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D E  

L'A1,IMENTATION E N  E A U  

D E  L A  V I L L E  DE LIL1.E .  

R A P P O R T S  D E  C O M M I S S I O N .  

l e r  RAPPORT ( J U I N  1864 ). 

Exposd de la mission de la Commission. - Une Commission ' 
a été instituée par M. le  Maire de Lille le 24 juillet 1863, pour 
étudier la question relative à l'alimentation de la ville en eau 
potable; elle a été conduite à étendre ses attributions et àporter 

' Cette commission était composée de : 

BIM. J. G i ~ a m r n  ,doyen de  la Faculté des Sciences, membre de la Société, 
président ; 

FREMONT, lieutenanecolonel du Génie en retraite, conseiller municipd ; 
KOLB , ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées du  département du  

Nord, membre de l a  Société ; 
VIOLETTE, commissaire des Poudres et SaIpBtres , conseiller municipai, 

membre de la Société ; 
CADART, colonel, directeur du Génie militaire ; 
LEMAITRE, inoénieur en chef des Ponts-et-Lhaussées , directeur de la 

Voirie mur&ipale, membre de la  Société ; 
LAMY, professeur à la Faculté des Sciences, membre de la  Soci6t6 
MARTEAU, architecte du  département; 
MENCXE DE LOISNE, ingénieur des Ponts-et-Chaussées d e  l'arrondisse 

ment, membre de l a  Société, rapporteur; 

M. le colonel Puuaoa a remplace M. C A D A ~ T  le l e r  mars 1864. 
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ses recherches sur les moyens d'alimenter aussi ce grand centre 
manufacturier en eau industrielle. 

Le présent travail et les documents qui s'y trouvent annexée, 
ont pour objet de faire connaître le résultat de ses investigations 
et de ses études. 

La ville de Lille , dont la population est de 130,000 âmes, 
embrasse depuis son agrandissement une superficie de 712 hec- 
tares sur laquelle se trouvent répartis 308 établissements indus- 
triels. La banlieue de Fives compte, en outre, au moins 10,000 
habitants et 35 usines, parmi lesquelles on doit signaler l'un 
des établissements métallurgiques les plus consïdérables de 
France. 

En poursuivant l'œuvre de cet agrandissement, dont le succès 
est assuré par le développement rapide de l'industrie et  de la 
population, l'Administration municipale n'hésite pas à se mettre 
en face des devoirs que l'état de  la civilisation impose à une 
grande cité manufacturière. Elle sait que parmi ces devoirs, 
l'un des plus importants, parce qu'il satisfait B une condition 
essentielle de l'hygiène publique, est d'assurer h la population 
une eau saine et abondante, condition qui n'est pas remplie à 
Lille où l'eau est généralement mauvaise et où elle tarit méme 
assez souvent dans certains quartiers. 

Situation de l'alimentation actuelle. - En ce moment, la 
ville de Lille est alimentée : Io par la Deûle et ses dérivations; 
2' par la nappe souterraine. 

La Deûle dont le produit naturel ne se compose que des cours 
d'eau de Lens, delaBassée et  de quelques ruisseaux secondaires, 
recoit, depuis 1825, une partie des eaux de la Scarpe dérivées 
artificiellement de cette rivière en aval de Douai ; son débit 
d'hiver varie de 5 à 7 mètres cubes par seconde , celui d'étiage 
descend à 2 et même 1.50 mktre cube. Les résidus defabri- 
cation des nombreuses usines de  la vallée, al thent assez les eaux 
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avant qu'elles n'arrivent à Lille , pour que I'on doive renoncer, 
d 'me  manière absolue, à les utiliser pour d'autres usages que 
ceux de l'industrie. 

Il faut également renoncer, soit pour le même motif, soit a 
cause de la dépense trop considérable qu'entraînerait leur dé- 
rivation sur Lille, à l'emploi des eaux de la Lys , de la Sensée 
et de l'Escaut. C'est donc a la nappe souterraine qu'il faut 
demander i'eau alimentaire des ménages. 

Les études relatives à la dislrih:ition d'eau des villes de Rou- 
baix et de Tourcoing avaient conduit a la même conclusion. 

L'on est ainsi amené à rechercher ii I'on peut trouver dans 
la nappe souterraine h Liilc , uue c m  assez abondante, assez 
pure et suffisamnient garantie contre toute cause d'altération. 

Le premier soin de la Conimission a &té de se rendre nn 
compte cxact de la nature des eaux souterraines en usage, de 
leur rkpartition , et de leur débit. 

Dans l'enquêle à laquelle elle a procédé dans toute l'étendue 
de la ville, elle a rencontré chez un certain nombre de proprié- 
taires un optimisme systématique, et de la part des locataires 
des appréciations souvent exagérées en sens contraire. Elle 
s'est efforcée de ramener les déclarations recueillies à la réalité 
des faits qu'elle a traduits sur une carte. Dans cette carte , et 
avec le degré d'approximation que coniporte un semblalde tra- 
vail, la ville se trouve divisée en zones correspondantes a la 
qualité et à l'abondance des eaux des puits et forages qui cons- 
tituent maintenant la seule ressource pour I'alim~ntation des 
ménages Cette reprksentation graphique se trouve complétée 
par une notice spéciale. 

Xoue nous referons à ce document, nous bornant à signaler 
ici les résullats gknéraux qu'il constate. 

Sur 68 hectares formant une langue étroite qui s'étend de la 
propriété Van der Cruyssen , sise à Esquermes , jusqu'a la porte 
Saint-André :teinte jaune de la carte), l'eau est trés-ferrugi- 
neuse et  sulfureuse. 
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Sur 79 hectares (teinte ronge de  la carte), compris entre 
l'église d'Esquermes et la porte de Tournai, I'eau est calcaire 
et ferru,' 01neus.e. 

Sur 122 hectares (teinte noire de la carte) , traversés par le 
Bouleyard Vauban, et  prenant tout leur développement en lar- 
geur dans la région du port de  la Basse-Deûle , l'eau est très- 
ferrugineuse. 

Sur31 hectares (teinte verte de la carte), comprenant le quar- 
tier Saint-Sauveur. l'eau est un peu calcaire et généralement 
de bonne qualité. 

Sur 88 hectares (teinte Bleue pâle de la carte), situés dans 
les parties élevées d'Esquermes et de Moulins-Lille, I'eau est 
trés-calcaire. et rare. 

Sur i l 5  hectares (teinte bleu foncé de la carte), s'étendant 
sur d'aiitres parties d'Esquermes , Wazemmes et Moulins-Lille, 
I'eau est très-calcaire. 

Enfin sur environ 200 hectares non bâtis (laissés en blanc sur 
la carte), le manque de forages ne permet pas de donner des 
renseignements ; mais l'on doit croire que , par analogie avec 
les zones ambiantes, I'eau sur la moitié au moins de cette su- 
perficie est peu-abondante et  trés-calcaire. 

Sous le rapport du débit, l a  Commission a constaié que I'ali- 
mentation des ménages est gênée dans les parties hautes de Wa- 
zemmes, dYEsquermes, et surtout à Moulins-Lille. 

Le même inconvénient se manifeste, quoiqu'à un degré 
moindre, dans d'autres quartiers de la ville, notamment dans le 
quartier Saint-André, et on l'attribue à lagrande quantité d'eau 
absorbée par les usines. II est notoire qu'en é té ,  certains puits 
et forages ne donnent de I'eau que les jours pendant lesquelsles 
manufactures sont en chbmage. 

L'altération des eaux a été constatée sur un grand nombre 
de points : elle est due à l'infiltration des eaux profondément 
impures des canaux intérieurs ; a celle des matières fécales con- 
tenues dans les fosses d'aisance ou employées comme engrais 
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pour la culture des jardins ; des eaux ménagères versées dans 
les puits perdus; des résidus industriels, notamment des goudrons 
e t  des huiles essentielles provenant des usines à gaz. 

La Commission conclut de l'examen de ces faits que le niain- 
tien du régime aclucl compromet les intbrêts de la salubrité de  
la ville. La penurie d'eau sur une vaste rkgion de Lille agrandie, 
e t  sa diminulion progressive sur d'autres points, constituent une 
situation qui éveille justement la sollicitude de l'Administration, 
parce qu'elle peut devenir intolérable dans un avenir peu 
doigné. 

Avant d'indiquer les moyens auxquels la Coniminsion propose 
de recourir pour reniédier au mal, comnic ils sont de nature à 
venir en aide, dans une certaine mesure, aux besoins de I'in- 
dustrie , il convient d'examiner quelle est la situation de cette 
dernière au point de vue de son alimentation. 

Le tableau suivant, dressé d'après les renseignements fournis 
par le service des mines, fait connaître le nombre des établis- 
sements industriels de Lille e t  des communes annexées, leur 
force motrice et la surface de chauffe des génkrateurs. 

Force 
iominale. 
- 

279 

250 

137 

40 

150 - 
856 

Macblnea 
L moyenob pression. - 
Fombre. 

nominale 

D~signation 

des 

Seolioos, 

Lille ancien.. 

Wazemmes. . 
Moulins-Lille. 

Esquermes. . 
Fives. . . . 

Totaux. . 

Nombre 

d'nsines. 

161 

79 

45 

23 

95 

343 

G6nbralours. 

Nombre. 

250 

132 

79 

49 

66 - 
576 

Machines 
à haute pression. 

Nonibrs. 
l n  

-- 
Surface 

de chaolle. 

='; '4. 
6387 

3647 

3251 

1839 

2772 - 
18096 

61 

48 

28 

8 

22 
- 
167 

- 
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Il existe donc à Lille agrandie 343 établisseinents où I'on 
produit de lavapeur. La surface totale de chauffe des genéraieurs 
est de 18,096 mètres carrés , la force nominale des machines 
d haute pression de 856 chevaux-vapeur , et celle des niachines 
à moyenne pression de  5526 chevaux-vapeur. 

Cette statistique donne une mesure de la puissance de I'in- 
dustrie à Lille et permet d'apprécier le volurne d'eau nécessaire 
a son alimentation. En l'évaluant à 40,000 mètres cubes par 
jour , dont unetrès grande partieest rendue parla ccndensation, 
on est certain d'atteindre une limite supérieure. 

L'alimentation d'un très-grand nombre d'usines est assurée 
dans de bonnes conditions de service et  de dur& par des prises 
d'eau directes à la Deûle et Pses dérivations. 

D'unautre côté, si I'on consulte la carte du réseau hydraulique 
de la ville, on reconnaît que beaucoup d'usines, qui ne s'y ali- 
mentent pas en ce moment, pourraient facilement le faire sans 
inconvénients sérieux pour la voirie urbaine. 

Enfin , les établissements industriels situés dans la partie 
basse de la ville e t  dans le quarlier Saint-Sauveiir, et qui ne 
s'alimentent pas à la  Deûle, trouvent des ressources suffisantes 
dans le débit de leurs forages. 

Mais à Moulins-Lille et à Fives , il manque d6jà a l'industrie 
un appoint d'environ 2,000 mètres cubes d'eau par jour à 
ajouter aux ressources de la nappe souterraine ; etcette situation 
entraîne , pour d'importanls établissements, une gêne intolé- 
rable, des samifices pécuniaires incessants, peut-être mhme u n  
danger dans un avenir prochain. 

11 seraitregrettable que la situation qui était faife à l'industrie 
de Roubaix et de Tourcoing par l'insuffisance de leurs ressources 
alimentaires, au  moment ou I'on a inauguré la distribution d'eau 
de la Lys, situationqui engageait l'ordre public. piît se produire 

Lille. 
Il faut donc non seulement alimenter les ménages, mais 
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encore pourvoir aux besoins de l'industrie e t  à ceux d u  service 
municipal. 

Parmi ces derniers besoins, la Comniission woit  devoir si- 
gnaler,  d'une manière spéciale, la nécessité d'assurer l'alimcn- 
tation des pompes a incendie. 

Cette nécessité ressort avec assez d'évidence de  l'insuffisance 
des ressources actuelles du service, des dangcrs que fait naître 
la présence d'importantes usines sur tous lcs points de  la vil!e, 
de la fréquence e t  de  la gravité des sinistres,pour qu'il soit utile 
d'insister sur les garanties que la mesure indiquée donnerait à la 
sécuri Lé publique. 

Ressources offertes par des sources. - La nécessité d'une dis- 
tribution d'eau publique étant bien démontrée, l a  Conimission 
a recherché les ressources auxquelles on pourrait recourir. 

S i  I'on étudie la forniation géologique d u  sous-sol dans les 
environs d e  Lille,  on reconnaît que les couches correspondantes 
à l'époque secondaire ne comprennent que le  terrain crétacé où 
I'on ne  trouve que la marne, la craie et  la dieue.  La profonde 
assise des terrains jurassiques et triasiques, si puissante sur 
une grande partie de  la France, manquc en entier; il en est 
presque partout d e  même du grès rouge, e t  I'on rencontre im- 
médiatement, sous le  terrain crétacé, l e  terrain houiller qui se 
r6duit à Lille, à Roubaix,  à Tourcoing, a Seclin, au calcaire 
carbonifère. 

L'eau souterraine peut exister,  soit dans le  terrain crétacé , 
h divers niveaux correspondant a la superposition d'une couche 
aquifère d e  craie perméable, fendillée, sur  une couche imper- 
méable d e  craie  compacte, vulgairement appelée f i n ;  soit , 
encore, dans le calcaire carhonifère. 

Dans les deux cas ,  cette eau ~oule r ra ine  ne  doit son origine 
qu'à l'infiltration de l'eau pluviale, qui tombe sur  les couches 
de marne ou d e  calcaire carhonifère aftleurant le  sol. Quand la 
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limite de  la couche du terrain compacte et du terrain perméable 
qui sert de conduite à l'eau, affleure le sol dans une vallée, il se 
forme des sources au dégagement desquelles la main de  l'homme 
reste rarement étrangère. Quand la séparation de la couche 
aquifère et de l'assise imperméable qui la supporte ne se trouve 
pas à fleur de sol, l'eau reste d'abord souterraine, puis elle ali- 
mente au loin les fleuves et la mer, dans le fond desquels elle 
vient sourdre; il faut , dès lors, l'art du foreur pour l'utiliser. 
Ainsi, les eaux de sources et celles des forages ont une origine 
commune; leur débit est soumis à des lois analogues ; l'altitude 
de l'assise du terrain imperméable qui supporte les eaux établit 
la seule différence qui existe entre elles. 

Ceci posé, la craie affleure , en beaucoup de points des arron- 
dissements de Cambrai et de Douai, dans une partie de I'ar- 
rondissexnent de Lille, et forme i'immense plateau qui s'étend de 
Vermeilles près La Bassée, à Arras et St-Pol, et comprend la 
plaine de Lens. 

II semble donc que les couchescrayeuses à Roubaix , a Tour- 
coing , à Lille, devraient avoir une richesse indéfinie ; niais 
l'expérience montre qu'il n'en est pas ainsi. Comment expliquer 
cette anomalie ? 

La nappe souterraine suit des directions déterminées, comme 
les eaux qui coulent à la surface du globe. L'inclinaison des 
couches, la perméabilité si variable de  la craie, qui passe par 
tous les degrés, depuis la marne fendillée jusqu'au rocher, en 
déterminent le cours. Très-fréquemment la ligne de  partage des 
eaux souterraines correspond B la ligne de partage des eaux plu- 
viales à la siirface.Or, la ligne de  faîte,qui a son point culminant 
à l'Arbrisseau entre Lille e t  Seclin, et dont le prolongement 
sépare la vallée crayeuse de la Defile de celle de la Marque qui 
appartient à la formation du sable Landenien, sépare l'étage sou- 
terrain de la craie en deux régions: la première forme le sous- 
sol de Lille, de  Roubaix et de Tourcoing; la seconde, le sous- 
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sol de Douai en son centre et  dlEmmerin vers sa limite.(Voir la 
coupe géologique). 

La première région, située à l'Ouest de la ligne de faite et 
qui comprend le territoire de  Lille, se trouve ainsi en dehors 
du courant souterrain qui doit son origine à l'infiltration des 
eaux pluviales dans le terrain perméable du haut plateau de 
l'Artois. 

Considérons maintenant les autres terrains, afneurclnt dans 
notre rkgion , qui peuvent encore amener sous Lille les eaux 
pluviales. II ne reste, en dehors de la craie, que le calcaire car- 
bonifère, qui est exploité BTournai et à Marquise comme pierre 
a chaux et à bâtir; ce calcaire se montre également dans l'ar- 
rondissement d'Avesnes et dans celui de Boulogne. 

Tournai étant sensiblement a la même altitude que Lille, l'eau 
d'infiltration n'est pas soumise à une cllarge suflisante pour 
jaillir avec puissance dans cette dernière ville. 11 en est de 1n8nie 
pour le calcaire de Marquise et d'Avesnes qui ne se trouve pas 
non plus à une altitude assez élevée. 

L'onpourrait , cependant, au lieu d'eau jaillissante, comme 
'à  Grenelle et à Passy, se contenter à Lille d'une eau souter - 
raine puisée à l'aide de pompes élévatoires, si elle était abon- 
dante. Mais le calcaire carbonifère n'appartient pas à une 
époque géologique régulière; produit pendant la période de 
transition, entre la formation ignée ct la formatian exclusi- 
vement aqueuse, et soumis à de violentessecousses volcaniques, 
il a été crevassé, fendillé en divers sens ; et  il est impossible 
d e  prévoir si un forage, pratiqué en tel ou tel point, amènera 
la découverte d'eau plus ou nioins abondante. 

L'on connaît à Lille les mécomptes qui ont accompagne les 
forages entrepris à l'Hospice Général, à l'Esplanade et  a l'Hô- 
pital Militaire. On peut en rapprocher l'insuccès des tentatives 
faites à Ostende et de celles faites, l'an dernier, a Fives , par 
MM. Parent,  Schaken et  Cie. D'autre part, MM. Wallaert, a 
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Moulins-Lille, ont obtenu un débit de 576 mhtres cubes par  
vingt-quatre heures. La chance d'un succès est donc aléatoire 
et le débit est limité. 

En présence de ces faits, la Commission ne  saurait préco- 
niser u n  système auquel l'expérience et la théorie ne recnn- 
riaissenl qu'une chance problématique. 

Il importe, d'ailleurs, de se prémunir contre la pensée qu'en 
niullipliant les forages, dans un m&me étage géologique, on 
augmente leur débit total d ' m e  manière indéfinie et dans une 
forte proportion. Une expérience constante établit que chaque 
nouveau forage pratiqué dans le sable vert ou la craie vient 
modifier le débit des précédents; le fait a été constaté a Gre- 
nelle, a l'occasion du percement du puits d e  Passy ; il l'avait 
été prccedemment à Tours, à Elbeuf, et en d'autres localités. 

II  en serait de niênie, en ce qui touche les forages poussés 
jusqu'au calcaire carbonifère, s'ils correspondaient à une même 
faille. 

L'on ne saurait , d'ailleurs, songer sérieusement adesservir  
par des forages l'industrie et les besoins municipaux ; et, en ce 
qui touche I'alimentaiion ménagère, on arriverait tout au plus 
à créer quelques fontaines, d'un débit trop faible pour alimenter 
une distribution publique et où I'on viendrait puiser de l'eau 
pour la porter à domicile.Chaqiieforage entraînerait, au surpli~s, 
la dépense d'une machine a vapeur et d'un r6servoir. 

La Commission a été ainsi conduite à rechercher si I'on ne 
pourrait pas rencontrer une nappe abondante, a proximité de 
Lille et de la ligne de faite qui sépare le terrai11 crayeux en 
deux zônes d'un débit différent. Elle s'est emparée de ce fait 
que , de temps immémorial, des sources d'un produit assez 
faible, il est vrai, niais conslant, connues sous le nom de 
sources de St-Piat, d'Emmerin, d7Houplin, émergent dans la 
sallée de la Deûle. Elle a constaié que lors de la construction 
du canal de Seclin, en 1858, la Conipagnie ne put achever ses 
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travaux par suite du volume d'eau considérable qui jaillit tout- 
a-coup du fond, et dont l'apparition fut accompagnée de l'épui- 
sement presque intégral des sources superficielles. 

