l a d i e s d e v e s s i e et ds 
m a t r i c e , etc . Adre»»er le* d -msudm, quai St 
MICHEL, Il P « r U 

L E S C É L É B R I T É S M E D I C A 

L E > r e c o m m a n d e n t l ' e m p l o i d e s D É P I 
L A T O I R E S D U S S E R ( P Â T E E P I L A -

T O I R E p o u r le v i s a g e , P I L I V O R E p o u r 

l e s b r a s ) , c o m m e , a b s o l u m e n t i n o f f e n s i f s 
e t d ' u n e e f f i c a c i t é p a r f a i t e . 

P a r f u m e r i e D U S S E R . , 1, r u e J.-J .-Rous
s e a u . — 1 0 fr . m a n d a t . 

P I L U L E S D U U r M O U S S E T T E 

Les P i l u l e s M o u s s e t t e , à l'aconilino et au quinium, calment ou guérissent la 
Migraine, la Sciatiqne et les Névralgies les plus rebelles. 

« L'aclion sédative que ces Pilules exercent sur l'appareil circulatoire sanguin, par 
« l'intermédiaire des nerfs v a s o - m o t e u r s , indique leur emploi dans les Névralgies 
<t du trijumeau, les Névralgies congestives, les affections Rhumatismales doulou-
n reuses et inflammatoires, о я L'aconitine produit des effets merveilleux dans le traitement des Névralgies faciales, 
à la condition qu'elles ne soient pas symptomafirpins d u n e tumeur intracrânienne, alors 
même qu'elles auraient résisté À d'autres médicaments. » (SOCTËLÉ lie BIOINGIE, séante il 88 FI Tri. Г 1880). 

D O S E : Prendre de 3«à 6 pilules dans les 24 heures. 
Exiger les V é r i t a b l e s P i l u l e s M o u s s e t t e de Лег C L I N e t C , P a r i s . j 

S I R O P & P Â T E D E I B E R T H É 
Pharmacien, Lauréat des Hôpitaux de Paris. 

« La Codéine pure dit le professeur Gubler {Commentaires thérapeutiques cil 
e Codex, p . 587) doit être prescrite aux personnes qui supportent mal l'opium, aux 
« enfants, aux femmes, aux vieillards et aux sujets menacés de congest ions cérébrales . » 

Le S i r o p et la P â t e B e r t h é à la Codéine pare possèdent uno efficacité incon
testable dans les cas de R h u m e s , B r o n c h i t e s , C a t a r r h e , A s t h m e , M a u x d e G o r g e , 
I n s o m n i e s , T o u x nerveuse et fatigante des M a l a d i e s d e P o i t r i n e et pour calmer l e s 
I r r i t a t i o n s do toute nature. 

L e s personnes qui font usage de S i r o p ou do P â t e B e r t h é ont urt sommei l ca lme, 
et réparateur jamais suivi ni de lourdeur do tête, ni de perte d'appétit ni de constipation. 

Prescrire et bien spécifier S i r o p ou P â t e B e r t h é et comme garantie ex iger la 
S i g n a t u r e B e r t h é et le T i m b r e b l e u de l ' E t a t f r a n ç a i s . 
P A R I S , C H E Z C L I N & G 1 0 , 1 4 , R U E R A C I N E , P R È S I.A F A C U L T É D E M É D E C I N E , P A R I S 

Et par l'entremise des Pharmacies de France et de l'Etranger. 

PETAS* imprimer M Í - W I Í O M , шмлш «ПЫТАН» mppnmMSmmmgt, 
D L L À L . О О О E X E M P L A I R E S , E O R I T N R » , F L A N » , D E E S D E * , K U * I < T C « , «К. 

TRECE* I O R PTPIER C O M M E & R O R D I C J U R » . — W X eue» К Я И Л — I GRAARTOON. 

_ : .LIBERIE à CARACTERES - F C 

S A M S ът IWSE Ш 4 « A S S S S , — G @ S ISTTTS*, « М А Г В З ; ae«ess»2?»* E Î L U S T R A S S E S гСТ 

• ~ AT. m , N I ïïmmïm m & m m m 
~ * i ш>&в л SU. j a w t'sg¥mMse¡smm$> 

—— "~-™ 
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T U N I S I E N N E Internationale 
P O U R L A C R É A T I O N D ' É T A B L I S S E M E N T S 

D E B I E N F A I S A N C E E N T U N I S I E 

S Gros L o t s D G 1 0 0 . 0 0 0 fr . 
2 LOTS de O O . O O O f r . 
4 LOTS de 2 2 £ S . O O O fr. 