La Comniissiou s'est rendu compte des causes de cct accident 
si grave pour la Compagnie concessionnaire ; elle a vérifié sur 
les lieux que la couche marneuse aquifbre est coniprise entre 
deux couches imperméables : l'une, supérieure, appartenant à 
l'étage tertiaire, formée d'argile stratifiee et par les fissiircs de 
laquelle sortaient en minces filets les sources extérieures dont 
il vient d'étre question; l'autre, inférieure, formée de craie 
compacte.- Quand on eut traversé l'argile, pour établir la CU- 

nette du canal à profondeur, l'eau dégagée dans le haiii, mais 
continuant à reposer sur une base imperméable, sortit en abon- 
dance. L'on avait en effet, mis à découvert une vasle surfacc 
filtrante. 

Sanss'arrêter aux renseignements recueillis par la Con~yaguic 
concessionnaire, la Commission a organisé des expérienccs pour 
avoir des données certaines. Un compte-rendu détaillé du jau- 
geage des sources et  des circonstances dans lesquelles il a cil 

lieu se trouve joint au présent rapport ; il suffit d'en prksentcr 
ici les résultats. 

Les expériences ont été faitessans interruption pendant trente- 
ciuq jours, du 7 octobre au 10 novembre 1863, c'est-à-dire à une 
époque de  très-bas étiage. L'on a progressivement augmenté 
la force des machines d'épuisement ; à chaque augmentation, le 
niveau de la nappe d'eau baissait dans le bassin pour devenir 
bientôt stationnaire. Le déhit augmentait donc avec la force 
motrice, puis devenait uniforme, et il avait atteint 10,731 
mètres cubes par vingt-quatre heures, sans qu'on fût parvenu à 
mettre les sources à nu et à vider le bassin, dont le fond était 
encore couvert alors d'unecouche d'eau d'environ 60 cent. de 
hauteur. Le débit constaté parattrait devoir augmenter, si le 
lit du canal approfondi se rapprochait de la base même de la 
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couche aquifére, etsi l'on baissaitle niveau de la retenue à l'aide 
de machines élévatoires plus puissantes. Mais quelque favorables 
que puissent être a cet égord les inductionsde la théorie, la 
Gonimission se borne a établir que le débit des sources en 
question ne peut être évalué à moins de  10,000 mètres cubes 
par vingt-quatre heures. 

Enfin, la Commission a constaté que les sources d'Emmerin 
appartiennent a la même couche aquifère que celles de Seclin. 
Elle est donc fondée a penser, par induction de ce qui a eu lieu 
au canal de Seclin, que des travaux de déblai, en dégageant les 
sources , en augmenteraient la puissance. 

Dans les expériences qui ont été faites dans le but de se rendre 
compte du débit, la charge d'eau, sur l'orifice de dégzgement , 
s'élevait i lm 35, et  aucun déblai n'avait été opéré pour mettre 
à nu l'étendue de la couche filtrante. L'on ne peut donc avoir 
aucune idée exacte de la puissance des sources; niais comme 
elles sont plus rapprochées de Lille que les sources de Seclin , 
d'au moins 3 kilomètres, et a une faible distance du point cul- 
minant sis entre l'Arbrisseau et Hennequin, où il serait rationnel 
d'établir en déblai le réstrvoir de la distribution d'eau, I'ali- 
inentation de la ville se présenterait dans de très-bonnes con- 
ditions techniques, si le débit était suffisant. Un premier examen 
a permis de reconnaître que les sources d'Emmerin ont la plus 
grande analogie, sous le rapport de la composition chimique, 
avec celles de Seclin. 

II est donc essentiel de procéder aux travaux et aux expé- 
riences indispensables pour en opérer la constatation; mais la 
Commission n'avait pas a sa disposition le crédit de seize mille 
francs qui parait nécessaire à cet effet. En l'absence d'autres 
données, elle ne peut raisonner, quant a présent, en ce qui 
touche l'alimentation de la ville de Lille par des eaux de sources, 
que dans l'hypothèse d'une prise d'eau à Seclin. 

Comme, d'ailleurs, de l'hypothèse de l'alimentation par les 
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sources du canal de Seclin, il sera facile de déduire le oas où 
l'on utiliserait celles dYEmmerin , en rbduisant d'environ un 
tiers le chiffre des dépenses premières, les études de la Com- 
mission auront leur utilité en tout état de choses. 

Cela posé, la Commission admet avec M. Dupuit , l'un des 
auteurs les plus compétents en cette matière, que l'alimentation 
en eaux potables d'une ville, calculée largement, exige au plus 
20  litres par tête. Un volume de 3000 mètres cubes par jour 
suffirait donc pour alimenter la population actuelle; le produit 
des sources du canal de Seclin dépasserait certainement tous les 
besoins de  l'avenir. M. le Préfet de la Seine évalue à 40,000 
métres cubes la derivation de la Dhuis et du Surmelin, qui doit 
satisfaire à l'alimentation en eaux potables de la capitale. Or,  
si l'on compare les chiffres qui expriment la superficie et la popu- 
lation des deux villes, l'alinieutation de Lille n'exigerai1 que le 
onzième de l'eau reconnue suffisante pour Paris, soit 3,666 
métres cubes. Notre ville serait donc beaucoup mieux desservie 
en eaux potables par 10,000 métres cubes d'eau pris au canal de 
Seclin , que Paris par 40,000 mètres cubes pris a la Dhuis. 

Édifiée sur la suffisance du débit des caiix , la Commission a 
voulu s'assurer de leur qualité. 

Après l'avoir dégustée sur les lieux et avoir constaté sa fral- 
cheur et sa limpidité, elle a chargé l'un de ses membres de 
procéder à l'analyse chimique. 

Ce travail est annexé au rapport. II démontre que l'eau du 
canal de Seclin satisfait à toutes les conditions d'une bonne 
eau potable. Les données du tableau ci-après permettent 
de la comparer à d'autres eaux, employées à l'alimentation des 
ménages et éprouvées comme telles par un long usage. 

L'on sait que la proportion des sels terreux qu'elles renfer- 
ment, classe leseaux en eaux douces et en eaux dores, et  qu'une 
méthode inghieuse,  connue sous le noni de tne'thode hydroti- 
métrique, permet de  déterminer avec facilite les proportions de 
ces matiéres en dissolution. Cette méthode est fondée sur ce 
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fait que la dureté d'une eau étanl proportionnelle aux sels ter- 
reux qu'elle contieut, la quantité de soliition alcoolique desavon 
nécessaire pour y produire la mousse peut donner la mesure de 
sa dureté. Ln richesse des eaux en sels terreux est proportion- 
nelle au degré hydrolimétriquc. 

C'est d'après ces données que l'on a dressé le tableau sui- 
vant : 

D6signalion des eaux. 

E a u  de  pluie. . . . . . .  
Puits artésiens d e  Londres. . 
Puits de Grenelle. . . . .  
Puits de Passy. . . . . .  
Seine à Chaillot. . . . . .  
Marne B Charenton. . . . .  
Dhuis à sa  source. . . . .  
Sources du canal de Seclin. . 

. . . .  Sources d'Emmerin. 
. . . . . . .  La L y s  

. . .  Sources d'Arcueil. 

DeMe en amont de Lille. . .  
Dehle m e  des Bouchers. . .  
Deule à l'abreuvoir StJacques.  
Eaux du canal de l'Ourcq. . .  
Eaux des forages de  Lille. . .  
Sources des Prés-Saint-Gervais. 

Sources de BellevilIe et de MBni: 
montant . . . . . . .  

Degré, 
hydroli- 

metrique. 

Eau du  sable vert. 
Id. 

Choisie pour l'alimentation de Paris 
A prendre pour la ville de Lille. 

Idem. 
Prise pour l'alimentation de  l'indus. 

trie à Roubaix et à Tourcoing. 
Alimentaires d'un quartier de Paris 

à l'heure actuelle. 

Alimentaires de  la majeure partie dl 
Paris , à l'heure actuelle. 

Alimentaires des ménages B Lille. 
Alimentaires d'un quartier de Paris 

de mauvaise qualité. 

Alimentaires d'un quartier dé Paris 
de  très-mauvaise qualité. 

La comparaison des chiffres de ce tableau permet de conclure 
qu'au point de vue de la composition en sels terreux, aucune 
objection sérieuse n'est a élever contre l'emploi , pour l'alimen. 
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talion ménagère, des eaux des sources du canal de Seclin, 
eomnie aussi de celles d'Emmerin. Ces eaux sont, d'ailleurs, 
plus avantageuses, pour la cuisson des légumes et le savonnage 
que les eaux dont on se sert présentement A Lille. 

Au point de vue de l'aération, la Comniission ne peut que se 
référer aux observations présentées par M. le Préfet de la Seine 
en réponse aux critiques élevées contre le projet d'alimentation 
de Paris par des eaux de sources. Elle rappelle que sous le nom 
d'eaux aérées, l'on ne doit pas comprendre seulement des eaux 
saturées d'oxygène et d'azote, mais encore celles qui sont char- 
gées d'une quantité notable d'acide carbonique ; et elle constate 
que les eaux des sources de Seclin et dYEmmerin satisfont à cette 
condition. L'on ne saurait, d'ailleurs, admettre, dans I'hypo- 
thése d'une distribution à Lille des eaux, soit de Seclin soit 
d'Emmerin, que ces Caux recueillies dans un vasle bassin, 
pompées et refoulées à 10 kilomètres, recues dans un réservoir 
et distribudes par le réseau d'une distribution dans les fontaines 
et  dans les réservoirs privés, ne se saturent pas d'air dans leur 
trajet. 

En résumé, et d'après toutes les considérations qui précé- 
dent, la Commission conclut qu'au point de vue du débit et de  
la qualité, aucune objection ne peut étre élevée contre l'alimen- 
tation en eaux potables de la ville de Lille au moyen des eaux 
des sources du canal de Seclin; et  que ,  sous le rapport de la 
qualité, les eaux d'Emmerin sont également acceptables. 

Alimentation de tindustrk.- En ce qui touche l'alimentation 
de l'industrie, il résulte de  l'exposé présenté plus haut sur la 
situation actuelle, que dans la presque totalité d'Esqiiermes , 
de CVazemmes et de l'ancien Lille, une distribution d'eau indus- 
trielle n'est pas indispensable, et qu'il sufht , pour faire face 
aux besoins, de donner de 4,000 a 5,000 mètres cubes environ 
par jour à la ville, aux usines des parties élevées de Wazemmes 
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et  d'Esquermes, à celles de  Moulins-Lille et de la région de 
Fives voisine du chemin de fer. Or, en admettant le chiffre, 
certainement exagéré, de 20 litres par tête et par jour, pour 
l'alimentation des ménages, la consommation ne serait que de 
3,000 métres cubes environ, et il en resterait 7,000 disponibles 
sur le produit total des sources de Seclin. On est donc autoris6 
A penser que ,  pendant longtemps, le produit de ces sources 
suffirait à la fois a l'alimentation des ménages, des services 
publics et de  i'industrie dans les parties de la ville où elle est en 
souffrance. 

Il n'échappera pas, d'ailleurs, que l'opération financiére 
d'une distribution d'eau 1 Lille, se trouverait dans une situation 
plus avantageuse si cette distribution recevait la deshation 
mulliple qui vient d'être indiquée, et qu'il y a mênielà pour elle 
une condition de succks. 

Dans le cas ou le développement de l'industrie, dans les ré- 
gions éloignées de la Deûle et de  ses dérivations, viendrait à 
faire ~econnaitre l'insuffisauce d'une distribution unique, ce 
serait une preuve de la prospérité de la Cité qui trouverait, dans 
cette prospérité même, les ressources nécessaires pour satis- 
faire aux nouveaux besoins au  moyen d'une distribution d'eau 
de la Deble, dont le débit, augmenté de la dérivation de la 
Scarpe, permettra de pourvoir surabondamment à toutes les né- 
cessi tés. 

L'on objectera, peut-être, qu'une seule distribution d'eau est 
préférable sous le rapport du service et de  la dépense. Cette 
objection n'aurait da valeur que s'il était possible d'éviter une 
bifurcation ; la Commission pense avoir démontré le contraire. 
Lne double canalisation, pour le service des eaux dans une 
parlie de la ville, ne prisente pas, d'ailleurs, de graves incon- 
vénients. La ville de Paris, où les inconvénients seraient beau- 
coup plus sérieux, ne recule pas devant une organisation bien 
plus compliquée, puisqu'elle admet des ressources alimentaires 
proreuant de cinq origines différentes. 
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Avant de poser ses conclusions, la Conlmission doit encore 
examiner diverses questions qui se rattachent à l'emploi -des 
sources de  Seclin, pour I'aliincntation de la ville en eau potable 
e t  accessoirement en cau industrielle : les unes techniques, 
relatives aux dispositions et a l'économie du projet ; les autres 
administratives et concernant I'appropria!ion du canal de Seclin. 

.Moyens pour faire arriver les eaux à Lille.-  Au point de  
vue technique, la solution comporte l'établissement, sur les 
bords du canal, de machines à vapeur mettant en mouvement 
des pompes aspirantes et foulantes ; la pose, entre le canal et 
le poiut culminant situé a l'Arbrisseau , près Wattignies, d'une 
conduite en fonte, la canstruction d'un réservoir en déblai au 
point culminant; la pose d'une artère principale entre ce reser- 
voir et Lille; enfin la canalisation de la ville. S i  l'on alimentait 
Lille par les sources d'Emmerin , la solution technique ne varie- 
rait que par la position de la prise d'eau et par celle du réservoir 
qu'on rapprocherait dlHennequin. 

Dans l'hypothèse d'une distribution immédiate de  6,000 
mètres cubes d'eau , pris aux sources de Seclin, par vingt- 
quatre heures , susceptible d'être portee facilement à 10,000 
mètres cubes , 

La dépense première serait de. . . . . 2,100,000 fr. 

L'extension de la distribution à 10,000 métres 
cubes exigerait une dépense supplémentaire de. 500,000 

Le prix de revient de l'eau, au métre cube, 
serait, dans le premier cas,  de . . . . . O fr. 08  

II descendrait, dans le second, a .  . . . O fr. 068 

Quant au prix de vente, il est d'usage et il est rationnel, pour 
tenir compte de la différence considkrable qui existe dans la 
consommation, d'admettre deux tarifs distincts pour l'eau ména 
gère et pour l'eau industrielle. 
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Les tarifs établis dans un certain nombre de villes importantes 
font revenirle prix moyen de vente du métre cube, savoir : 

Pour usage domestique a . . . . . . O fr. 40 
Pour usage industriel a . . . . . . O Sr. 10 
A Paris, les prix correspondants sont de O fr. 55 et de O fr. 18. 

Le prix de O fr. O5 admis à Roubaix pour le méfie cube d'eau 
industrielle, quelle que soit la consommation , est exceptionnel; 
il impose au budget municipal une charge assez lourde qui n'est 
peut-être pas coniplétement justifiée. 

Partant de ces données, et tenant compte de la consomma- 
tion probable qui aura lieu à Qlle pendant un certain nombre 
d'années, la Commission pense que le tarif le plus faible qui 
pourrait être adopte serait celui-ci : 

1" Eau pour usage domestique . . le mètre cube O fr. 60 
2" Eau pour usage industriel et 

service publique . . , . . . . . . . O fr. 05 
L'on ne peul admettre que l'importance des abonnements 

pour eau ménagère dépasse avant longtemps 500 mètres cubes 
par jour, surtout si l'on établit des fontaines publiques, et il est 
difficilequ'il en soit autrement dans une ville industrielle où la 
population ouvrière est nombreuse Dans cette hypothèse, et 
en évaluant à 5,500 ruktres cubes la consommation par l'indus- 
trie et le service municipal, la recette annuelle s'élèverait a 
192,000 fr., savoir : 

500m. c. par jour à Of. 60. 300f. e t p .  3651. f. 109,500 

Total pareil. . f. 199,000 

Dans les mêmes conditions, la dépense annuelle, pour frais 
d'exploitation et intérêt du capital engagé , s'élèverait 
à. . , . . . . . . . . . . . f. 146,000 

Ce rapprochement et les documents produits permettront 
d'apprécier l'entreprise comme opération financiére. 
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11 est facile, d'ailleurs, d e  justifier le tarif indiqué plus 
haut. 

En ce qui touche le prix de O fr. 69 pour le mètre cube d'eau 
ménagère, il suîfit de h i r e  remarqner que l'abonnement à un 
hectolitre par jour, qui constituerait une consommation déjà 
importante, ne reviendrait par an qu'à 23 francs. 

Le  prix de O fr. 05 pour le mètre cube d'eau industrielle est 
généralement inférieur, non-seulenient A .celui des tarifs en 
usage, mais encore au prix de revient de l'eau que puisent les 
industriels quand ils ne sont pas placés dans des conditions tr8s- 
favorables. 

Tous les industriels de Lille ne se rendent pas, en efîet , un 
compte exact du prix de revient de l'eau qu'ils consomment. II 
a été démontré, h la suite d'une enquête, que ce prix, pour des 
industriels relativement bien alimentés à Roubaix et  à Tourcoing 
par la nappe souterraine, atteignait O fr. 15. En faisant lecompte 
de ce que certains industriels de Lille dépensent pour I'ouver- 
ture , l'eiitretien , l'approfondissement de leurs forages ; pour 
la consommation supplémentaire de charbon qu'entraîne la pé - 
nurie d'eau; soit en augmentant, pour la refroidir, la hauteur 
d'ascension ; soit en obligeant de faire marcher les macliines à 
haute pression, etc., on reconnaîtra qu'il y aurait pour eux un 
bénéfice considérable dans une alimentation assurée, variant 
suivant un tarif différentiel avec l'importance de la consomnia- 
tion et donnant le prix moyen de  cinq centimes pour le mbtre 
cube. Ce chiffre paraîtra bien faible, si  on le met en présence 
des dépenses qu'entraînent les frais généraux dans les usines. 
La force motrice de ces dernières, à Lille, n'est, en effet, en 
moyenne, que de  19 chevaux-vapeur consommant 120 mètres 
cubes, sans bassins de réfrigération : or, la dépense de ce volume 
d'eau, suivant le tarif différentiel à adopter, varierait de 6 à 8 
francs. Le plus fort ahonnenient à Roubaix est, d'ailleurs, en ce 
moment, de 270 mètres cubes par jour industriel. 
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Ce prix de O fr. 05 par métre cube d'eau procurerait, d'un 
autre cdté, un avantage précieux et une économie notable, en 
permettant l'emploi des machines à condensation, partout où 
l'on pourrait établir des bassins de réfrigération ; et  ce serait le  
cas général à Moulins-Lille, à Esquer'mes, à Wazemmes e t  à 
Fives, c'est-à-dire dans la régionoù une alimentation artificielle 
est particulihement nécessaire. EnEn , l'eau de la Deiile dis- 
tribuée par conduite forcée, seul système que la Commission 
considère comme pratique pour l'emploi de celte eau dans la 
région qui vient d'être indiquée, ne pourrait, elle-rnéme, y être 
vendue à un prix inférieur à cinq centimes. 

Le tarif indiqué par la Commission liii paraît ainsi suffisam- 
ment justifié, et il n'échappera pas que les prix devraient être 
sensiblement plus élevés si la distribution, au lieu d'être en- 
treprise ou subventionnée par la ville, était concédke à une com- 
pagnie. 

En ce qui touche la question administrative relative à l'appro- 
priation du canal de Seclin,la Commission rappelle que ce canal a 
été concédé à unecompagnie pour 99 ans à partir de 1856.Dans 
la pensée des concessionnaires, les transports de houilledevaient 
former le principal élément du trafic ;,niais la découverte et Ta 
mise en exploitation des houillères de Don,de Carvin et de Meur- 
chin, en même temps que la construction du chemin de fer des 
houillères du Pas-de-Calais, ont trompé ces prévisions au point 
de frapper l'œuvre de stérilité el de lui  enlever tout caractére 
d'utilité publique, en tant que voie navigable. 