10 LOTS de I O . O O O fr. 
100 LOTS de l . O O O fr. 
200 LOTS de « S O O fr. 
ENSEMBLE 321 LOTS EN ARGENT FORMANT O N M I L L I O N 

P R I X DU BILLET U U F R A N C 
L e s B i l l e t s s o a t d é l i v r e s c o n t r e e s p è c e s , c h è q u e s o u m a n d a t i - p o s t e 

i d r e s s é ï à l ' o r d r e de M. E r n e s t D È T R É , l e c r é t a i r e général du 
C o m i t é , à P a r i s , 1 3 , R u e d e l a G r a n g e - B a t e l i è r e . 

Ï J Q U E U R NORMALE C O N C E N T R É E D E GOUDRON D E N O R W É G E 

P e u r p r é p a r e r I n s t a n t a n é m e n t EAU, V I N S , BIÈRE & T I S A N E S dfi G o u d r o n 
Un Flacon suffit pour se convaincre ùe sa supériorité contre : 

AFFECTIONS CHRONIQUES il LA P O I T R I N E , DES B R O N C H E S ET DE LA V E S S I E 

É C O U L E M E N T S REBELLES, MALADIES Ê P I D É I L Q D T S . 

2 l r . — P A R I S , R U E D E R E A N E G , 1 0 5 , ET TES P H A R M A C I E S , 

P R Ê E I E U V P C L ' P L E S J P Ó I A C E S E T M É N A G F 

5 S I D A H E S FER, » GRANJ^ DIPLÔMES D'HONNEUR. 

la signature 
EÎ* KU CIRE B I B Z I I 

S E VERS CHKZ LES T'X\m t.- PHARÏACIÎÏS 

ESSENCE DE SALSEPAREILLE FOURQÜFI par axoellanoa I 
AT SANI LERENRE D I | 

H u m e u r s , D a r t r e s , B o u t o i u , B i é m u , V i r u s , e t c . 
3 f r . l e F l a c , 1 5 fr. l e s 6 F l a c . P h a r m a c i a F O Ü R Q U B I , 

S9, r u e dea Lombarda, A L A BAHBB D'OR. Expédié 
B S S E Z r C E I O S 1 I 1 E 1 I , 3«r. 5 0 la Plie., 1 8 tr. l u 6 F l u . 

D E P U R A T I F 

DENT, C : C U 3 P U * 

i.'.ic.~: l e a 

CONFÉh:. , C : 

T R 0 N O L . . " > S , 

a i n v e n t é d e s 

a p p a r e i l s 
q u i m a r c h e n t . 

L e s u n s à l a 
m a i n , l e s a u 
t r e s à m é c a 
n i q u e a u t o 
m a t i q u e , e t 

d e s c a r t e s 
s p é c i a l e s d e 

C O S M O 

G R A P H I E 
q u i r e n d e n t 

e x t r ê m e m e n t 

s i m p l e et f a c i l e c e t t e s c i e n c e q u i ^ e s t a i u t i l e et M 

i n t é r e s s a n t e . C e s a p p a r e i l s et c e s c a r t e s qui o n 1 

figuré a v e c h o n n e u r à l ' E x p o s i t i o n U n i v e r s e l l e 

1 8 7 8 , o n t é t é ' e n e o u r a g ' é s et r é c o m p e n s é s p a r h 

M I N I S T R E ' D E L ' I N S T R U C T I O N P U -

B L I Q U E e t a d a p t é s p a r l e C o n s e i l m u n i c i p a l d e 

l a v i l l e d e P a r i s . Nom L E 3 r e c o m m a n d o n s à t o u s 

l e s I n s t i t u t e u r s et à t o u s l e » P è r e s d a f a m i l l e . L e s 

a p p a r e i l s , 5 0 fr . ; l e s c a r t e s , 3 fr . , r u e M o n t m a r t r e 

62, à P a r i s , et au b u r e a u d u j o u r n a l , c h e z M. J e a n -
m a i r e , l i b r a i r e - c o m m i s s i o n n a i r e , r u e d e s B o n s 

E n f a n t s , 32 

V É G É T A L E , S A N S A L C O O L 

LA S E L L E O R D O N N É E P A R L E S M É D E C I N S 

a r r ê t e i m m é d i a t e m e t l a C H U T E D E S C H E V E U X , 
q u e l l e s q u ' O N s o i e n t l e s c a u s e s ; f o r t i l i e l e CUIR 
c h e v e l u ; e n l è v e p e l l i c u l e s e t d é m a n g e a i s o n s ; P R É 
v i e n t m i g r a i n e s , m a u x d e t ê t e . R e p o u s s e c e r t a i n e . 