La ville de Seclin, de son c61é, pourrait-elle craindre que 
ce projet n'apportât une perturbation dans l'alimentation de son 
industrie et de ses habitants 9 Le résultat de l'enquête ordonnée 
à cet égard par M .  le Préfet, écarte toute crainte semblable, 
puisqu'il constate que le régime de la nappe souterraine ali- 
mentaire des usines de  Seclin n'a Cté modifié en rien par les 
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expériences faites sans interruption pendant trente-cinq jours 
pour jauger, par voie d'épuisen~ent, les sûurces du canal. 

Les difficultés qu'on rencontre généralement dans une œuvre 
d'utilité publique peuyen t donc se présenter; mais l'importance 
des intérêts de la ville de  Lille et les circonstances spéciales 
dans lesquelles l'entreprise du canal de Seclin se trouve placée, 
permettent d'espérer que ces difficultés ne seraient pas un obs- 
tticle insurniontable. 

Enfin, la Coiniiiission doit constater que l'appropriation des 
sources d'Emmerin a I'aliiiieiltalion de la ville de Lille,nYest pas 
de nature à soulever des difficultés sérieuses, soit adininis- 
tratives, soit litigieuses. Elle voit dans ce fait un nouveau mo , 
tif pour entreprendre les expériences, dont, a i l  point de vue 
technique, elle a déji signalé la convenance. 

En résunlé des considérations développées dans le présent 
rapport, la Commission croit devoir poser les conclusions sui- 
vantes : 

Io II est urgent de pourvoir aux besoins de  l'alimentation de 
la ville de Lille en eaux potables, à ceux de l'alimentation in- 
dustrielle d'une partie de la section de Moulins-Lille et de la 
banlieue de Pives, ainsi qu'a ceux du service municipal. 

2' L'emploi des sources du canal de Seclin, assurerait, sous 
tous ces rapports, l'entière satisfaction de ces besoins, pour ie 
présent et  pour un avenir assez éloigné. 

3" Toutefois, comme les sources d l~mmer in ,  par leur proxi- 
mité et par la facilité de leur appropriation, se présentent dans 
des conditions exceptionnellement favorables pour l'alimentation 
de la ville, la Conimission croit de son devoir de signaler la né- 
cessité, avant de prendre aucune décision, d'effectuer les tra- 
vaux et de procéder aux expériences nécessaires pour rnemrer la 
piiissance de ces sources. La dépense peut etre évaluke à 16,000 
francs et la durée des expériences paraît devoir être d e  deux 
mois. 
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IIe RAPPORT ( DÉCEMBRE 1864) 

Rappel des premiers travaux de la Commission. - Daus son 
rapport dressé en juin 186.4, la Commission avait formidé les 
conclusions suivantes : 

a Io Il est urgent de  pourvoir aux besoins de I'alimentalion 
de la ville de Lille en eaux potables, a ceux de l'alimentation 
industrielle d'une parlie de la section de Moulins-Lille e! de 
la banlieue de Fives, ainsi qu'à ceux duservice inunicipal ; 

o 2' L'emploi des sources du canal de Seclin assurerait I'en- 
tière satisfaction de ces besoins, pour le présent et pour un 
avenir assez éloigné ; 

n âOToutefois , comme les sources d'Emmerin,par leur proxi- 
mité et par la facilité de  leur appropriation, se présentent 
dans des conditions exceptionnellement favorables pour I'ali- 
mentation de la ville, la Commission croit de son devoir dc 
signaler la nécessité, avant de prendre aucune décision, d'ef- 
fectuer les travaux et de procéder aux expériences nécessaires 
pour mesurer la puissance de  ces sources. )) 

Le Conseil municipal de Lille a alloué les fonds nécessaires 
pour effectuer les expériences a Emmerin, et  il a insisté pour que 
la question de l'alimentation de l'industrie dont la Commission 
avait pris l'initiative, fût l'objel d'un examen approfondi, 

Expe'riemes faites ci Emmerin. - Les expériences et re- 
cherches que réclamait cette double mission sont terminées et 
seront exposées dans le présent rapport. 

Lasource de Guermanez , a Emmerin, connue de temps im- 
mernorial, et  dont les travaux pratiqués pour le desséchement 
des marais de la Haute-Deûle avaient augmenté le débit en dé- 
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terminant un abaissement de lm40 dans le niveau d'eau sur la 
rive droite de la Deûle, restait cependant étouffée par la tourbe 
superficielle imparfaitement déblayée, et par la charge d'eau. 
Tout indiquait qu'en dégageant la source , l'on augmenterait la 
puissance de son débit, et comme il restait sur la rigole de des- 
séchement, dans la section de Guermanez, une pente dispo- 
nible de Om80, on a, par des travaux de déblais, abaissé de 
cette hauteur le niveau d'eau en mêmc temps qu'on mettait à nu 
le niveau dessources. Le débit naturel et superficiel qui, en oc- 
tobre 1863,ne s'élevait qu'à 432 métres cubespar24 heures,a été 
porté immédiatement, par ces seuls travaux. à 2,678 métres, 
et cela dans une année et  une saison de grande sécheresse. 

11 convenait de se rendre compte de l'accroissement de debit 
qui résulterait d'un abaissemenlnouveau du niveau d'eau ob- 
tenu par la voie des épuisements. A cet effet, on mit en place 
deux locomobiles, ayant ensemble une force de 10 chevaux- 
vapeur et actionnant deux pompes-Letestu et une pompe Gwynne 
No 3 ; elles ne purent .Clire baisser le plan d'eau que de O " 95, 
et le niveau resta $&&naire pendant 10 jours que dura la 
marche des machin&?'Le débit observé pendant cette période 
s'élevait à 3,888 métres cubes par jour. 

L'on s'est rendu compte ensuite, par des forages, delanature 
du sous-sol. L'on a reconnu que les eaux de Guermanez appar- 
tiennent a la nappe superficielle. Cette nappe doit son origine 
à l'infiltration des eaux pluviales sur le vaste plateau qui s'é- 
tend de Loos à Seclin. La coucheaquifère est la petite marne, 
dont le support est une couche d'argile sableuserelativement im- 
perméable,qui se rencontre à 5 mètres en contre-bas du sol à la 
cote f 5 m  52 rapportée au niveau de la mer. Cette argile a une 
épaisseur de O 75 ; au-dessous se trouve là craie blanche al- 
ternant avec des couches de silex noirs, a enveloppe calcaire, qui 
correspond au niveau où l'eau a le maximuni de débit dans les 
fosses houillères du Pas-de-Calais, et qui appartienr au même 
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étage géologique. Le second Tun ou roche dure qui forme le 
support iniperniéable,se trouve ii 14 métres environ encontre-bas 
du sol à la cote 5 42. Au-dessous commence l'étage inférieur 
du terrain crétacé. 

Il était rationnel de déduire des sondages d'essai, I'utilitc 
d'un forage. En consécpence, I'on a établi, À 73 mètres en ava! 
des sources, un puits de O 60 de diamètre tubulé en t61e sur 
G mètres en contre-bas du sol ; et au fond de ce puits, I'on a pra- 
tiqué un forage de 20 centimètres de diamètre, que l'on a poussé 
jusqu'au Tun. Lorsque I'on fut arrive à cette roche, I'on 
obtint de l'eau jaillissanle. L'on installa une locomobile de trois 
chevaux-vapeur actionnant une pompe dont le tuyaii plongeait 
de trois mètres dans le puits. Le débit se maintint a 1,600 
mètres cubes par 24 heures pendant treize jours, durée de la 
marche dclalocomobile, et I'on reconnut quela source et le fo- 
rage n'exercaient aucune influenc,e réciproque l'un sur l'autre. 

Dans les expériences faites simultanément, I'on constata: 1" 
à la source de  Guermanez, 3,888 métres cubes par 24 heures; 
2' au forage, 1,600 mètres cubes; 3" aux petites sources en aval 
du bassin où l'on épuisait, 480 mètres cubes. L'ensemble des 
débits s'élevait ainsi à 5,968, soit 6,000 niètres cubes par 24 
heures. 

La Commission se croit fondée à considérer le chiffre de 6,000 
mètres cubes comme exprimaut le volunie minimum des eaux 
qu'il est possible de recueillir à Emmerin. 

I h  ce qui touche la nappe supérieure, elle fera observer que 
l'on n'avait mis à découvert qiie 40 mètres carrés de terrain de 
sources. Elle ajoutera qu'entre Loos et Seclin se trouve une 
section de 2,904 hectares dont Ronchin estle centre, dénuée de 
voie d'kcoulement A ciel ouvert et où par conséquent les eaux 
pluviales sont absorbées par voie d'infiltration. Les sources de 
Guermanez sourdent de la petite marne, au piedde cette région, 
et sont supportées par la couchc d'argile sableuse mise en h i -  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dencepar les travaux. Ces sources sont connues de temps immé- 
morial.' De pliis, la quantité d'eau pluviale tombant annuellement 
en moyenne, dans I'arrondisserncnt de Lille, pouvant être éva- 
luée à une lame d'ead de O 68 de hautcur , le. volunie total 
de l'eau pluviale déversée sur 2,904 hectares est de 19,767,200 
niètres cubes, ce qui donne en moyenne, parjonr, 54,000 niètres 
cubes. 

Il est constaté que, dans la valléêde la Seine, la terre rend le 
tiers qu'elle rqoi t .  Ce chiffre a été adopté A fortiori par MM. 
les Ingénieurs de la ville de Paris, dans leurs études sur les 
eaux potables, comme un minimum à adopter en ce qui touche 
les plateaux perméables con~pris entre l'Aisne et l'Aube. 

La Conimission, qui ne compte dans ses calculs qu'un em- 
prunt quotidien de 4,500 métres cubes d'eau par jour aux 
sources de Guerrnanez, est doncfondée à émettre l'assertion que 
la donnée qu'elle a admise repose sur les faits Ics plus con- 
cluants. 

Quanl A la nappe inférieure, elle rappellera que lors des 
travaux d'établissement de I'avaleresse de Don, I'on a trouve 
un débit de 8,000 mètres cubes par jour ; que le chiffre de 1'15- 
puisement, lors de l'établissement de la fosse No 4 des mines de 
Lens, élait, 6,000 mètres cubes, et  GO0 inètres cubes par 24  
heures à Carvin. II est incontestable que la craie dlEmmerin 
n'est pas assimilable à la craie sèche de Carvin ; et  que l'ana- 
logie la rapproche de la craie a gros bancs avec couches de silex 
de  Lrns ; d'où l'on peut conclure qu'une augmentation de dia- 
mètre dans le forage pratiqué à Enimerin, qui permettrait de 
rapprocher les pompes aspirantes du niveau d'eau d e  débit 
maxinium, accroîtrait le débit. 

La Cominission pense donc que I'on pratiquerait utilement à 
Gaernianez, par les procédés de N. Kind, un forage de plu- 
sieurs mètres de diamètre poussé jusqu'a 14 niètres en contre-bas 
du sol. 
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Quoi qii'il ensoit, en l'absence de faits matériels justifiant ses 
prévisions sur ce point, la Commission raisonnera sur la donnée 
d'un débit de 6,000 mètres cubes en 24 heures, en admettant 
le mélange des eaux de la nappeinférieurt? et  de la nappe super- 
ficielle. Cette donnée est justifiée par l'analyse chimique (voir 
les documents annexés), qui montre que I'eau des deux nappes 
est de honue qualité. Or, 'une consommation de 10 litres par 
téte, polir l'eau ménagère, qui parait suffisamment calculée, en 
tenant compte des ressources existantes toujours applicables à 
certains besoins, ainsi que des habitudes prises, ne donnerait 
par jour qu'une dépense de 1,500 niètres cubes pour une po- 
pulation de 150,000 âmes. II resterait donc au nioins 4,500mèt. 
cubes applicables au service de la voirie et B l'alimentation de 
l'industrie. 

Examen des faits observés c i  la fosse de Lesquin.- L'attention 
d'une parlie du public s'est portée sur un autre mode d'alimen- 
tation. On a rappelé que lors de l'établissenient d'une avaleresse 
i Lesquin, il y a quelques années, la compagnie houillère avait 
troul-é des eaux abondai tes dont l'épuisement avait été coûteux. 
On a demandé dès lors s'il n'y aurait pas lieu d'utiliser pour 
l'alimentation de la ville de Lille les travaux abandonnés à Les- 
quin. Des renseignements recueillis dans le pays ont fait con- 
naître que la pompe d'épuisement employée à Lesquin donnait 
en moyenne 30 hectolitres d'eau par minute, soit 4,380 mètres 
ciihes par jour. M. le colonel Fréinont, délégué par A I .  le Maire 
de  Lille pour étudier l'approprialion de cette avaleresse à l'ali- 
mentation d e  la ville, dans son rapport du 8 novembre 1859, a 
exprimé la pensée qu'il serait prudent de ne compter que sur un 
débit de 4,000 niètres cubes par 24 heures. En admettant donc 
que I'eau recueillie dans l'avalereçse ne vint pas des nombreuses 
carrieres du voisinage, crainte que l'on pourrait concevoir en 
présence des forages à peu près stériles effectués à peu de dis- 
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tance, sur le mbme plateau, par MM. Descat, Taffin-Peuvion 
et  Rose, l'on ne  trouverait pas vraisemblablement a Lesquin , 
a égalité dediainètre dans le forage, dans la seconde nappe, plus 
de débit qu'à Einmerin. Cetle dernière localité offre de plus la 
ressource d'une nappe supérieure importante, qui manque en 
entier a Lesquin. 

Enfin, la distance du centre de Lille à la fosse de Lesquin 
n'étant inférieure que de 1,200 niètres à la distance entre le 
même point et Guermanez, le choix de la fosse de Lesquin ne 
présenterait, au point de vue économique, qu'un faible avan- 
tage. 

La Cominission se croit, par suite, autorisée à dire que la 
question des eaux potables sera mieux résolue par l'appropriation 
des sources dlEmmerin. 

Cetle question étudiée, il convient d'examiner les autres be- 
soins auxquels il importe de satisfaire. 

Alimentation de la voirie et  de l'industrie.- 11 a 6té dit que 
les besoins domestiques desservis, il resterait au moins, par 
jour, 4,500 niètres cubes disponibles. En se référant à son pre- 
mier ménioire, la Commission rappelle que l'industrie ne manque 
d'eau que dans la région élevée de Wazemmes, Moulins-Lille et 
Fives; que dans tout le reste de la cité, les iisines sont bien ali- 
mentées. 

Le problème est donc essentiellement restreint. 11 s'agit de 
desservir des usines établies dans une région que la nature a 
placée dans des conditions défavorables a côté d'une autre région 
où I'on est assuré d'une alimentation suffisante. 

II ressort de là que si I'on devait créer une distribution d'eau 
industrielle, il n'y aurait lieu de le faire que pour la région qui 
vient d'être circonscrite. Mais la Commission n'est pas à niérne 
de définir dans quelles conditions doit être projetée la création 
de ce réseau. En effet, malgré ses investigations, elle n'a pu 
recueillir de  données sur le volume d'eau que prendraient les 
industriels de  la partie élevée de Wazemmes et Moulins-Lille , 
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et dés lors, elle n'a pu raisonner que par analogic. Or, ii Rou- 
baix et à Tourcoing, I'on ne distribue que 4,098 metres cubes 
par jour entre 115 usines, et cependant, parmi les abonnés, 
l'on peut citer des étahlissements où la consommntion varie de 
100 à 200 mètres cubes par jour, conme ceux de MM. More1 , 
Lefebvre-Ducatteau, Prouvost : \Valnier. De plus, il ne faut pas 
perdre devue qu'à Moulins-Lille et  Fives, l'usage des bassins 
de réfrigération est de  nature à réduire singulikrement la con- 
sommaiion des usines munies de machines a condensation. 

La Cornmis~ion , dans son premier mémoire, avait, en consé- 
quence, éva!cé, conjecturalement, à 2,000 mètres cubes par 
24 heures, le total des abonnenients qu'on pourrait recueillir. 
Pour avoir sur ce point une certitude absolue, il faudrait ouvrir 
une enquête pour laquelle la Commission n'a pas qrialilé. L'on 
aurait alors une donnée positive; on saurait si une distribution 
d'eau spéciale pour l'industrie doit être créée immédiatement, 
ou si le débit déjà constaté à Enimerin, et qui peut étre aug- 
mentépar les travaux de forage dont on a signalé la convenance, 
ne suffira pas tout ii la fois quant à présent, aux besoins des 
ménages et de la voirie dans toute la ville et  à ceux de l'indus - 
trie dans le haut dc la nouvelle agglomération. 

En l'absence de ces ilonnees, la Commission répète qu'en rai- 
sonnant par analogie, elle a lieu de croire que les eaux d'Em- 
merin suffiront, pour une assez longue période, aux triples 
besoins des ménages, de la voirie et de l'industrie. 

Mais que I'on alimente les usines soit par les eaux d'Emnlerin, 
soit par celles de la Deûle , il imporle de régler le prix de vente 
de l'eau. La Coinrnission a donc cru devoir rappeler les tarifs 
Ctablis dans d'autres villes, 

Le mètre cube d'eau industrielle est tarifé à à; 

r Eau de Seine O f. 1 8  à O f. 26 Suivant la 
Paris 

Eau de l'Ourcq O f. 08 a 0 f. 13 1 consommation. 
A Lyon le tarif légal est en moyenne au mètre cube. O f .  16 
A Reims. . . . . . . . . . . , . . . Of. 14 
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A Bordeaux . . . . . . . . . . . . O f. 1 0  
A Tourcoing, le prix varie de0  f. 05  à O f. 10: suivant la con- 

soiumation. 
A Roubaix, le prix est de O f. 05. 
A Lyon, l'eau pour les besoins niunicipaux est payée, en 

moyenne, à la Compagnie générale des eaux, O f. 05 par mètre 
cube. 

L'on voit, d'après celte statistique, que le tarif adopté pour 
l'industrie, à Roubaix et à Tourcoing, est leplus bas qui soit ap- 
plique. Nous devons faire counaître que, pour l'année 1864, il 
constitue les deux villes en perte d'environ 110,000 fr. 

A Armentières, où l'on va exécuter une distribution d'eau de 
la Lys dans des conditions exceptionnellement économiques, 
puisque la ville est sur les bords même de la rivière, et que 
presque partout la canalisation souterraine est remplacée par la 
canalisation à ciel ouvert que forment la rivière des Laies et ses 
dérivés, le Conseil municipal vient d'adopter le tarif suivant, 
qui parait reposer sur une base plus rationnelle que Ic tarif 
adopté Roubaix, parce qu'il est manifeste que le th i f  de vente 
doit varier avec le prix de revient, lequel diminue avec l'inipor- 
tance des demandes. 

Tarif adoptépar le Conseil municipal d'Armentières: 

De 1 à 20 mètres cubes par jour, au métre cube . O f. O7 
De BO à 50 mètres cubes par jour, au mètre cube . O f. 06 
De 50 à 100 mètres cubes par jour, au mhtre cube . O f. O 5  
Au-delà de 100 mètres cubes par jour, au mètre cube O f. 04 
Chaque prix partiel s'ajoutant au précédent. 

La Commission n'a pas à résoudre une question de redevance 
qui constitue un acte d'administration, mais il rentrait dans sa 
mission de produire des documents propres h guider I'adniinis- 
tration municipale. 

Elle résumera ainsi son opinion sur la question des eaux in- 
dustrielles : 
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~o&lusions en ce qui touche l'alimentation indtcstriclle. -La 
Commission estime que les sources et  le forage d'Emmerin suf- 
firont pour le présent non-seulement aux besoins des ménages et 
de la voirie, mais encore aux besoins industriels qui ne se révè- 
lent quedans la partie élevée de la nouvelle ville et Fives. Aus- 
sitôt qu'il serareconnu que ces eaux sont devenues i n s u k m l e s ,  
il sera indispensable d'établir une distribution d'eau industrielle. 

Ditails dyexécution. Examen de divers projets. - En ce 
qui touche cette distribution d'eau spéciale dont l'exécution 
est toujours facile et peut être prompte , aucune incertitude 
ne peut s'élever !sur la solution. L'eau, prise à lYArbonnoise , 
doit &tre élevée au point culminant situé place N-VI, de la 
se répandre dans le haut de Wazemmes ( qui pourrait d'ailleurs 
6tre desservi sur le passage de la conduite ascensioiinelle), 
dans Moulins-Lille et Fives . 

Une autre solution a été indiquée dans un mémoire adresse 
à M. le Préfet. L'on a proposé le rachat du moulin St-Pierre 
par la ville et l'élévation de l'eau prise dans son canal alimen- 
taire par le système moteur de l'usine. La Commission a r e  
jeté ce projet, parce qu'une usine à eau,  alimentée par une 
rivière navigable qui est soumise à des chômages, n'offre pas 
une sécurité de marche absolue ; enfin , parce que ce canal, 
en ce point, est le réceptacle des égoûts de la ville. Le moulin 
devrait d'ailleurs être payé, el  les prétentions de  son possesseur 
seraient sans doute telles que l'acquisition ne présenterait qu'une 
économie insignifiante, si elle en prksentait, sur les dépenses 
d'établissementde machines a vapeur et de pompes puisant l'eau 
dans 1'Arbonnoise. 

An système adopté par la Commission, quelques personnes 
en opposent un autre diamétralement contraire; elles disent 
que l'éta5lissement d'une distribution d'eau industrielle est Seul 
opportun; quele jour où l'industrie serait alimentCe sur tous les 
points de  la ville, la nappe souterraine reprendrait sa richesse 
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initiale et même que I'eau redeviendrait de bonne qualité. La 
Commission ne saurait admettre cette opinion. Quant à la quan- 
tité, il est douteux que les eaux puissent en tout état de choses 
reprendre rapidement leur niveau primitif. A queltilre d'ailleurs 
l'administration pourrait-elle obliger un industriel àabandonner 
un forage qui lui donne toute l'eau dont il a besoin? Un moyen 
détourné s'ouvrirait seul : ce serait de distribuer l'eau gra- 
tuitement et peut-être même à prime aux industriels qui se dé- 
clareraient satisfaits de leur situation actuelle. Voici le résultat 
économique auquel on arriverait : au moins deux millions de 
dépenses preniières,quarante mille francs de  frais d'exploitation, 
et peu ou point de recettes. Le projet ne supporte donc pas un 
seul instant l'examen, au point de  vue financier. 

Au point de vue de la qualité, des objections non moins graves 
doivent être formulées. 

Le fait de la pénétration des couches d'eau inférieures par les 
couches supérieures résultent à Lille des recherches dont la 
Commission a présenté le résumé dans son premier mémoire ; 
il est la conséquence de l'absence, dans l'arrondissement de 
Lille, de terrains tertiaires d'une imperméabilité absolue. ainsi 
que le prouve le drainage. 

Les enquêtes faites lorsqii'a surgi le projet d'alimenter Paris 
par des eaux de source, les recherches de MM. les Ingénieurs 
Belgrand et Delesse, les expériences de M. Dumas, ont établi 
nettement que l'eau des couches inférieures à Paris n'est pas 
isolée de celle des couches supérieures. 

ALille, le phénomène ne se présente pas avec la même inten- 
sitd qu'àparis, parce que la nappe supérieure n'est pas impré- 
gnée de sulfate dechaux; mais le fait que I'eau de beau&up de 
forages à Lille marque de 34 à 48' à I'hydrotimètre, tandis que 
le degré normal de l'eau de la craie est 2G0, indique que les 
diverses nappes se mélangent. 

II est, d'ailleurs, à Lille, un fait grave que la Commission doit 
signaler : c'est celui de l'infiltration assez fréquente des eaux 
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ménagères et des matières fécales. Les mesures de police 
peuvent atténuer le Fait, mais peuvent-elles le supprimer? La 
Conimiasion fera remarquer que la construction de citernes 
étanches exige une vigilante attention ; elle ajoutera qu'il est 
coûteux et difficile de tuber convenablement des forages, et que 
cette opération ne suffit pas d'ailleurs pour isoler la nappe d'eau 
inférieure de celles supérieures. Nous emprunterons i i  M. le 
Préfet de la Seine le renseignement suivant qui corrobore nos as- 
sertions : le puits de la boulangerie centrale de l'Assistance 
publique a été creusé et soigneusement tubé jusqu'a 63 iubtres 
au-dessous de l'étiage de la Seine ; cependant I'eau recueillie 
marquait 92 degrés A l'hydrotimètre, et ne pouvait satisfaire aux 
usages domestiques. 

Dans une agglomération très-dense ou les débris organiques 
s'accumulent depuis des siècles, les infiltrations de matières 
etrangères sont inévitables. La ville de Lille méconnaiirait les 
lois essentielles de l'hygiène puhlique si, placée dans ces condi- 
tions, et bâtie d'ailleurs, en grande partie sur des terrains d'al- 
luvion ou I'eau s'emprègne d'hydrogéne sulfuré, libre d'aller 
chercher en rase campagne, dans un sous-sol vierge, I'eau né- 
cessaire à son alimentation, elle dédaignait cette précieuse res- 
source. 

CONCLUSIONS DEFINITIVES.- Par ces considéralions , i a  Corn- 
mission est unanimement d'avis que 1'Adminz'strntion munfci- 
pale doit assurer l'alimentation de la ci l le ,  pour les be.soins 
des minages , de la voirie et de l'industrie; 
Io En utilisant d'abord a cet effet les eaux des sources d ' h -  

merin ; 
2' E n  organisant une distribution d'eau de lu Dedle aussit6t 

gus le volume de ces sources sera reconnu insuffisant. 

Arrêté par l a  Commission des eaux, à Lille. le 25 décembre 
1864. 

Le Secrétaire-Rappo~tew, Le Président, 

MRNCHE DE LOISNIE. J. GIRARDIN. 
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D O C U M E N T S .  

Rhumé de I'elzpu&e elztreprise pour constater la nature et les 
puaZit&s des Eaua potadles dans la ville de Lille elz 1863-1864, 
par les soins de la Faculté des Scieaces. 

Par suite d'une décision prise par la Commission des eaux , 
une sous-conimission, composée de MM. Lamy et  J. Girardin, a 
fait visiter les différents quartiers de la ville par le préparateur 
de chimie de la Faculté des Sciences, II. Prudhomme. Cet 
agent avait pour mission d'entrer dans le plus grand nombre 
d'habitations possible, d'en examiner les eaux sur place , J'y 
prendre des échantillons nécessaires aux analyses, et de con- 
signer sur un registre spécial les réponses au  questionnaire 
suivant : 

1. Rue numéro nom du propriétaire. 
2. Nature de l'eau : bonne; - mauvaise. 

3. L'eau est-elle filtrée? - Effet de la filtration sur la qua- 
lité. 

4. Profondeur du puits. - Couche à laquelle il s'arrête. - 
Nom du foreur. - Date du forage. 

5. Variations de la qualité; - de la quantité. 
6. Voisinage des fosses d'aisances. 

7. Voisinage des puils absorbants des usines. 

8. Depuis la canalisation du gaz de I'ticlairage , la qualité de 
l'eau a-t-elle changé? 

9. Caractères physiques et chimiques de I'eau. 
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10. Composition chiinique de l'eau. 

41. Causes de mauvaise qualité indiquées par les habitants. 

12. Observations diverses. 

II n'a pas toujours été facile d'avoir des réponses a toutes ces 
questions. La plupart des habitants ne  comprenant pas bien le 
but de I'enquete ou n'ayant aucun souvenir de l'époque et du 
mode de  forage, n'ont donné que des indications fausses, in- 
certaines, inexactes. Beaucoup de proprietaires, craignant sans 
douie d'être entraînés a des dépenses plus oii moins fortes polir 
remkdier un niauvais état de choses, affirmaient que leur 
eau était bonne et prétendaient qu'il n'y avait pas lieu de s'en 
prkoccuper, alors que les locataires soutenaient que cette eau 
&ait détestable. 

Leseaux de près de  600 habitations ont été étudiées. C'est zi 
l'aide des renseignements fournis par l'analyse chimique qu'on 
a pu établir ce premier fait : 

Que les eaux ménagères de la ville, en ayant égard au principe 
dominant dansleur composition, peuvent êtreréparties en quatre 
grandes classes : 

1.  Eaux ferrugineuses ; 
2. - ferrugineuses et sulfureuses ; 
3,  - ferrugineuses et calcaires ; 

4. - calcaires proprement dites. 

Nous allons résumer, pour chacune d'elles, les faits principaux 
et les observations qui résultent de notre enquête. 

1. Eaux ferrugineuses. - On les rencontre sur une assez 
grande surface, au Nord et à l'Est d e  la ville. Cette surface est 
indiquée sur la carte ci-jointe par une teinte brune. 
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Elles sont généralement limpides, mais elles se troublent par 
l'ébullition , ou même à froid pour peu qu'on les abandonne à 
l'air pendant quelque temps. Elles laissent alors déposer une 
poudre floconneuse rougeâtre, et elles redeviennent linipides. 

Elles ont une saveur Apre aussitbt qu'elles sont extraites ; mais 
celte saveur disparaît en partie ou en totalité au fur et à mesure 
que la matiére rougeâtre se dépose. 

Elles possèdent une rçaction 16gèrement alcaline, aprés comme 
avant 1'6bullition. 

Soumises à I'évaporation, elles laissent un résidu fortement 
coloré, du poids de O gr. 512 par litre (moyenne de dix opéra- 
tions). Ce résidu , calcincil dans un tube A coinbustion, dégage 
de I'ainmoniaque sans qu'il y ait besoin d'y ajouter un alcali. 

Si dans ces eaux, réduites au dixiènie de leur volume par 
I'évaporation , on verse quelques gouttes d'acide chlorhydrique 
pur, puis ensuite qrielque peu de prussiate de potasse jaune , on 
obtient un abondant précipilé de bleu de P rus~e .  

Le tannin con~munique ces eaux non rkduites une coloration 
noire. La liqueur d'absinthe des estaminets donne lieu à une 
émulsion fortenient colorée. 

D'après une moyenne de  dix opérations, le degré hydrotiiné- 
trique de ces eaux peut être fixé à 34'. 

Le fer s'y trouve i l'état de bicarbonate. La proportion de ce 
sel varie beaucoup d'un forage à un autre, quoique très-voisins. 
D'après un grand noriibre de dosages , on peut établir : 

La moyenne , à 8gr.72 de carbonate de fer par hectolitre; 

Le maximum, à Il gr. 01.5. 

Les gaz tenus en dissolution daus ces eanr con~istent en acide 
carbonique, azote et oxygène. 

Un litre d'eau soumis à l'ébullition, dans un appareil conve- 
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nable, donne84 centimètres cubes de gaz ainsi composés : 

Acide carbonique. . . . . 5GCa 

Azote .  . . . . . . . 23 

Oxygène . . - . . . . 5 - 
8PC 

II est facile de  dépouiller ces eaux, sinon de la lotalité, au 
moins de la plus grande partie du carbonate de fer qui s'y trouve. 
L'exposition a l'air et l'agitation suffisent. 

Le filtre pourra donc être employé avec succès, puisqu'il 
augmente les surfaces et  sépare en m&me temps tout ce qui est 
insoluble. 

Les eaux ferrugineuses, dont il est ici question, sont impro- 
pres au lessivage des tissus blancs ; ceux-ci y prennent une teinte 
jaunâtre. 

11 nous a été affirmé par bon nombre d'habitants, et nous 
n'hésitons pas à le croire, que les tissus fins, toiles de baptiste 
et autres, perdent rapidement leur blancheur et leur solidité 
quand on les lessive avec ces sortes d'eaux. 

2. Eaux ferrugineuses et sul/%reuses. - En jetant les yeux 
sur la carte destinée à indiquer, d'une maniére approximative, 
au moyen de quelques teintes différentes, la nature des eaux 
des divers quartiers de la ville , on voit au milieu de la grande 
surface hrune une bande coloriée en jaune; c'est là que se rent 
contrent des eaux ferrugineuses dans lesquelles il y a une 
quantité notable d'hydrogène sulfuré. 

Ces eaux , presque toujours limpides, possèdent, au moment 
de leur extraction des puits, une odeur très-désagréable qui 
rappelle celle des œufs pourris, et  une saveur a la fois sulfureuse 
et Apre. Elles se troublent lorsqu'on les expose à l'air, e t  elles 
perdent bientôt leur odeur. 
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Elles offrent une réaction alcaline, mème après l'ébullition. 
Elles laissent par l'évaporation un résidu rougeâtre du poids 

de  Ogr.54.9 par litre (moyenne de dix opérations). Ce résidu , 
soumis à la calcination dans un tube à combustion, dégage 
des produits variables , souvent alcalins , quelquefois acides , 
parfois neutres. 

Ces eaux contiennent beaucoup de carbonates de fer et de 
chaux, mais généralement peu de chlorures et de sulfates. 

I.eur degré hydrotimétrique est de 36 (moyenne de dix opé- 
rations). 

Elles renferment en dissolution, par litre, 80 centiniétres cubes 
de gaz, en moyenne , ainsi composés : 

Acide carbonique. . . 4goC 

Azote. . . . . . . 24 
Hydrogène sulfuré . . 7 

Aussi lorsque dans un flacon, de la capacité de quatre à cinq 
litres, presqu'entièrement rempli de cette sorte d'eaux, on main- 
tient suspendu, dans la partie vide, un papier imprégné d'acctate 
de plomb, en bouchant ensuite le flacon avec soin, au bout 
d'une heure à deux le papier offre une coloration d'un jaune 
brunâtre ou méme noir. 

La proportion d'hydrogène sulfuré varie notablement d'un 
puits à un autre, et même dans le même puits examiné a des 
jours différents. 

Les personnes qui possèdent des puits de ce genre croient 
généralement que l'odeur de leurs eaux est due a des infiltra- 
tions de  fosses d'aisances. C'est une erreur, au moins dans la 
majorité des cas , car l'eau qui regoit de telles infiltrations ac- 
quiert une odeur ammoniacale très-prononcée qu'elle n6 perd 
que très-difficilement. 
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La présence de l'hydrogène sulfuré est due à une autre cause. 
Dans le quartier Saint-André, les forages sont poussés à une 
profondeur de dix-huit mètres , c'est-à-dire au-dessous du ter- 
rain argileux qui porte le noni de  Diéue, Cette didve se monlro 
a sept ou huit métres du sol superficiel, qui est de nature assez 
variable, mais le plus fréquemment sableux. Avant l'installation 
des nombreuses usines de ce quartier, ce terrain superficiel 
fournissait de très-bonne cau ; mais peu à peu elle a di,p s aru et  
on a été obligé pour en retrouver de pousser les forages aa- 
dessous de la diève. 

Comme cette argiie est pyriteuse, puisque quand on la calcine 
au rouge elle donne beaucoup de gaz acide sulfureux, les puits 
non boisés et ceux qui le sont insuffisamnient, fournissent de 
l'eau sulfureuse, tandis que lorsqu'ils sont bien établis ils don- 
nent de l'eau exenipte d'hydrogène sulfuré. 

Les eaux purement ferru,qineusee viennent aussi du dessoiis 
de la diève. 11 est donc probable que dans les parties où ces eaux 
contiennent kgalement de l'hydrogène sulfuré la couche de diève 
est beaucoup plus épaisse. 

Les habitants 'ne peuvent faire usage de ces eaux sulfureuses 
qu'après les avoir abandonnées a l'air pendant quelque temps. 
Les chevaux refusent quelquefois de les boire avant qu'elles ne 
soienl suffisainment aérées. 

3. Eaux ferrugineuses et calcaires. - Ces eaux sont tantôt 
linipides , tantôt trouhles ; elles n'ont aucune odeur; elles pos- 
sèdent une saveur légèrement âcre. 

Elles ont une réaction alcaline. 

Elles se troublent fortement par I'éhullition. 

Elles donnent, par l'évaporation, un résidu presque hlauc, 
dont le poids varie beaucoup ; il va de O gr. 407 a O gr.711 par 
litre. 
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Ce résidu , calcin6 dans un petit tube sans addition d'alcali, 
dCgage de l'ammoniaque. 

11 est formé de beaucoup de carbonate de chaux et d 'me  
quantité notable de carbonate de fer et de silice. 

Ces eaux contiennent plus de  chlorures que les eaux précé - 
dentes, mais généralement peu de sulfates. 

Le degré hydrotimktrique varie entre 30 et 46'. 
Ces eaux sont considérées comme bonnes par les habitants de 

la région ou elles se trouvent. 

4.  Eaux calcaires. - Ces eaux, qu'on rencontre sur une 
surface considérable dans l'ancienne et la nouvelle ville, sont 
généralement considérées coinine très-bonnes par les habitants. 

Elles n'ont ni odeur ni saveur bien niarquées. 
Elles sont souvent très-limpides ; quelquefois cependant elles 

sont troubles , surtout dans les lieux où la disette se fait sentir. 
Les tissus de lin et de  coton, lessivés dans ces eaux, con- 

servent leur blancheur comme avec l'eau de pluie; mais il 
faut bien plus de savon qu'avec cette dernière, ainsi que nous 
le disait une vieille blanchisseuse. 

Les légumes cuisent assez bien dans ces eaux, excepté tou- 
tefois les haricots. 

Elles se troublent fortement par l'ébullition. 
Elles laissent, par l'évaporation, un résidu blanc dont le poids 

varie de O gr. 394 a O gr.  707 par litre. Il est constitué en très- 
grande partie par du carbonate de chaux. 

Le degré hydrotimétrique varie entre 29 et 48. 

Observations gine'rales. - Les eaux précédentes, dont les 
caractères spécifiques viennent d'être indiqués, sont fréquem- 
ment altérées par di~erses causes locales que nous allons passer 
en revue. 
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Io Ainsi, I'eau des puits situés à très-peu de  distance de 
certains canaux de la ville, possède une odeur et  une saleur 
boueuses, très-prononcées en temps de pluie. On y remarque 
très-souvent une multitude d'insectes e t  d'infusoires de formes 
variées. Elle contient toujours beaucoup de sels soluhles , prin- 
cipalement des chlorures. 

Les puits de ce genre sont dans les rues Neuve, de l'Ancienne- 
Comédie. des Ponts-de-Comines , du Marché-aux-BGtes , quai 
de In Basse-Deûle, etc. 

2' Les puits situés dans des jardins qui recoivent chaque 
année , indépendamment des engrais, tous les détritus de 
plantes, fournissent généralenient de I'eau qui possède une 
saveur désagréable et très-persistante. Les habitants disent 
'qu'elle a un goût de vieux. 

(Voir I'eau du puits situé dans le jardin du Cercle du Nordj. 
3' Certains industriels , par leur négligence , alterent I'eau 

de leurs voisins. Nous citerons, à ce suje t ,  quelques puits 
situés dans la rue des Tours. 

4' Les u h e s  à gaz peuvent altérer les eaux du voisinage, 
C'est ce qui  arrive à l'une des extrémités de la rue d'Iéna, a 
Wazemmes, et aux puits situés dans la rue St-Sébastien, quar- 
tier Saint-André. 

5' Les fosses d'aisances sont souvent fort rapprochées des 
puits, surtout dans les petites maisons. 11 est évident que si ces 
fosses ne sont pas cimentées avec soin, il pourra se déterminer 

t ô t  ou lard des infiltrations. C'est ce qui a eu lieu aux nos 110 
e t  112 de la rue Saint-André. 

11 arrive à certaines époques de l'année que le service des 
vidanges se fait difficilement ou lentement. Bon nombre de 
fosses ne peuvent être vidées en lemps utile ; alors leurs pro- 
duits se déversent au-dehors, incommodent les habitants et 
finissent par altérer I'eau des puits environnants. Cet état de 
choses se présente fréquemment dans la rue du Blanc-Ballot. 
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Enfin il y a des personnes qui ont la malheureuse idée de  
faire rendre toutes les eaux sales de leurs maisons dans un trou 
non cimente, dit fauxpuits , qui est souvent a très-peu de dis- 
tance des forages. 

La police municipale pourrait et devrait faire disparaître 
toutes ces causes d'altération des eaux potables. Elle devrait 
également prescrire aux propriétaires des terrains oii l'on va 
construire de faire boiser les puits dans toute leur étendue. 