F L 5 F H . ; M A N D ' - P B S T E , 6 F R . — 1 2 , R U E L A F F I T T E , P A R I S 

m 
m 

N E D I C T I N l 
E X Q U I S E , T O N I Q U E , . A P E R I T I V E & D I G E S T I V E 

L A M E I L L E U R E D E T O U T E S L E S B O I S S O N S 
Toujours exiger au bas de la bouteille l'étiquette ci-contre, avec la 

signature du Directeur général, A . L E G R A N D A Î N É . 
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T A B L E A L P H A B É T I Q U E D E S M A T I È R E S 

CONTENUES DANS 

LA SCIENCE POPULAIRE 

N U M É R O S 1 0 5 À 1 5 7 

Pages 

A É R O S T A T I O N , A V I A T I O N , N A V I G A T I O N 

A É R I E N N E . 

Académie d'aérostation 365 et 395 
Ascensions du 14 juillet 322 

— de Joseph Joubert. . 520 et 566 
Aviation (l'J 126 

— et la photographie (L') 158 
Centenaire des Montgollier 637 et 642 
Chronique aérostatique 534, 549, 609, 

639, 674, et 708 
Lumière électrique et l'aérostation (la) 435 
Nouvelle gadelle 221 
Observatoire de la Société aérostati 

que 307 
Photographie en ballon 660 
Télégraphe aérien lumineux 667 
Traversée de la Manche 29 i 

A G R I C U L T U R E , A R B O R I C U L T U R E 

V I T I C U L T U R E 

Age (1') des végétaux 799 
Agriculture (1') chez lea Egyptiens 278 
Arrosage des plantes en pots 606 
Blé (le) niellé 15 
Conservation des échalas. — Pai l las

sons, pieux 306 
Construction (les! des vers de terre . , . 606 
Destruction des guêpes 287 

•— pucerons 778 
— radicale duPhiloxéra, 1TS et 619 

Exploitations agric, en Australie, 609 et 625 
— de cannes à sucres en 

Australie '.. 624 et 639 
Exposition de fruits 613 
Foin (le) et la fenaison 333 
M. Chevreul et la Société d'Agriculture 94 
(Euf (Y) d'hiver du philoxéra 142 
Plantations de cafés à la Martinique.. 752 
Pluie (la) et l'Agriculture 719 
Préservation de la vigne par le bitume 

de Sudée . . , 222 
Puceron (le) de la vigne 291 
Rôle (le) agricole, do la pluie 284 
Traitement du vin par l ' é lec tr ic i té . . . . 403 
Utilité des Abeilles dans un pays vi

gnoble 619 
Végétation du blé 753 
Vigne (la) greffée sur la ronce vulgaire 666 
Vignes à racines tuberculeuses 141 
Vignes (les) de l'embouchure du Rhône 

et le philoxéra 467 
Vitalité latente des semeuses . . 591 et 606 

A R T M I L I T A I R E , A R M É E , M A R I N E 

Arabi pacha, 457.1 466 
Armée Kgyptienne 326 
Echange de télégrammes entre les na

vires en mer 222 
Embuscade (une) 762 
Empoisonnement des balles de fus i l . . 562 
Expédition du travailleur en 1882 270 
Huile et les tempêtes (1') 732.2 810 
Lancement du premier navire 650 
Marche forcée des troupes 639 
Marine ancienne 93 
Modèle de l'Hélice appliquée à la navi

gation i 170 
Nouveau bateau sous-marin 62 
Petit sapeur du génie (lej 685.3, 73t .3 . 798 
Torpilleurs russes (les) 291 
Vaisseaux anglaie et les vaisseaux 

français (les) 483 

A S T R O N O M I E 

Astrologie- (1') en Chine 762 
Astrou. popul. (1'), 485, 506, 518, 537, 

551, 567, 581, 642, 669, 700 , 753 e t . . . 736 

3 I 
1 i 
3 
1 
1 
1 

] 
1 
1 

1 
2 
2 
2 

Canaux (les) de la planète Mars 
Chute de la Comète 
Comète (lu) de 1812. 498 et 
Constante solaire (la) 
Coupole du grand équaturialde l'Obser

vatoire de Paris 
Découverte d'une petite planète à l'Ob

servatoire de Paris 
Disque (un) de télescope monstre 
Distance du solei et les petites planètes 
Eclipse (1') de soleil du 17 mai 
Eclipse (une) de soleil en Chine 
Etape (une) de la lunette astronomique 
Grand télescope de Paris (le) 
Harmonie des spères 
Lois (les) de la gravitation découverte 

par Newton 
Lumière (la) et la chaleur des as tres . . . 
Lune (la) rapprochée 
Mercure 84, 132, 214, 361 et 
Miroir (le) du grand télescope de Paris 
Missions (les) d'observation 
Nouveaux télescopes. 
Nouvelle comète (une) 110, 269 et 
Observations astronomiques à la fin de 

juillet 
Observatoire de l'Etna 

— du Trocadero 
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Académie des sciences 11, 322, 338, 
514, 5 6 4 , 5 7 8 , 6 3 5 , 6 3 8 