La ville de Lille possède aujourd'hui un grand nombre de  
filatures et d'usines pourvues de machines a vapeur à basse 
pression. Or, ces sortes de machines exigent des-quantités d'eau 
considérables; leurs ponipes absorbent toutes les eaux swtcr- 
raines du voisinage, si bien que les habitants voient peu a peu 
leurs puits se tarir et ils sont obligés de faire leurs petites provi- 
sions de liquide avant la mise en mouvement des machines, ou 
d'aller fort loin en chercher. 

Cette disette d'eau se fait sentir dans le voisinage de toutes 
les filatures , à une distance de plus de 100 mètres. 

Les points d e l a  ville les plus 6levés sont précisément ceux 
qEi offrent le plus de filatures, aussi la gdne g est presque 
générale. Plusieurs industriels nous ont déclaré que les travaux 
qu'ils font pour se procurer l'eau nécessaire à leurs établisse- 
nients leur coûtent plus de cent francs par semaine. Un bon 
nombre refroidissent l'eau du condenseur pour la faire servir de 
nouveau. 
. La teinte bleue pâ!e, figurée sur la carte, indique les lieux où 
la disetle d'eau Se fait le  plus sentir. 

Lille, 25 février 1864.. 
J .  GIRARDIN. 
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II. 

Analyse de l'eau des sources d u  canal da Seclin prise en 

novembre 1S63 et envoye'e par M .  Menche de Loisne au labo- 
ratoire de la Faculté des Sciences. 

Cette eau est limpide, sans odeur ni saveur bien marquée ; 
Elle ramène légèrement au bleu le papier rouge de tournesol; 
Elle se trouble fortement par l'ébullition ; 
Eile trouble assez fortement la solution alcoolique de savon ; 
Elle laisse par l'évaporation un résidu blanc du poids de 

O gr. 359 par litre. Ce rcsidu, soumis à la c,alcination dans un 
tube à comhuotion , dégage de l'acide chlorhydrique. 

Degré hydrotimétrique : 26". 
Chaque litre d'eau contient: 

gr. 
Carbonate de chaux . .  0.1360 

Id. de magnésie . . .  
Siilfatede inaguésie. . . . . .  
Chlorures de sodiuin et  de potassium. 

Id. de magnésium. . . . .  
Silice. . . . . . . . . . .  
Alumine el phosphate de chaux . . .  
Oxyde de fer. . . . . . . .  

. . . . . .  Matières organiques. 
Perte. . . . . . . . . . .  

O .  0169 
o .  os04 
O .  0495 
O .  O249 
0.0076 
0.0051 
traces 
O .  0199 
0.019'7 

O. 3590 

D'après cette analyse, I'eau des sources de Seclin est une 
eau calcaire, peu différente de l'eau de la Lys et conlenant des 
quantités de matières dissoutes inférieures à celles qui se trou- 
vent dans les eaux de beaucoup de  fleuves, rivières et  sources 
qui servent journellement aux usages donicstiques. C'est ce que 
prouve le tableau suivant : 
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Origine des  eau^. 

. . . . .  Eau des sources de Seclin 

. . . . .  Eaude la Lys (moyenne). 

Sources et fontaines publiques de 
Fécamp . . . . . . . . . . . .  

Sources et fontaines publiques du 
Havre. . . . . . . . . . . . .  

. .  Eau de la Tamise, à Greenwich. 

Eau du canal de l'Ourcq,-près Paris. . 
Source d'Arcueil, arrivée à Paris . . 
Sources de Laon. . . . . . . . . .  

. . .  Forages alimentaires de Lille. 

Puits artésiens de Roubaix, dans le 
sahle vert. . . . . . . . . . . .  

Puits artésiens de Roubaix, dans la 
Marne. . . . . . . . . . . .  

Puis artésiens de Roubaix, dans le 
calcaire bleu. . . . . . . . . .  

Puits artésiens d'Elbeuf. . . . . .  
Eau du Rhin,  à Bâle. . . . . . .  
Sources des Prés Saint-Gervais, prhs 

Paris. . . . . . . . . . . . . .  
Sources de Belleville et  de Ménil- 

montant . . . . . . . . . . . .  
Sources de Chaville, prbs Paris . . 

id. de Garches, id. . . . .  
id. de Ville d'Avray,id . . . .  
id. de Val-Fleury, id. . . . .  
id. de Meudon, id. . . . .  
id. de Montretout, id. . . . .  

Eau de la Dhuis . . . . . . . . .  

Residu par litre. 

gr. 
0.3890 

0.3512 

0.269 à 0.378 

1.3686 à 0.925 
0.3973 

0.4521 

O .466O 

1) 

0.394 à 0.711 

O. 5467 

0.7760 

0.6327 

0.7100 

1.1711 

1.1940 

1.6490 

. . . . . .  

. . . . . .  

. . . . . .  

. . . . . .  

. . . . . .  

. . . . . .  

. . . . . .  

Zarbonate! 
terreur 

par litre. 

$5 529 
O. 1914 

. 

. 
0.2051 

O. 1709 

O. 1690 . . 
O .2809 

0.0943 

O. 143k 

O. 2433 

O. 1414 

O. 0440 

0.2550 

S . .  

. . .  

. . .  
S . .  

. . .  

. . .  

. . .  

- 
Degrés 
b dro- 

imltriques - 
26 

26 

s 

s 

s 

30 

28 

40 

29 à 48 

m 

* 

* 

w 

72 

128 

36 

36 

50 

50 

62 

60 

23 à 24 

Voici maintenant la quantité de gaz teniis en dissolution dans 
l'eau des sources de  Seclin : 
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Chaque litre ni'a fourni 62 cent. cubes 84 de gaz ainsi corn- 
poses : 

Acide carhonique. . . a7.14 
Azote . . . . . . 17.40 
Oxygène . . . . . 8.30 

I Cette eau est donc suffisamment aérée,  quoiqu'elle soil un 
peu moins riche en oxygène que la plupart des eaux de rivières ; 
mais, par contre, elle es1 plus chargée d'acide c,arbonique , ce 
qui est une circonstance éminemment favorable a l'alimentation. 

Celte eau ne renferme , d'ailleurs, aucune trace d'ammo- 
niaque, d 'h~drogène sulfuré et de nitrates. 

Enfln , ce qui prouve la bonne qualité de celte eau et  l'insi- 
gnifiance des matières organiques qu'elle tient en dissolution , 
c'est que,  conservée en cruche pendant plus d'un mois dansmon 
laboratoire , convenablement chauffé, elle n'a contracté aucun 
goût désapeahle et a gardé sa limpidité. 

En tésuine, par sa limpidité , sa fraîcheur, son bon goiit , sa 
coniposition , I'eau des sources de Seclin est bien préférable à 
toutes les eaux dont s'alimente jusqu'ici la ville de Lille ; 

Elle est incomparablement meilleure que bien des eaux qu'on 
boit a Paris et dans d'autres villes ; 

Elle diffèreinfinimeut peu des eaux de la Lys prises dans les 
moments de leur plus grande pureté ; 

Et elle me parait de tous points convenable à une distribution 
d'eau potabledans l'intérieur de notre cité. 

Lille, 27 février 1864. J. GIRARDIN. 

Addidion. - Après trois mois de conservation dans un vase 
imparfaitement bouché, I'eau de Seclin était aussi inodore et  
insapide que le premier jour ; mais elle avait laisse déposer une 
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certaine quantite de sels terreux , et son degré hydrotimétrique 
était descendu a 18'. En perdant une partie de son gaz acide 
carbonique, elle s'était donc dépouillée d'une notable proportion 
de carbonates' de chaux et  de magnésie, et, sous ce rapport, elle 
avait gagné en qualit& 

On peut inférer de là que par son parcours et par l'agitation 
qu'elle éprouvera au contact de l'air, l'eau de Seclin se purifiera 
et arrivera a Lille dans de  meille~ires conditions que celles qu'elle 
offre à son point de départ, circonstance qui milite encore en 
sa faveur. 

Lille, 10  juin 18611.. J .  GIRARDIN. 

III. 

EssaPs préliminaires sur la nature de l'eau des sources d'Em- 
merin, prise le 4 juin i864, e t  envoyée par M.  Yenche de 
Loisne au laboratoire de la Faculté. 

Cette eau est limpide, sans odeur ni saveur bien marquée ; 
Elle raméne légérernent au bleu le papier rouge de tournesol; 
Elle se trouble fortement par I'ébiillition ; 
Elle trouble assez fortement la solution alcoolique de savon ; 
Elle laisse par l'évaporation un résidu blanc du poids de 

Ogr. 44par litre. Ce résidu , soumis a la calcination dans un tube 
à combustion, dégage de l'acide chlorhydrique. 

Degré h~drotimétrique : 25". 
Essayée qualitativemeut ,. cette eau a présenté toutes les 

réactions de l'eau de Seclin ; elle renferme donc les mêmes sels 
en dissolution. 

Elle m'a donné par litre 80 centimètres cubes de  gaz ainsi 
composés : cc 

Acide carbonique . . 48.7 
Azote. . . . . . . 22 .O 
Qxygéue . . . . . 9 . 3  
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L'eau des sources d'Emmerin ne diffère donc pas sensiblement 
de l'eau des sources de Seclin ; elle doit avoir la méme origine. 

Lille, il juin 1864. 
J .  GIRARDIN. 

IV. 

Évaluation approm'matiue des dépenses d faire pour amener 
l'eau des sourcee et forages d'Emrneria et la distribuer à 

Lille et c i  Fives. 

Les eaux dlEmmerin, puisées dans les deux nappes, seraient 
refoulées au point culminant sis à Hennequin,'près Loos, aItrois 
kilomètres des sources, y seraient recues dans les réservoirs et 
de 18 viendraient à Lille et s'y répandraient par le seul effet 
de la penle. 

Dipenses. Prix de revient de l'eau. - Le chiffre des dépenses 
dépend de l'extension qui sera donnke au réseau. Une distribu- 
tion d'eau constitue une œuvre considérable que I'on ne peut 
que bien rarement réaliser en un seul jet '. Dans l'espèce, la ville 
de Lille, où le développement des rues doit atteindre 120 kilo- 
mètres, serait arrêtée par une impossibilité financière si elle 
voulait, dés à présent, mettre des conduites dans toutes les 
rues. 

La Commission a établi ses calculs, en ce qui louche les eaux 
d'Emmerin , en supposant un r é s e a ~  de 65 kiloniètres, qui per- 
mettra de desservir convenablement les anciens et les nouveaux 
quartiers, ainsi que Fives ; elle a jugé indispensable que I'on 
posât des bornes-fontaines dont l'usage serait graluit , en assez 
grande quanliié pour que chaque section de la ville pût en user. 
Enfin, on laisserait a l'intermédiaire d e  l'industrie privée, 

1 NOTA. Les dépenses initiales se sont Blevées B Lyon à 9,000.000, B 
Bordeaux A 5,000,000. 
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puisant, comme à Paris, aux fontaines marchandes, le soin de 
porter l'eau à domicile ; et l'on réserverait aux particuliers la 
faculté de brancher sur les conduites et d'aliiiienter directement 
leurs maisons. 

A ce sujet, la ~ommisiion fera connaître qu'à Roubaix et A 
Tourcoing les administrations, pour ne pas succon~ber sous le 
poids des dépenses où elles auraient été entrainées, ont établi 
en principe que les conduites ne seraient posées de manière a 
desservir des abonnés en-dehors du réseau initial , que si les 
demandes d'abonnement assuraient le remboursement des dé- 
penses dans le délai de quatre ans; de plus, les abonnés doivent 
payer d'avance les deux premières années. 

A Paris le tarif fait ressortir le mCtre cube d'eau de Seine 
pour les ménages, en moyenne , a O fr. 80. Le tarif de Lyon se 
rapproche de celui de Paris. A Bruxelles et à Bordeaux I'abon- 
nenient est réglé dans le syslèiue du robinet libre. A Bruxelles 
il est de 21 francs par an pour un immeuble loué 2,000 francs. 
Le chiffre correspondant ii cette donnée est de 4.5 fr. à Bordeaux. 

En produisant ces chiffres, la Con~mission rappellera que le 
prix de O fr. 60 ail mètre cube donne , pour l'abonnenienl déji 
important d'un hectolitre par jour, une redevance annuelle de 
21) francs. 

Les dépenses de la distribution des eaux d'Emmerin, exécu- 
tées pour un réseau intérieur de 65 kilomètres, peuvent être 
évaluées approximativement a2,200,000 franc:, et les dépenses 
d'exploitation annuelle à&2,000 fr. Le prix de revient du mètre 
cube,  pour :une distribution de 6,000 mktres cubes par jour, 
ressort a O fr. 07. Le choix des eaux d'Emmerin, subslituées a 
celles de Seclin, représente une écononiie d'environ 600,000 fr. 

Calculs. 

6,000 mètres cubes en vingt-quatre heures dans la marche 
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lenti: d'une seule machine. Gémination des niachines 6,000 m. 
cubes de réserve. 

Débit par seconde : 70  litres. 
Diamètre de la conduite ascensionnelle des sources au réser- 

voir, 0,45. 
. . . . . . .  Hauteur d'ascension 30" 

Perte de charge, à 0,70 par kilomètre et 
pour trois kilomètres . . . . . . .  2 10 

. .  Total. 32" I O c  

Nota. Avec ces données l'on pourra, ail besoin, distribuer 
dix mille métres cubes en vingt-quatre heures sans autre dé- 
pense qu'un supplément de combustible. 

Évaluation approximative des dépenses pretnih-es. 

Deux machines de 30 chevaux-vapeur mesurés en eau montée 
y compris pompes, génhateurs, cloches régulatrices, robinets- 
vannes, bltiments des rnachincs et cheminées, 

. . .  à 3,600 fr. par cheval-vapeur. . 216,000 r 
Conduite entre les sources et le réservoir, 

3 kilomètres a47,000 fr. le kilom. y compris la 
fontainerie. . . . .  141,000 )) 

Réservoir recouvert en déblai a l'arrivée, de 
5,000 mètres cubes de capacité, à 24 fr. par 
mètre cube utile. , . .  120,000 u 

Conduite entre le réservoir et la ville de Lille, 
4 k. 500, du diamètre Om50, à 52,000 fr. le 
kilomètre , y compris la fonlainerie. . .  234,000 u 

Réseau intérieur dans Lille : 
Io Artères principales, 3,500 mètres , du 

diamètre moyen de Om40, à 45,000 fr. par liil., 
g compris la fontainerie. . 157,500 r 

A reporter. . 868,500 r 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Report . . 868,500 
15,000 mètres, du diamètre moyen de Om20, 

a 25,000 fr. par kil., y compris la fontainerie. 376,000 XI 

46,500 métres d'artères tertiaires, du dia- 
mètre moyen de Om12, à 16,000 fi.. par kilom., 
y compris la fontaincrie. . 744,000 n 

Indemnités et somme à valoir, y compris les 
travaux nécessaires pour recueillir les eaux des 
sources. . . . . . . . . . . .  212,500 u 

Total des dkpenses premières . 2,200,000 n 

kualuation approxirnatice des frais d'ezploitation awnuelle. 

Charbon 30 x 24 X 2,25 x 365 = 591 tonnes 
. . . . . . .  300 A 15 fr. la tonne 8,869 50 

. . . .  Usure et réparation des machines. 3,500 00 
Mécaniciens, chauffeurs et gardes des réser- 

voirs. . . . . . . . . . . . .  10,000 00 
Réparations du réseau, impûts, éclairage, frais 

d'administration et entretien des bâtiments . . 20,000 00 

Total des dépenses aunuelles d'exploitation. . 42,369 50 

Prix de recieat au mètre cube. 

Les dépenses premikres représentent, a 5 O I 0 ,  110,000 00 
110,000 . . . .  ce qui donne au mètre cube 0,0502 

365 x 6000 
Les dépenses annuelles sont évaluées à 42,369 50 

42,369 50 
ce qui donne au mètre cube . . .  0,0193 

365 x 6000 

Total. . 0,07 

Nota. Le projet, cony dans ces données, permet une exten 
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sion facile et  économique du débit par I'ktablissement d'une 
troisi6me machine h vapeur et I'aligmentation du rkservoir, si la 
richesse de la nappe inférieure permet d'amener 10,000 mètres 
cubes par jour. La dépense supplémentaire de ce chef n'excbde- 
rait pas 300,000 fr. 

La Commissiou aproduit à l'appui de son rapport de juin 1864: 
Io Un détail estimatif de 2,100,000 fr. pour une distributîon 

d'eau des sources de Seclin, calculée pour l'amenée de 6,000 
mètres cubes en vingt-quatre heures, avec l'extension facile a 
10,000 mètres cubes. 

2' Un détail estimatif de 2,600,ûOO fr., dans l'hypothèse de 
l'amenée immédiate de 10,000 mktres cubes. 

En comparant ces détails estimatifs, au présent, relatifs aux 
eaux d'Emmerin , l'on remarquera que le réseau intérieur n'était 
supposé avoir : Io dans l'avant-projet de 2,100,000 fr., relatif aux 
eaux de Seclin , qu'un développement de 31 kilomèlres ; 2' dans 
celui de 2,600,000 fr., qu'un développemeut de 46 kilomètres, 
et  que dans le projet relatif aux eaux d'Emmerin on suppose un 
développement de 65 kilomètres. Pour rendre les projets com- 
parables il faudrait adopter le même développement du réseau 
intérieur et les mêmes diamètres, soit le même chiffre de dé- 
penses pour ce réseau. 

L'on formerait alors le tableau ci-dessous qui permet de se 
rendre compte de l'économie résultant de l'emploi des eaux 

DBsignation de la 
prise d'eau. 

Eaux de Seclin. 

Eaux de Seclin. 

Eaux dlEmmerin. 

Eaux d'Emmerin. 

I Montant 
DonnBes. 

des dépenses 

fr. 
10,000 m. c. par jour 3,000,000 

6,000 m. c. par jour 2,700,000 I 

6,900 m. c. par jour 2,170,000 l 

10,000 m. c. par jour 
dans l e  cas où la 
richessedelanappe 
infbrieure justifie- 
rait cette donn6e. 

Obserrations. 7 

2,500,000 

L'Boonornie r6sul- 
tant de I'emploi des 
eaux d'Emnierin peut 
@Ire evaiuee à egalilé 
dedCbilà500 000 Ir., 
soit aux 5 7e1des dé- 
penses nbcessalres 
pour Btablir une dis- 
tribution d'eau in- 
dustrielle de 7 000 
mhtres cubes 'par 
jour, de Wazemmes 
a Moulins-Lille e l  
Fives , ,susceptible 
d'une lacileextension. 
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Evaluatio?i approximative des dépenses m%essaires pour ali- 
menter I'industrie, par  une prise d'eau de la Dezile d Z'Arbon- 
noise, dans le haut de Wazemmes , à Moulins-Lille et Fives. 

L'établissement d'une distribution d'eau industrielle, prise a 
I'Arbonnoise et spéciale à la partie élevée de Wazemmes , Mou- 
lins-Lille et Fives , presentant un réseau de 15  kilomètres et 
calculée pour un débit de 7,000 métres cubes en vingt-quatre 
heures, par le jeu d'une seule des deux machines élévatoires, 
peut être évalué à 700,000 fr., et les frais d'exploitalion annuels 
a 20,000 fr. 

Le prix de revient du mètre cube d'eau indiistrielle , prise à 
1'Arbonnoise , pour un chiffre d'abonnements de 2,000 mètres 
cubes par jour, peut être évalué à 0 fr. 07. 

Pour un chiffre de 5,000 mètres cubes, ce prix s'abaisserait 
A O fr. 034 

Et  pour un chiffre de 7,000 mètres cubes, il ne serait plus 
que de O fr.  026. 

Calculs. 

'1,000 mètres cubes en vingt-quatre heures par chaque ma- 
chine. - Deux machines. - Deux réservoirs de 500 mètres 
cubes chacun, en remblai. 

Débit par seconde , 81 litres. 

Diamètre de la conduite alimentaire des réservoirs, 0,50 
. . . . .  Hauteurd'ascension. 17"40 

Perte de charge à Om55 par kilom. 
Etpour1kilomélre. . O 55 

Total. . 17"95 
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1'im95 X 81 
Force utile de chaque machine -- 1 9 ,  soit 20 

7 -5 
chevaux-vapeur. 

Evaluation approximative des dépenses premilres. 

Deux machines de 20 chevaux-vapeur, à 3,800 fr. par cheval 
utile, y compris pompes , générateurs, cloches à air, robinets- 
vannes, bâtimentsetcheminées. . 152,000f.a 

Conduite ascensionnelle, 1,000 métres à 55 F. 
y compris la fontainerie,. . 55,000 D 

Réseau de la distribution (y compris Fives) , 
15,000 métres a 20 fr. en moyenne. . . .  300,000 n 

Deux réservoirs en remblai ayant ensemble 
1,600 mètres cubes de capacité , à 60 fr. par 
mttre cube de capacité utile. . 96,000 u 

Somme a valoir pour dépenses diverses et im- 
prévues. . . . . . . . .  . . 97,000 a 

Total général. . 700,000 f. D 

Evaluations approximatives des dépenses d'exploitation annuelle 
pour wr( débit de 7,000 mètres cubes en 24. heures. 

1" Charbon, 20 x 300 x 2,25 x 24 = 324 tonn., 
A 16 fr. . . . . . . . . . .  5,186f.r 

2" Un'mécanicien, un chauffeur et un aide. 4,000 a 

3' Usure et réparation des machines. . 2,400 u 
4' Personnel, service de l'entretien du ré- 

seau, service des abonnements . 13,000 u 

Total, . . 28,584f.u 

L'article 4 peur être rdduit de 5,000 fr. en 
utilisant le personnel du service des eaux pota- . bles, reste . . . . . . . . . .  19,584 

Soit. . 20,000 r 
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Évaluation approzimative du p r i ~  da revieat au mètre cuba 
pour une distri6ution de 7,000 métres cubes par jour. 

Io Dépenses premières , intérêts à 5 "/, de 
700,000 fr. . . . . . . . . .  85,000 f. u 

%"Dépensesa~nuelles.  . .  20,000 a 

Total. , . . 55,000 f. s 

Le nombre de mètres cubes a distribuer par an 
. . . . .  est 300 X 7,000 = 2,100,000 

55,000 
Le prix de revient au m. c. ressort a -- O fr. 026 

2,100,000 

Eva~uation approzimatius du pr i s  de revient au métra cube 
pour une distribution de 5,000 métres cubes par jour. 

1" Le réseau pourrait être diminue initiaiement et  la dépense 
rkduite li 650,000 fr. 

Intérêts à 5 O/, de 650,000 fr. . .  . 32,500f.n 

2 O  Exploitation. II y aurait une réduction 
d'environ 2,000 fr. sur le chiffre 20,000. 
donc 18,000 fr. . . . . . . .  

Total des dépenses annuelles. 

Reste 
. . 18,000 O 

Le nombre des métre8 eubes distribuer par 
an  serait de 300 x 5,000 = 1,500,000. . .  

Le prix de revient a u  m. c. ressortà 501500 O fr. 034 
3000>( 5000 
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Evaluation approximative du prix de revient au mètre cube 
pozcr une distribution de 2,000 mdtres cubes par jour. 

1" La dépense initiale pourrait être réduite, par la diminution 
du réseau, à 550,000 fr. 

Intérêts à 5 O/,, de 550,000 fr. . . . 27,500 f. u 

2" La dépense d'exploitation pourrait être 
réduite à . . . . . . . . . . . 15,000 n 

Total des dépenses annuelles. . . 42,500 f. v 

Le nombre dés mètres cubes à distribuer par 

an serai1 de 300 x 2,000 = 600,000. . . . 
42.500 

Le prix de revient au m. c. ressort à -- Ofr. 07 
3000 x2000 

Note sur I'extension de la distribution d'eau industrielle. 

Si l'on voulait étendre ladistribution d'eau industrielle à loute 
la rille , il faudrait doubler les niachines et les réservoirs, et 
ajouter 50 kilomètres au réseau intérieur, ce qui augmenterait 
de 1,350,000 fr. les dépenses, savoir : 

Machines et bâtiments. . 150,000 \ 
Réservoirs. . . . . 100,000 

1,350,000 fr. 
Réseau. . . . . . 1,000,000 

Sornnie à valoir . . . 100,000 ) 
Et les porterait de 700,000 fr. à 2,050,000 fr. 

Lille , le' décembre 1865. MENCEE DE LOISNE. 
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VI. 

Analyse comparative des eaux d'Emtnerim, de Seclin et de LFlle, 
envoyées par M .  ï?.fenche de Loisne au laboratoire de l a  Faculté 
des Sciences. 

Le 20 novembre 1864, M. Menche de Loisne envoyait, au 
laboratoire de  la Faculté, cinq échantillons d'eaux à analyser, 
sous les désignations suivantes : 

Sources d'Emmerin ; 

Forage dlEmmerin , 
Sources du canal de  Seclin, 

Eau prise à Moulins-Lille, chez M. Dequoy. 

Eau prisc rue de Poids, chez MM. Wallaert. 

L'examen de toutes ces eaux a eu lieu simultanément. Voici 
les propriétés constatées : 

Ces eaux sont limpides, sans odeur ni saveur bien marquée, 
Elles ramènent légèrement au bleu le papier rouge de  tour- 

nesol ; 
Elles se troublent Éûrtement par l'ébullition et laissent déposer, 

après une demi-heure, une poudre blanche en partie cristalline, 
dont le poids , par litre, a été trouvé de : 

Sources d'Emmerin . 07420 
Forage d'Emmerin. . . .  0.163 
Sources de Seclin. . . .  0.203 
Eau de chez M. Dequoy . 0.211 
Eau de chez MM. Wallaert . .  0.215 

Cette poudre , qui fait une vive effervescence avec les acides, 
se compose en très-grande partie de carbonate de  chaux avec 
un peu de carbonate de magnksie. 
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Ces mêmes eaux laissent, par l'évapora~ion , un rCsidu d'un 
blanc plus ou moins grisâtre, du poids de : 

Sources dlEmmerin . (;:ho25 

Forage d'Emmerin . 0.4055 

Sources de Seclin. . 0,3450 

Eau de chez M. Dequoy . . .  0,4300 

Eau de chez MM. Wallaert. . 0.4550 

Tous ces résidus, soumis à la calcination dansun tube a com- 
iistion , dégagent de l'acide chlorhydrique. 

Essayées a I'hydrotimètre, ces eaux ont marqué les degrés 
suivants : 

Sources ci'Emmerin . 24' 

Forage d'Emmerin. . 2&'5 

Eaux de Seclin. . .  23" ' 
Eau de chez M. Dequoy . . , . 23'7 

Eau de chez MM. ~ a l l a e r t  . 25' 

Elles se comportent toutes à peu près de mêine avec les 
réactifs employés habituellement pour l'essai qualitatif des 
eaux. 

Elles dissolvent le savon avec très-peu de perte et sont propres 
au lessivage. , 

Elles cuisent bien les Iéguines. 
Elles sont toutes suffisamment aérées. 
Voici les quantités de gaz qu'elles tiennent en dissolution 

par litre : 

1.  Le plus faihle degré hydrolimétrique et le moindre résidu salin laissé 
par l'eau de Seclin, prise en novembre 1864, comparés à ce qu'ils étaient 
en novembre 1863, me font penser que cette eau a ét6 mélangée avec uns 
certaine quantité d'eau de la Defile. 
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Acide carbonique . . 
Oxygène. . . . . . 
Azote . . . . . . . 

Gaz total. 

L'analyse quantitative a fourni les résultats suivants : 

sources 1 o r e  1 c e  1 .au de 1 E ~ U  de 
d'Ernmerin. d'Emmerin. de Seclin. P. Dequoy. 'MM. Wallaerl 

àlaiières en dissolutioo. d'zz$,,. j 
Carbonates de chaux et gr. 

de magnésie . . . . 0.2987 

Sulfate de chaux . . 0.0159 . I 

19cc 095 

3 868 

18 037 

4 1  O00 

14Cc 43 

10 50 

1 4  07 

----- 
39 O0 

20cC 94 

7 13 

15 43 

43 50 

Sulfate de magnésie. 0.0085 
. I 

21CC 30 

6 40 

15 90 

43 60 

20cc 972 

6 778 

16 250 

44 O00 

Chlarure de magnésium 0.0650 I 
Chlorures de sodium et 

de potassium . . . . 0.0074 

Silice, alumine , phos- 
phate de chaux, oxyde 
de fer, matières orga- 
niques et perte . . . 0.0120 

Forage Sources 
i'Emrnerin. de Seclin. 

Eau de chez 
N. Dequoy. 

gr.  
0.3148 

O. 0310 

0.01'io 

0.0932 

0.0306 

0.0104 

O. 1300 

Ces eaux ne renferment aucune trace d'ammoniaque, d'hydro- 
gène sulfiiré et de nitrates. 

De l'eau dlEmrnerin, prise à la source le 4 juin 1864, a été 
conservée jusqu'au 19 novembre, dans un grand ballon ouvert ; 
elle a laissé déposer sur les parois et  au fond du vase des crislaua 
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microscopiques de carbonate de chaux , mais aucune trace de 
iuatiére organique floconneuse; elle n'avait contracté aucun 
goût désagréable et était aussi limpide que le premier jour. Elle 
ne marquait plus alors j. l'hydrolimètre que 10'25. 

Un autre échantillon de la même eau, conservé en vase fernié, 
a également gardé son bon goût et sa limpidité; elle a laissé 
déposer, comme l'eau en vase ouvert, beaucoup de cristaux 
microscopiques de carbonate de chaux; elle marquait le 19 no- 
vembre, à I'hydrotimhtre. 11'5. 

Enfin, un troisième échantillon, place dans un vase imparfai- 
tement bouché et au milieu duquel se trouvait un morceau de  
bois, n'a pas été plus allérd que les précédents. Son degre 
hydrotimétrique n'était plus, le  19 novembre, que 11°225. 

De tout ce qui précède , on peut conclure que les eaux d'Em- 
merin peuvent, aussi bien que les eaux des sources de Seclin, 
dont elles diffèrent à peine, convenir a une distribution d'eau 
potable, et que ,  par leur limpidité, leur fraîcheur, leur bon 
goût et leur coniposition , elles sont préférables a la plupart des 
eaux dont la populatioo de Lille fait usage. Elles s'amélioreront 
encore par l'agitation qu'elles éprouveront pendanl leur par- 
cours dans les conduites qui les anièneront à Lille. 

J .  GIRARDIN. 

NOTA. Il résulte de documents recueillis pour i'etude des eaux potables 
a Paris:que le degre hydrotimétriquedes eaux de la craie blanche, recou- 
verte de terrains tertiaires, varie de 1 7 O  à 27O50, dans le bassin dc la 
Seine. 

Le Sourdon marque de 20 a 21 degrés et la Dhuis de 23 h 24 degrés. 
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E N  E A U X  P O T A B L E S .  

Echelle des Bauteurs,l 2 4 a & ( & , ) .  Iit1.grdpb; Pdiil Pr? ch."-" fha &-3%a-.Z Ji&. 
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SOUVENIRS 

DES PREMIÈRES ANNÉES DU XIX" SIÈCLE. 

C A U S E R I E  
P A R  M. C H O N ,  

Membre rdsidanl. 

- 
E ~ A N C S  DU 3 NOVEMBRE 1865. - 

Je  connais peu d'époques plus cilrieuses à étudier que celle 
du Consulat; placée sur les confins de  deux siècles, elle a unc 
physionomie toute particulihe où se découvrent sans cesse des 
traits inattendus d'une ;riginalite piquante. Ce calme intérieur, 
cet ordre, cette règle, succédant presqu'insiantanément aux 
orages révolutionnaires ; cette gloireéclatante autour d'un nom 
qui va bientôt remplir le monde, cct Iionime enfin, pur alors de 
tout escbs , surabondant de  g8nie , à qui la France se livre sans 
réserve et  qui se donne la mission de remettre à neuf la societk! 
quel temps extraordinaire !.. et comme on en vient a regretter 
de  le voir trop vite disparaître et s'absorber dans les splendeurs 
impériales ! 

J'ai donc un faible, je l'avoue, pour les documents qui con- 
cernent le Consulat; je les consulte avidement e t  je les regarde 
comme une bonne fortune. Si quelque contemporain de if400 
me raconte les faits dont il a été le témoin ou l'acteur, je 1'6- 
coute de mes deux oreilles et je fais mon prof3 deses rensei- 
gnements. Saisir sur le vif  l'esprit et les opinions d'une époque 
(surtout dans l'intimité des ré~élations) , est pour moi d'une 
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saveiir , d'un attrait incon~parables, Voilà pourquoi, ab miliey 
des volumes que le bureau a renvoyés à mon examen , j'ai d'a- 
bord gardé soigneusement celui de I'Ar;adémig;?aip&iale de 
Metz (année 1803-1864.) , dans lequel j'ai trouvé les confidences 
d'un aimable et illustre vieillard, M. de Gérando , relatives à 
deux femmes dont le souvenir est. étr~itament Ji4 aux premières 
années do XIXe siècle: BPRécamier et M m e  de Staël. 

a Unies par une tendre et constaqte amitié , dit M. de Gé- 
a rando , elles se sont rencontrées aussi dans une commune cé- 
a lébrité qui survit a leur niémoire. Je ne dirai pas que l'une. 
D ait été indifférente à cette célébrité, mais elle ne l'avait pas 
D recherchée et elle en fuyait I'é,clat ; l'autre y était portée par 
D toutes ses aspirations et semblait la réclamer comme un t,ribut 
s légitime. Elles out eu cela de commun que leur vie a été do- 
n minée par les sentimeuts généreux, le culte du beau, le goût 
a des jouissances et des supériorités intellectuelles. Toutes les 
a deux ont inspiré de hobles et profonds attachements et attiré 
D autour d'elles les grandes iIlustrations de I'époquc. L'une a .  
n régné par la grâce irrésistible de sa personne, de son cœur 
P et de son esprit; i'aütre par l'ascendant du génie. Celle-ci, 
n vive et ardente, répandait partoÙt le feu de son âme et les 
D Bclairs de sa pcnske ; celle-1A calme, défiante d'elle-même et 
a d'une douceur angélique, était animée par dessus tout d'un 
n inalthahle esprit de bienveillance et de conciliation. L'une 
r aimait à écrire et s'est immortalisée par ses ouvrages ; l'autre 
n écrivait peu et a ex;& par une disposition dernière qu'on 
B brûlât les mémoires qu'elle avait commencés. L'une, dès long- 
n temps maîtresse de disposer d'elle-même , a cherché B la fin 
D de ses jours, dans un mariage mystérieux q u i  lui a permis de- 
n nepas abdiquer son nom , l'apaisement des orages du cœur 
n et les satisfactions du bonbeur domestique. L'autre a refusé 
D d'épouser, au prix d'un divorce autorisé par celui qui aurait 
n pu surtout y résister, un.Prinee passionnément épris d'elle, 
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(Auguste de Prusse, neveu du grand Frédéric), puis d'unir sa 
n destinée , lorsque rien ne s'y opposait, à celle d'un illustre 
P écrivain (Chàteaubriand), qui devenu son plus intime ami , la 
n suppliait d'accepter sa main. L'une se personnifie dans Co- 
n rinne montant au Capitole pour y être couronnée, l'autre dans 
n la Béatrice de Dante, dont le nom a été donné à son buste 
D par Canova qui l'a sculpté de  souvenir. n 

J'ajouterai que Mme Récamier, inférieure sous le rapport in- 
tellectuel, a pourtant cet avantage qu'elle est plus de son sexe et, 
à cause de cela, on l'aime; elle est vraimenl femme dans la plus 
délicieuse acception du mot. Alme de Staël, virile dans ses luttes 
et  dans ses œuvres, déroute parfois I'adniiration par l'énergie mas- 
culine de son style et de sa pensée ; elle ne semble pas toujours être 
de son sexe; c'est presqu'un homme sous le costume théâtral 
qu'elle affecte ou que les peintres lui prêtent. On l'admire beau- 
coup, on ne l'aime pas au même degré que Mme Récamier: 

II y a une petite phrase d e  la duchesse de Devonshire qui 
caractérise Mme Récamier avec autant de vérité que de finesse: 
a D'abord elle est bonne, ensuite elle est spirituelle , après cela 
n elle est très-belle! u 

Un jour on demandait à Bonaparte quelles étaient, parnii 
Irs f e~nn~es ,  celles qui,  à ses yeux, avaient le plus de méritq ; 
cette question lui était adressée dans le salon de b l m a  de Staël 
qui se croyait quelque droit d'espérer un compliment d'une 
bouche si glorieuse. Le Premier Consul, peu charmé d'une fé- 
condité philosophique e t  littéraire oii cléjh se trahissait une 
nuance trop marquée d'indépendance, rkpondit assez brutale- 
ment: a Les femmes que je préfère, sont cclles qui font le plus 
d'enfants ! R - La réponse n'était pas galante, et néanmoins je 
suis obligé d'accorder que B P  de Staël gagnerait probablement 
A paraître moins richement douée des qualités que notre sexe se 
réserve. 

M. de Gérando dont la mére avait étB l'amie de  Mme Réca- 
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mier et de Mme dc Staël, posskde une collection très-remarquable 
de lettres familières dues à la plume de l'une e t  de l'autre; ces 
lettres sont un complément précieux , du moins en ce qui con- 
cerne la première de  ces femmes célèbres, à l'ouvrage si inté- 
ressant puhlié par Mme Ch. Lenormant et intitulé : a Sowenirs 
et correspondance de Madame Récamier. n - Sans doute , nous 
n'avons pas la prétention, i propos d'une sirnple lecture, de 
refaire ici la biographie très connue de Juliette Bernard et de 
M'le de Necker, mais nous voulons, parmi les lettres conservées 
par M. de Gérando, rechercher les menus détails qui aident à 
comprendre l'époque dit Consulat dans quelques-unes de ses 
particularités. 

La Révolution, surtout pendant la Terreur, avait fernié les 
salons. Ces cercles choisis ou I'esprit francais se déployait avec 
toute sa  verve et toutes ses séductions, pouvaient-ils exister sous 
un réginie soupconneux et sanglant? Partout où les élégances 
du XVIIP siècle osaient encore et bien secrètement se montrer, 
le Gouvernement révolutionnaire ne voyait que des conspi- 
rateurs. Marat apparaissant au milieu des fétes, commela tète de 
Méduse, avec son sabre traînant et  la négligence calculée de 
ses habits, faisait fuir ce monde paré, parfumé, qui essayait de 
maintenir des traditions proscrites au nom de l'égalité répu- 
blicaine. 

Après Thermidor, le triomphe de la jeulzesse dorée substitue A 
la rudesse jacobine un dévergondage effréné dont les vieillards 
se souviennent. La bride une fois làchée , on se lance dans tous 
les excès et le Directoire que personnifie l'épicurien licencieux 
Rarras renoiivelle, jusqu'à un certain point, les jours de la Ré-  
gence. Il semble alors qu'on veuille se hâter de  regagner le 
temps perdu et la corruption des mœurs franchit les bornes. On 
avaiteu si grand'peur durant deux mortelles années ! On pou- 
vait jouir enfin et s'amuser! Délivrée du Triunlvirat du Comitk 
de Salut Public, la France , imitant les Romains après le Trium- 
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virat d'Antoine, de  Lépide et d'octave, répktait volontiers le 
vers d'i1orace: 

Nunc est bibendum , nunc pede libero 
Pulsanda tellus. .. ... 

L'abbé Syeyks s'était tenu prudemment à l'écart durant les 
jours funèbres de 1792 a 1708 ; quelqu'un l'interrogeant sur ce 
qu'il avait fait dans cet intervalle : a J'ai vécu I n répondit -il- 
mot non pas bgoïste, mais profond et vrai, qui exprime admira- 
blement la situation. Lorsque wiure ne fut plus une rareté, la 
société revint à ses anciennes habitudes ; elle avait été sans 
pudeursous le Directoire, elle recouvra la décence sous le Con- 
sulat. 11 y avait maintenant un maitre qui voulait dans les mœurs 
une convenable discipline comme dans le gouvernenient du 
pays; en voyaut finir le désordre, on applaudissait de tout 
cœur, sans trop songer que la Liberté allait aussi porter la peine 
de tant d'erreurs dont elle était innocente. 