Association scientifique 76 , 757, 8 0 4 
Commission internationale du mètre . . 218 3 
Conféreuces à Creil 805 1 

— artistique du Louvre 778 1 
— aux galeries de géologie . . 551 3 

Congrès de géographes a l l e m a n d s . . . . 93 2 
Conservatoire des Art s - e t -Mét i er s . . . . 291 2 
Cours de la Sorbonne 651 1 

— du Collège de France 719 1 
— populaire de minéralogie et de 
géologie 773, 784 

Ecole scientifique de Cluny 167 2 
Grande médaille d'or de la Société 

protectrice des animaux 270 2 
Institut populaire du progrès 423 2 
M. deFreycinet à l'Institut 2 3 8 1 
Musée ethnographique du Trocadéro 

191, 3 0 7 

Observatoire chronométrique de Be 
sancon 2 5 1 2 

Réunion annuelle des sociétés savantes 
1 6 3 , 1 8 8 

Société d'acclimatation 110 3 
- de géographie 157, 219, A 3 9 , 650 

— — — commerciale 7 8 6 2 
— — — de l'Est 6 9 1 £ 
— — — E N A L L E M A G N E . . . 2 0 6 J 

— contre l'abus du tabac 322 J 
— protectrice des animaux 799 ^ 

S C I E N C E S N A T U R E L L E S 

Air, Г, 294 1 
Air, la terre et l'eau, 1', 22, 87, 106, 

139, 183, 198, 212, 229, 247, 266 
Au fond de la mer 571, 582, 674 
Chloruratum et densité des eaux de mer 223 2 
Découverte archéologique 6 1 3 2 
Eau et le feu, Г, 292, 314, 473, 499, 

515, 533, 548,570, 579,612, 635, 668, 
634, 699, 717, 732, 748, 764, 796, 780 

Eléments, les 277 1 
Explorateur au fond de lamer , u n . . . . 753 % 
Géologie 450 3 
Nomenclature binaire, la.» 708 3 
Physique générale du globe 291 783 3 
Races humaines, les, 342, 357, 374, 404 

420, 439, 460, 468, 490 818 2 
Ruines de Sanxay, les, 565, 578, 594 611 1 
Tumulus non déclaré 438 3 
Vie et travaux de Belgrand 31 1 
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J O U R N A U X P O P U L A I R E S I L L U S T R É S 

LA SCIENCE POPULAIRE 
JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ 

R é d a c t e u r s P r i n c i p a u x : E . R E C L U S , F O N V I E L L E , L . F I G U I E R , G R O S 

e t l e D o c t e u r R O U J O U 

Collaborateurs dont l e s Art ic les paraissent au m o i n s une fois par m o i s dans le Journal, 

MM. CŒURET, ARMENGAUD, LARBALÉTRIER, de TORNÉRY, 

ARBOUX, CANU, GARASSUT, JAUBERT, COURTOIS, BRUNÉT, JEAN FOURNAGE, etc. 

L a c o l l e c t i o n f o r m e 3 v o l u m e s i n - 4 " e n r i c h i s 

d e 800 g r a v u r e s e t c o n t e n a n t e n v i r o n l a v a l e u r d e 200 v o l u m e s i n - 8 a 

PRIX DU V O L U M E B R O C H É : 8 F R A N C S 

Envoi franco contre un mandai-poste à Tordre du D i r e c t e u r d e s J o u r n a u x 

ou au nom de M . J E A N M A I R E , L i b r a i r e , 3 2 , r u e d e s B o n s - E n f a n t s . 

LA MÉDECINE POPULAIRE 
JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ 

600 m a g n i f i q u e s g r a v u r e s d ' a p r è s l e s p r i n c i p a u x a l b u m s d e m é d e c i n e e t d e c h i r u r g i e 

L a c o l l e c t i o n c o m p l è t e f o r m e é g a l e m e n t 3 v o l u m e s i n - 4 0 . 

C e J o u r n a l h o n n ê t e p e u t ê t r e m i s e n t r e l e s m a i n s d e t o u s , c ' e s t l e G u i d e 

m é d i c a l d e l a f a m i l l e . 

Envoi franco de la Collection comme ci-dessus. 
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