C'est donc une époque singulièrement originaleque celle dont 
nous parlons , e t  il n'est pas étonnant qu'elle ait frappb les 
témoins oculaires. 

Assurément Châteaubriand devait voir les hommes et les 
choses de la Révolution à travers les préventions d'un émigre ; 
il ne faudrait pas prendre à la lettre ses impressions en pareille 
matière ; néanmoins comment résister au p la i~i r  de reproduire 
le tableau qu'il a tracé de  la France et de Paris dans ce style 
pittoresque et inimitable qu'on lui connaît, lorsque revenant à 
la dérobée de l'émigration il remettait le pied sur le sol de la 
patrie aprks une absence de huit années! Le spectacle de la 
France telle qu'elle lui apparut à son retour est une peinture 
achevée, toute restriction faite quant aux opinions de l'auteur. 
En tous cas cette description est bien de notre sujet. 

rc Depuis huit ans enfermé dans la Grande-Bretagne, je 
u n'avais \ u que le monde anglais. . . . . . à mesure que le 
D packet-boat approchait de Calais , au printemps de 1800, mes 
D regards me devancaient au rivage. . . . . Une population en 
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ia carniagnole et ea bonnet de coton s'avancait au-devant de 
n nous le long de  la jetée; les vainqueurs du continent me 
B furent annoncés par un bruit de sabots. Quand nous accos- 
a tâmes le Môle, Ics gendarmes et les douaniers sautèrent sur le 
D pont, visitèrent nos bagages et nos passeports ; en France, 
D un homme est toujours suspect et la première chose que l'on 
a apcrcoit , dans nos affaires comme dans nos plaisirs , est un 
n chapeau à trois cornes et une bayonnette. . . . 

» . . . Sur la route (de Paris) on n'apercevait point d'hommes ; 
des femmes noircies et  hâlées, les pieds nus,  la tête décou- 

B verte ou entourée d'un mouchoir, labouraient les champs : 
r on les eut prises pour des esclaves. J'aurais dO être frappe de 
» l'indépendance et de la virilité de  cette terre où les femmes 
a maniaient le hoyau tandis que les honimes maniaient Iti 

a mousquet. . . . . . . à droite et  à gauche du chemin se nion- 
B traient des châteaux abattus; de leurs futaies rasées i l  ne 
D restait plus que quelques troncs équarris sur lesquels jouaient 
a des enfants. On voyait des murs d'enclos ébréchks , des 
» églises abandonnées dont les morts avaient été chassés, des 
a clochers sans hoches , d ~ s  cimetières sans croix, des saints 
u sans têtes et  lapidés dans leurs niches. Sur les niurailles 
n étaient barbouillées ces inscriptions républicaines déjà vieillies: 
B Libertd , égalité , fratermité ou la mort ! quelquefois on avait 
a essayé d'effacer le mot mort ,  mais les lettres noires ou rouges 
D reparaissaient sous une couche de  chaux. Cette nation qui 
a semblait au monient de se dissoudre, recomrnencait un 
D monde, comme ces peuples sortant de la nuit de la bar- 
D barie et de la destruction du Moyen-Age. 
. D . . . . . St.-Denis etait dbcouvert ; les fenêtres Chient 
n brisées ; la pluie pénétrait dans ses nefs verdies et il n'y avait 
a plus de tombeaux. . . . n 

Châteaubriand arrive à Paris : 
c . . . . C'était un dimanche : vers trois heures de I'aprbs- 
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D niidi , nous entrdrnes à pied par la barrière de l'Étoile. Nous 
D n'avons pas une idée aujourd'hui de l'impression que les 
D excès de la révolution avaient faite sur les esprits en Europe 
~3 et principalement parmi les hommes absents de la France 
D pendant la Terreur; il me semblait, a la lettre, que j'allais 
1) descendre aux Enfers.. . . . j'étais resté sous le joug des faits 
n accomplis, tels qu'on les racontait dans la société paisible et  
w régulière de l'Angleterre. . . . m'avancant sous un faux nom 
» et persuadé que je compromettais mon ami Fontanes, j'ouïs , 
B & mon grand étonnement, pn entrant dans les Champs- 
n klysées, des sons de violon, de cor ,  de clarinette. et de  
D tainhour. J'aperçiis des bastringues où dansaient des hommes 
D et des femmes ; plus loin, le palais des Tuileries m'apparut 
n dans l'enfoncement de ses deux grands massifs de marronniers. 
R Quant à la place Louis XV, ellc était nue ; elle avait le dé- 
I, labrement, l'air mélancolique et abandonné d'un vieil am- 
n phithéâtre; on y passait vite; j'élais tout surpris de ne pas 
u entendre des plaintes; je craignais de mettre le pied dans un 
n sang dont il ne restait aucune trace ; mes yeux ne pouvaient se 
n détacher de l'endroit du ciel où s'était élevé l'instrument de 
D mort; je croyais voir en chemise, liés auprès de la machine 
D sanglante mon frère et  ma belle sœur; là était tombée la 
B tête de LouisXVI ...... » - Après avoir fait viser son passeport à 1s police sous le 
nom de Lasagne, Châteauhriand loue un entre-sol rue de Lille, 
puis il va chez I'éditeiir Migneret qui consent a l'impression du  
G h i e  du Christianisme et à donner à l'auteur d'avance quelque 
chose pour vivre. Ensuite i l  rend visite i Ginguené, rue de 
Grenelle, prés I'hdtel du Bon Lafontaine : on lisait encore sur 
la loge du concierge : a l c i  on s'honore du titre de citoyen e t  
on se tutoie ; ferme la porte , s'il vous plait ! r> 

Puis voici le Palai&oyal : 
a . . . . . Malgré tant de tétes coupées, il restait encore des 
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u oisifs. . . . . plus de scènes révolutionnaires, mais des éclats 
» de musique dans des soulerrains , des coups de grosse-caisse, 
» des spectateurs buvant de la bière, force prostituées.. . . . . . 
u un petit bossu plante sur une tahle jouait du violon et chantait 
u un hymne a Bonaparte qui se  terminait par ces vers : 

Par ses vertus, par ses attraits , 
fi Il meritait d'étre leur père.. . . . 

D on lui donnait un sou après la ritournelle. . . . tel est le fond 
» de cette société humaine qui porta Alexandre et qui portait 
D Napoléon. . . . C. Desmoulins n'y pérorait plus en  plein 
u vent.. .... 

P . . . . .Aux Cordeliers, je demandai en vain la nef gothique 
u où j'avais apercu Marat et Danton dans leur primeur. . . . . . 
» l'église de ces Religieux était devenue un café et  une salle de 
» Funambules. On y lisait en grosses lettres : Spectacle gratis1 
» Je  m'enfongai avec la foule dans cet antre pertide : je ne fus 
n pas plutôt assis à nia place, que des garcons entrèrent ser- 
» viette à la main et criant conme des enragés : Co~tsornmez, 
D messieurs, consommez ! - J e  ne me le fis pas dire deux fois 
» et je m'évadai piteusement aux cris moqueurs de l'assemblée, 
u parce que je n'avais pas de quoi consommer. 

u . . . . . J'assistai en 1801 à la deuxième transformation 
D sociale. . . Le pele-mèle était bizarre.. . . le monde ordonné 
u commentait a renaître : on quittait les cafés et  la rue pour 
» rentrer dans sa maison ; on recueillait les restes de sa famille ; 
j, on recomposait son héritage; on en rassemblait les débris, 
)) comme après les batailles on bat le rappel et  on fait le compte 
u de ce que l'on a perdu. . . Ce qui demeurait d'églises debout 
D se rouvrait : j'eus le bonheur de sonner la trompette A la porte 
d': temple. On distinguait. les vieilles générations républi- 
canss  qui se retiraient, des générations impériales qui 
s' \ ancaient. 
î bes  génbraux de la réquisition , pauvres, au langage rude, 
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u à la mine sévère, et qui , de toutes leurs campagnes, n'avaient 
» remporté que des blessures et des habits en  lambeaux, croi- 
u saient les officiers brillants de dorures de l'armée consulaire. 
II L'émigré rentré causait tranquillement avec les assassins de 
n quelques-unsdc ses proches. Tous les portiers, grands partisans 
O de M. de Robespierre, regrettaient les spectacles de la place 
u Louis XVoù l'on coupait la tête à des femmes qui. me disait mon 
D propre concierge de la rue de Lille, avaient l e  cou blanc comme 
u de la c ia ir  de poulct .  Les septenibriseurs , ayant changé de nom 
» et de quartier, s'étaient faits marchands de pommes cuites a u  
» coin des bornes; mais ils étaient souvent obliges de déguerpir, 
N parce que le peuple qui les reconnaissait, renversait leur 
n échoppe et les voiilait assommer. Les révolutionnaires 
u enrichis coiumcncaient à s'emméuager dans les grands hdtels 
n vendus du faubourg St.-Germain.. . . En train de devenir 
u barons et comtes, les Jacobins ne parlaient que des horreurs 
o de 9 3 ,  de la nécessité de châtier les prolélaires et  de ré- 
n primer les excès de la populace. Bonaparte placait les Brutus 
» et les Scévola a la police, se préparait à les barioler de rubans, 
n à les salir dc litres, i les forcer de trahir leurs opinions 
» et de dkhonorer leurs crimes. . . . . . Entre tout cela poussait 
u une génération vigoureuse semée dans le sang et s'élevant 
18 pour ne plus répandre que celui de I'tiitranger : de jour en 
n jour s'accomplissait la métamorphose des républicains en 
u inipérialistes et de la tyrannie de tous dans le despotisme 
» d'un seul.. . . . n 

(Chateaubriand, Mém. d'outre-Tombe.) 

Les salons se rouirent et d'abord ils montrent par le mBlange 
des raugs et des condiiions l'immense reiolulion opérée dans 
les idées depuis ii'S!I. Celui de Mme Rkcainicr date du Consulat ; 
il est le type de  ces réuiiions oii l'esprit étincelant, la conver- 
sation vive, la réplique animée, n'excluent ni la décence, ni le 
sérieux; personne u'a mieux su que Mme Récamier, jusqu'en 
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ses dernières années à l'Abbaye-au-Rois, rassembler des divers 
points d e  I'horizcn les hommes d'élite de tous les partis, non 
pas ahn d'établir entre eux des coiiihats d'opinions qui, certes, 
n'auraient pas manqué d'intérêt, mais pour les rapprocher, au 
contraire, dans les hautes sphères de la pensée ou la concorde 
est facile. On peut en juger par les noms qui se coudoient chez 
elle dès le début : Lucien Bonaparte, le  Comte de  Narbonne, 
Eugène de Beauharnais, Moreau, Bernadotte, Masséna , Camille 
Jordan, le vicomte hiaihieu de  Montmorency, le duc de Laval, 
La Harpe, Legouvé, M.  de Barante, Fox , lord Erskine, le 
prince de Mecklembourg-Strelitz , le prince de Bavière, Ben- 
jamin Constant, etc., etc. 

Parmi les choses qui devaient contribuer à ressusciter en 
France la politesse et la distinction des mœurs, il n'en est pas 
de  plus puissante que l'instruction ; les insii tutions scientifiques, 
conme tant d'autres, avaient Bté noyées dans le cataclysme 
révolutionnaire et l'enseignement, en tant que profession, avait 
croule avec le reste. Toutefois, il serait injuste de ne juger la 
Convention que par ses violences; elle comprit la n8cessiié de 
relever les établissements destines à la culture des intelligences. 
11 ne faut pas oublier qu'on lui doit l'Institut, l'École Poly- 
technique, les Ecoles primaires et centrales, 1'Ecole normale, 
le bureau des Longitudes, etc., etc. Mais il ne suffisait pas de 
voter l'instruction, de décréter des corps savants; il manquait 
un ekment essentiel, c'était le personnel enseignant. Bonaparte, 
dont le prévoyant génie avait déji c o n y  1'Universitk , Bonaparte 
qui , en s'asseyant a l'Inst,itiit près des Monge, des Berthollet, 
des La Grange, disait assez que ,  parmi les fondements sur 
lesquels il allait édifier sa gloire, il entendait placer aussi les 
letlres et les sciences, mettait ses soins a ramasser de c h ,  de 
l a ,  les débris encore existants des vieilles corporations vouées 
A 1 instruction publique. C'était une tâche difficile, car la mort 
et i'exil avaient fait des vides énormes dans les rangs du docte 
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troupeau. Cependant, à force de chercher avec persévérance, 
on réussit tant bien que mal à refaire l'enseignement. Des prêtres 
séculiers chassés de  leurs églises, des Religieux, Carmes , 
Oratoriens, Bénédictins , Dominicains , erraient déclassés dans 
un monde auquel ils avaient été forcément rendus; leur ancien 
habit les reconmandaii; on leur attribuait parfois des çonnais- 
sances que tous ne possédaient pas,  niais on s'en contentait en 
attendant mieux. 

Entre la réapparition de la société polie en France, au com- 
mencemenl de notre siècle et la renaissance d e  l'instruction, 
il y a une corrélation évidente. C'est dans les cercles semblables 
a celui de  Rime Récamier qu'on donnait la place d'honneur a 
quiconque se présentait avec une présomption de science ou de  
littérature, et  il est à remarquer que les femmes ont joue le rôle 
le plus iniporlant dans le moiivement studieux de cette époque, 
comme elles ont eu quelqnefois l'influence la plus grande dans 
les changements politiques : témoin la fameuse Mme Tallien. 
Coniment ne ,pas rappeler Mme Campan lorsqu'on touche aux 
premiers essais tentés pour réorganiser les maisons d'éducation ? 
Ici, je me trouve puissamment aidé par les souvenirs d'un 
homme que vous reconnaitrez tous , si je vous dis qu'a quatre- 
vingt-dix ans ,  son esprit doué d'une longévité encoreplus eton- 
nante que celle de son corps, a gardé la fraîcheur de la jeu- 
nesse. Quoique retenu par l'âge et absent, il est cependant 
toujours présent au milieu de nous par l'autorité de son savoir 
et de ses années. II me pardonnera de dévoiler ses confidences ; 
en ma qualité d'historien, j'use d'un droit d'indiscrétion, et  
dans l'histoire il n'y a rien de petit, rien a négliger quand il 
s'agit d'éclairer une époque1. Nous allons assister à quelque 

i .  Voulant obtenir de M. Ch. Delozenne le droit de publier ces confi- 
dences, l'auteur lui lut son article quelque temps avant sa mort; M. Dele- 

benne accorda gracieusement l'autorisation demandée. 
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chose de primitif; c'est comme l'enfance d'un art difficile qui , 
de nos jours, si cela continue, s'expose à tomber dans le raffiné, 
l'art d'instruire I'enfance. Nous connaissons les expériences 
multipliées jusqu'à la minutie, les perfectionnements presque 
quotidiens auxquels l'enseignement est actuellenient soumis; 
voyons où l'on en était sous ce rapport en 1800 ; quel contraste! 
C'est un contemporain qui parle, aujourd'hui nonagénaire, alors 
dans l'éclat de ses vingt ans et  au début d'une carriére qu'il a 
brillaniment parcourue. 

Bonaparte songeait donc a reconstruire en tâtonnant les éta- 
blissements d'instruction publique; il ent l'idée, qui est, à elle 
seule, un signe du temps , de s'adresser à la lectrice de  I'infor- 
tunée reine Marie-Antoinette , Mme Campan; plus heureuse que 
tant d'amies de triutrichienne , elle avait su éluder l'échafaud. 
De sa richesse antérieure, Mme Campan n'avait sauvé que 500 
livres et en 1797 elle n'avait pas hésité à fonder une maison 
d'instruction, de concert avec ilne religieuse de l'Enfant-Jésus. 
Débutant avec une douzaine d'élkves , elle ne tarda pas a en 
compter une centaine venant des quatre parties du nionde. 

Cette maison attira l'attention de Bonaparte, e t ,  parvenu au 
Consulat, il songea de suite A blwe Campan : le restaurateur 
du colle ne pouvait s'effrayer des principes religieux que la 
directrice voulait faire prédouiiner dans l'éducation ; elle avait 
osé, la première, ouvrir une chapelle daris son pensionnat ; le 
Directoire épouvanté en avait ordonné la fermeture. Le Premier 
Consul , au contraire, prescrivit la stricte observation des pra- 
tiques religieuses. 11 y tenait beaucoup ; lorsque, plus tard ,  il 
plasait Mme Campan en qualité de Surintendante, a la tête de 
la niaison d'Ecouen destinée aux filles des Iigionnaires , elle 
présentait a son approbation le règlement dans lequel I'assis- 
tancc à la messe était obligatoire lejeudi et le dimanche. Napo- 
léon écrivit de sa main en marge : lous les j ours !  et c'est ainsi 
qu'il croyait réaliser le progranime de hlme Canipan à qui il 
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avait demande ce qii'elle voulait faire des filles de la Légion- 
d'Honneur. - Des Mércs! avait elle répondu ; et pour avoir des 
mères, elle entendait d'abord avoir des chrétiennes. 

Mme Campan dut monter des pensionnals modèles pour les 
deux sexes et  voici ce qu'elle imagina , naïveté adorable au 
sortir des niœurs décolletées du Directoire! A Saint-Germain- 
en-Laye , près Paris, furent créées , mur à mur, deux maisons 
jumelles, l'une pour les garcons et l'autre pour les filles. NOUS 

n'aurions pas,  en notre siècle vertueux, de ces confiances par 
trop antiques. La miloyennete nous paraîtrait, dans l'espèce, 
offrir quelques inconvénients. 

- Les demoiselles des familles obscures et bourgeoises se frot- 
taient, à Saint-Germain, à celles des familles les plus distinguées. 
On p remarquait Hortense Beanharnais, fille de Joséphine, sa 
nièce Émilie, l'héroïque filmB de Lavalette, Caroline Bonaparte, 
la plus jeune sœur du Premier Consul , future reine de Naples, 
Stéphanie Beauharnais, fille adoptive de Napoléon, etc., etc. ' 

a Un jour, dit Mme Campan dans ses Mémoires, Mme José- 
u phine Beauharnais m'amena sa fille Hortense et  sa nièce 
11 Emilie. Six mois après, elle vint me faire part de son ma- 
i> riage avec un gentilhomme Corse, élève de l'École mililaire 
31 et général. J e  fus chargée d'apprendre cette nouvelle à sa fille 
a qui s'affligea longtemps de voir sa mère changer de nom. » 

Se serait-elle tant affligée si elle avait lu dans l'avenir ce que 
deviendrait le nom du second époux de Joséphine? 

Les pensionnats de  Mme Campan étaient peuplés d'élèves; 
il leur fallait des maîtres; on battit le rappel. Parmi les hommes 
aiixquels le Premier Consul avait donné mission de choisir les 
candidats , était l'illustre géomètre Lacroix. Notre jeune lillois, 
Delezenne , en quéte d'une position et dont les études s'étaient 

1 Le prix de la pension était de 1686 fr. par an.  moniteur, ler frimaire, 
an IX.) 
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porlées du côt6 des l\lathématiques, lui fut présent& Lacroix 
devina ,dès les premiers mots, l'aptitude remarquable du savant 
en herbe, et l'affaire fut. conclue à l'instant même. Dix-huit cents 
francs d'appoiniement , le  logenlent, la table, tels étaient les 
avantages offerts au novice professeur dans le pensionnat de 
garçons dirigé par M. Mestro , subventionnh par le Gouver- 
nemcnt et bccolé au pensionnat de demoiselles. le tout sous la 
haute surveillance de 1 P e  Campan. Ainsi futjeté notre Delezenne 
dans les sentiers de l'Enseignement où l'on n'entre à présent 
qu'après maints examens et maints conconrs : on n'y mettait 
pas alors tant de cérémonies et cet exemple prouve qiie les 
meilleurs professeurs lie sont pas toujours les plus diplonlés. La- 
croix, du moins, avait eu la main heureuse. II n'en était pas, il est 
vrai, constamment de même, e t ,  a défaut de savants réels, i l  
arriva parfois , qu'en se fiant a l'étiquette du sac ,  on inslalla 
dans les chaires nouvelles tel pédant qui n'avait d'autre titre 
que d'avoir porté la robe avant la Révolution et qni en savait 
moins que ses auditeurs. 

On prenait donc tout,  bon ou mauvais; il y avait souvent 
d'excellents professeurs parmi ces anciens Ecclésiastiqnes , mais 
aussi quelques hommes indignes des fonctions qui leur étaient 
confiées; certains même affectaient, pour faire oublier leurs 
antécédents les mœurs les plus dégoùtantes. 

A Saint-Germain, Delezenne avait pour collègue un ex-prêtre 
noninié L*** qui , depuis sa sortie du clerg6 , était devenu un 
nlodèle de vice, d'impureté et  d'impiété. Lié avec des officiers de 
cavalerie en garnison, il se livrait dans la compagnie de filles de 
joie venues du Yaiais-Royal , a des orgies sans nom. Ce niisé- 
rable osait aller contrefaire dans l'église abandonnée les sermons 
des prédicateurs. 11 montait en chaire, escorté de militaires qui 
se tenaient sur les degrés en forme de bedeaux, et ,  jouant la 
componction, il débitait les phrases les plus confites en piété, 
puis, s'interrompant pour rire avec ses acolytes de sa propre 
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impudence, il se  lournait. vers le Christ encore attaché vis-à-vis 
de la chaire sur une colonne et disait ironiquement : n Allons, 
n en vérité ce n'est pas bien de nous conduire ainsi en face de 
» ce bourgeois lu! 11 

Tel était l'homme, disait Celezenne avec indignation , qui se 
trouvait chargé, dans la pension Vestro , de la classe des petits 
enfants I ' 

Mme Campan n'était pas très exigeante en fait de diplames 
quand elle avait à choisir les fonctionnaires de son établissement 
de filles ; une place dc maîtresse n') était souvent qu'une charité 
faite au malheur. Un honorable marchand avait entrepris, vers 
1789, le commerce avec les colonies françaises des Antilles , 
tous les ans i l  s'embarquait avec quantite de ballots, et  après 
avoir vendu sa cargaison, il revenait à Paris près de sa femme. 
Un beau jour il ne r e ~ i n t  plus, il avait été massacré à Sairit- 
Domingue par les Noirs émancipés, à la suite di1 dtcret d'abo- 
lition de I'esclavagc rendu par IYAssembl6e Constituante. Cette 
philanthropique Assemblée, en déchahant les Xégres, n'avait 
ouhlié qu'une chose, c'était de garantir la \-ie des Blancs. La 

1. Mlle Duchesnois est née à Valencie~ines ; la célèbre tragédienne a com- 
mencé ses Qtudes scéniques sur  le thé6tre de Saint-Germain-en-Laye, qui 
était, en 1800, un théâtre d'essai pour les acteurs novices. Delezenne 
assistait volontiers âux représentations dans lesquelles Mlle Ihchesnois avait 
un rôle, parce que , comme lu i ,  elle appartenait au département du Nord. 
- C'est à Saint-Germain qu'elle a commencé s2 réputation; son jeune com- 
patriote l'admirait surtout dans Zaïre ; i'orosrnane qui lui donnait l a  réplique 
etait un  tout petit homme dont la taille exiguë prêtait parfois à rire mais 
sans nuire trop à l'effet déjà trks-remarquable que produisait l e  talent de 
MiLe Duchesnois. 11 arrivait souvent que la tragédie iournait complbtement 
au  comique , lorsque les acteurs, ne prenant pas tout-à-fait leur personnage 
a u  sérieux , s'adressaient à mi-voix des mots que le parterre entendait fort 
bien. Ainsi, au moment où Orosmane dit à son amaute : 

T u  pleures, belle Zaïre..  . . . 
Delezenne s e  souvenait que Zaïre répondit assez distinctement: u Parbleu, 

tu m'as f.. .. le doigt dans l'a- il... ri 
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veuve Rw restait sans ress'ouices avec-im enfant. Elle était 
musicienne et pouvait donner des lecons de langue francaise; 
elle eut recours à Mme Campan qui l'admit parmi les dames 
enseignantes dans son pensionnat -où déjà presque tous les 
cadres étaient pleins. 

Pour dresser ces dames aux usages du monde, pour les fnr- 
mer aux bonnes maniércs qu'ellm devaient inculquer à leurs 
élèves, W e  Campan rirait acheté à Saint-Germain une inaison , 
peut être une ancienne abbaye, où pendant certains mois de 
l'année, elle les réunissait, dans iine sorte de communanté 
mondaine, et l à ,  en guise de retraites, on donnait des feres, des 
bals auxquels on appelait , comme partners , les plus respcc- 
tables d'entre les professeurs du  pensionnat de Garcons. Dele- 
zenne était de c,e nombre. II se lia d'amitié avec Mme Bw* qui 
était beaucoup plus âgée que lui et cette liaison tout honnête a 
survécu aux circonstances qui, dans la suite, ont amené des 
séparations inévitables. Kotre jeune professeur et son amie 
Mme 13- étaient également animés du désir de s'initruire ; ils 
se firent un cours d'enseignement miitnel. Je suppose que Dele- 
xennc apprenait a Nme B*** les éléments du calcul et clle, par 
réciprocité lui offril de  lui apprendre la musique. Mme B*"ljouait 
artislenient du flageolet. 

Delezenne achète un de ces rustiques instruments et le voilà 
musicien. Lorsque le temps était beau, la maîtresse el son élève 
allaient dans la magnifique forêt de Saint-Germain, et  assis à 
l'ombre d'un vieux chêne, leur cahier demnt eux, ils sr: li- 
vraient, en loul bien tout honneur, a de délicieux duos de 
flageolet que les oiseaux seuls pouvaient apprécier. 

Tityre , tu patulre recubans eub tegmine fagi , 
. . . . . . . rcsonare doccs Aniarjllida sylvas.. . 

(Virgile.) 

Charmante pastorale ! d frais et innocents souvenirs ! ô nature ! 
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que dirait aujourd'hui de ces id!lles champêtres notre grondeuse 
et sévère Université ? 

La vien'est qu'une succession de rires et de larmes : Mme B*** 
avail un fils qn'elle placa chez un banquier de la capitale ; le 
pauvre enfant s'éprit éperduement de la femme de son patron. 
Celle-ci s'étant a p e r y e  dc la passion qu'ellc inspirait, al-erlit 
son mari e l  i l  fut convenu avec b P e  BX** que le jeune Iiomnie 
chercherait une autre position, mais qu'on se séparerait bonsaniis 
après un repas d'adieux. A la fin du dîner, le jeune B*** sort 
de table, sa mère inquiète de son absence un peu prolongée, 
court par la niaison et  an moment où elle entre dans un cabinet, 
elle entend une détonation.. . . . . e t  recoit dans ses bras le 
corps inanimé de son fils qui vient de se briller la cervelle . . .' 

Les esprits ktaient tout occupes des iniracles militaires de 
Bonaparte et de ses étonnantes conceptions adiniriistralives ; il 

4.  Delezenne a demeuré à Paris ,  dans le quarticr de la rue du Bac, près 
de Latude. Le  Gouvernement avait donné à cette célèbre victinie de l'arbi- 
traire un logement gratuit dans l'ancien hôtel de Salm-Salm , à côté de 
1'École Polytechnique, e t  il vivait là d'une petite pension. Sous prétexte de 
lui foire des visites de politesse et de ~oisinage,  Delezenne put ,  h plusieurs 
reprises, s'entretenir avec Latude ; la chambre que celui-ri habitait était 
garnie de cordes, simples , ù nœuds, ou en échelles, de  toute dimension et 
de toute grosseur, suspendues au  plafond ; il  les conservait comme reliques 
de sa captivité et de ses nombreuses évasions. A l'en croire, il n'avait exposé 
que celles qui  lui avaienlservi pour s'échapper; mais Delezenne soupconnait 
un innocent charlatanisme dans cette exhibition, yui dépassait toute mesure ; 
il lui semblait impossible que la prisonnier eht pu fabriquer une telle quantité 
de cordes, à nioins que ses geôliers, devenus ses complices, ne lui  eussent 
fourni de l a  loiledévidée ou du chanvre autant qu'il en voulait et autant qu'il 
en faudrait à un cordier de profession pour remplir son magasin. 

Latude, àgé d'environ 75 ans. était presque perclus de tous ses membres; 
le seul exercice qui lui f a t  permis était d'aller tous les jours de I'hôtel 
Salm-Salm au Pout-Royol, et,  les coudes appuyés sur  le parapet, ilrestait 
des heures entieres à regarder couler l'eau de la Seine. Tout le monde le  
connaissait et les passants lui disaient : Bonjour M. Latude! 

Il les saluait m6lancoliquemeut d'un niouvement de  tête et il reprenait sa 
monotone dislraction. 
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forcait même scs adversaires instinctiis a lui rendre justice. 
Mme de Staël qui l'a si inaltraité dans quelques ouvrages et 
dans sa conversation, étai t ,  en 1800, éinerveillée comme tout 
le monde, et, dans ses lettres intimes de  cette année que M. de 
Gérando conserve, il y a des passages ou, tout en regrettant 
qu'on n'exalte pas assez le mérite de Moreau, elle reconnait la 
superiorité du Premier Consul; a Rien , écrit-elle, rien n'a l'é- 
u clat de Marengo.. . . La tête pourrait bien tourner de toutes 
v les merveilles d'Italie. . . . J'ai cédé moi-même à I'enthou- 
n siasiiie, moi que la flatterie éloignerait de l'admiration. . . Les 
D Gouvernementistes seront contents dernoi cet hiver, du nloius 
r ceux qui veulent la louangesans la bassesse.. . u 

Et en effet, dans les choses de sa conipéteoce, Bonaparte 
enlevait les suffrages; l'admiration était sans limites; i l  n'avait 
alors qu'A écouter son propre génie. Guerre et organisation, voila 
les points sur lesquels nul n'aurait osé contredire son aptitude 
hors ligne. Il supportait les avis , du nioins au commencement, 
dans les sujets ou il croyait avoir encore à apprendre. C'est ce 
que prouve une parole naïve qui est restée dans la niémoire 
de Delezcnne. 

11 arrivait souvent que Mme Canipan assistait au dîner des 
élèves et  des professeirrs de la maison Mestro ; elle s'entre- 
tenait assez haut avec le directeur pour qu'on pût l'entendre. Un 
jour elle dit : 18 Je  n'ai pas de temps à perdre, car il faut que 
u j'aille aux Tuileries où je suis mandée par le premier Consul ; 
n il veut me consulter sur des mesures relatives à l'éducation .... 
n Bonaparte n'y connait pas grand'chose ! » 

Mme Cêmpan s'était laissé persuader que Bonaparte avait he- 
soin d'elle! 

On sait trop que les services rendus par le premier Consul 
n'avaient désarmé aucun des partis hostiles ; les royalistes ne lui 
pardonnaient pas de se refuser au rBle de Mouck, c'est-à-dire 
a la restauration des Bourbons, et  les Répuhlieains se souve - 
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naient du coup d'fitat de Brumaire ; les quatre ann6es du Con- 
sulat son1 signalées par plusieurs conspirations qui n'ont eu 
d'ailleurs d'autre effet pour Bonaparte que de lui faire monter 
chaque fois un échelon de plus vers le pouvoir suprême. De tous 
ces complots , le plus célèbre et le plus épouvantable est celui de 
la Machine infernale. Le 24 octobre 1800, Bonaparte allant en 
voiture h l'Opéra , un tonneau de  poudre placé sur une charrette 
A l'angle de  la rue Saint-Nicaise , fit tout-à-coup explosiou ; il y 
eut un nombre considérable de victimes dans l'escorte et parmi 
les curieux, mais le preniier Consul ne fut pas atteint, grâce a 
son cocher qui conduisait plus vite qu'a l'ordinaire. Delezenne se 
trouvait précisément, cesoir là, rue St-Nicaise, du c6té du Palais- 
National ou Royal, occupé avec un autre Lillois à considérer 
un bon perruquier, soldat citoyen qui montait la garde. Les 
deux jeunes gens prenaient plaisir à se moquer, en patois du 
pays , de l'accoutrement de la sentinelle bourgeoise : (i eh l di- 
saient-ils, veit' un peu ch'merlin (vois un peu ce merlan), lorsque 
l'horrible explosion vint ébranler le quartier ; la terre tremblait 
et  les vitres brisées tombaient comme grêle sur le pavé ; à l'ins- 
tant même passaient devant eux, au grand galop, la voilure 
consulaire el les cavaliers formant l'escorte ; plusieurs de ceux- 
ci avaient la t6te ensanglantée. Le preniier mouvement de nos 
lillois avait été de s'enfuir bravement; ils ne connurent que plus 
tard les détails de l'événement. 

Après les conspirations purenient politiques, Bonaparte avait 
à combattre les hommes qui , aux passions du niomentjoignaient 
les inimitiés de famille. Le coniplot d'Arena n'était que la suite 
d'une vendetta. Les Arena et les Bonaparte se poursuivaient , 
en Corse, de temps immémorial, d'une de ces haines héréditaires 
qui ne s'éteiguenl que dans le sang. La vendetta est inipiacable : 
c'est un point d'honneur. Un fils d'Arena était élève du pen- 
sionnat Mestro et le Premier Consul y avait aussi placé son 
plus jeune frère Jérûme; a u  moindre sujet de querelle, oa 
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tirait les couteaux et les deux Corses se battaient avec achar- 
nement jusqu'à ce qu'on les séparàt. Jhrdme n'était. pas le meil- 
leur des élèves , tant s'en fallait ; le Premier Consul exigeait 
qu'ou lui euvoyàl chaque inois, des notes sur la conduite et le 
travail de son frère. Elles éiaient habituellement peu favorables 
et  alors il en résultait pour Jérôme de vertes reniontrances. II 
racontait l u i -mhe  à ses camarades qu'un soir ,  Bonaparte, 
très-mécontent des notes qu'il avait r e y e s  , s'était avancé vers 
lui comme pour lui allonger les oreilles ; mais Jérdme s'était mis 
en position, les poings serrés, de repousser la correclion fra- 
teruelle , et s'étai1 écrié : « Crois-lu donc. parce que tu es 
u Premier Consul, que tu'pourraa me...?- et le Premier Consul 
s'était arrêté en riant. Le vainqueiir de Marengo avait trouvé 
son maître. n 

L'une des conséquences remarquables de la Révolulion fran- 
gaise est la confusion momentanée des conditions ; il a dû se 
passer quelques années avant que, du fond de ce mélange pro- 
duit par un amour exagéré de I'égalith, chacun pût sortir pour 
prendre son rang et sa place en vertu d'une loi aussi ancienne 
que le genre humain et qu'on n'abolira janiais entièrement. Les 
distinctions d'origine, de richesse, d'éducation et surtout d'in- 
telligence et de moralité existeront autant que la société elle- 
même. La démocratie n'empêchera pas que l'écart se fasse entre 
les diversités provenant du sort ou de la culture intellectuelle. 
Ainsi les circonstances ont pu rapprocher un homme de génie 
et  un manœuvre ; le droit du vrai progrès les classera bientôt 
l'un au-dessus de l'autre. 

Delezenne a fait connaissance avec le célèbre Fourcoy par l'en- 
tremise du courrier de la malle de Lille ; simple caprice du hasard 
sans doute. La liaison de deux hommes si dissemlilables (Four- 
croy et  le courrier) dalait de fort loin ; ils avaient été ensemble 
apprentis limonadiers ; est-ce dans le laboratoire où se faisaient 
tant de préparations sucrées et savoureuses que Fourcroy a pris 
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le goût de la science dont il a été I'un des maîtres les plus con- 
sommés, la chimie? Nous l'ignorons, mais toujours est-il qu'il 
avait conservé un attachement particulier pour son ancien cama- 
rade de cuisine et que très-souvent Delezenne trouva, déjeunant 
I'un vis-à-vis de l'autre, I'humhle courrier de la malle et  l'éloquent 
pro[esseur! membre de l'Institut. Le premier était un mercure 
galant qui menait grand train plusieurs ménages à la fois et qui 
régalait son savant conimensal du récit de ses exploits amoureux. 
Fourcroy étudiait et  analysait en souriant cette chimie di1 cœur 
où le même homme savait, sans remords, opérer l'alliage le plus 
etrange des sentiments légitimes qui sont le devoir de l'union 
conjugale, et des volages plaisirs qu'il cueillail au passage sur 
la route de Lille a Paris et vics-versa. 

Fourcroy professait avec une éloquence adinirable ; par une 
faveur spéciale qu'il delait peut-être a son ami le susdit courrier, 
Delezenne assistait au cours de chimie de I'Ecole Polytechnique. 
Fourcroy avait alors Thénard pour préparateur. II se faisait par- 
fois que celui-ci n'avait pas ,  au gré du niaiire, suflisammcnt 
soignt'! telle ou telle expfrience; aussitôt la foudre grondait. Non 
seulement Fourcroy lavait la tête au fulur baron Thénard de la 
manière la plus humiliante , mais encore il frappait du poing sur 
la table, ce qui , par parenthkse , causait la plus périible sensa- 
tion à l'auditoire. Héritier de la chaire de Fourcroy et  de son 
éloqueoce , Thénard crut devoir repasser à son tour sur ses pré- 
parateurs les coléres qu'il avait lui-même essuyées e t  ses lecons 
furent, dit-on , comme celles de son prédécesseur, émaillées 
d'intermtdes dont la dignité du professeur avait a souffrir au 
moins autant'que l'amour propre de son malheureux subordonné. 
II parait, a ce qu'on assure , que depuis ce temps ce sont Ih des 
traditions plus ou moins généralement admises et qu'il est inipos- 
sible d'èlre un profcsseiir convenable si l'on ne malmhne un peu 
son préparateur, soiis prétexte que ThCnarda bien Cté traité de 
méme: la raison, quant à moi, ne me semble pas péremploire. 
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Tandis que Fourcroy recevait la  mission, en 1804, de recous- 
truire l'université de France , d'autres acceptaient le soin de 
composer à Napoléon une cour, soit des débris de la vieille aris- 
tocratie, soit des plus briilantes personnalitCs de la société nou- 
velle. II étaitimpossible que MmeRécamier que ses grâces et sa 
beauté avaient mise en évidence, ne fût pas appelée. Le cynique 
Fouché s'était apercu de  I'efîet produit par elle sur le IPremier 
Consul, a un dîner où l'avait invitée Lucien Bonaparte; lors- 
qu'il fut question de former la maison de l'Impératrice , le Mi- 
nistre de  la Police offrit a laséduisante Juliette la place de dame 
du Palais. Dégoûtéedes honteuses insinuations de Fouché sur 
l'influence irrésistible que ses charmes lui donneraient près de 
l'Empereur , insinuations d'ailleurs ignorees de  Napoléon, elle 
refusa. Rien n'est désagréable comme la vertu polir un homme 
qui ne veut pas ycroire; elle est , à ses yeux , un blessant para- 
doxe. Fouché ne pardonna jamais à Mme Récamier d'avoir devin6 
ses basses complaisances. En 1813, elle le rencontra à Terra- 
cine entre Rome et Naples ; dans la conversation assez vive 
qu'ils eurent ensemble, Fouché lui dit : n Madame, rappelez- 
» vous qu'il faut être doux quand on est faible. u - II Et qu'il 
P faut être juste , quand on est fort » répliqua M m e  Recamier. 
- Mot superbe qui ferma la bouche au  ci-devant terroriste 
érige en  prince de l'Empire. 

La conduite de Filme Récamier repoussant, par scrupule d'hon- 
nêieté , une magnifiqne position que beaucoup d'autres recher- 
chaient, est la réponse la plus catégorique infligée a une phrase 
de Benjamin Constant qu'elle rapporte dans sa correspondance 
avec &Inle de Gérando. Benjamin Constant, cet esprit factice et 
guindé qui préparait longuement ses improvisalions et les dé- 
bitait par cœur, cette Arne sans croyance sériense, avait dit de- 
vant Mme Récamier, en parlant de  l'idéal : a Pour un français, 
o le réel c'est l'argent ; l'idéal c'est la vanité ! s Parole qui peut- 
être convenait a beaucoup d e  personnes vers la fin do XVIIIe 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sikcle, mais qui, prise dans sa généralité , était plus spirituelle 
que vraie. M m e  Récamier avait le droit d'écrire à son amie: a J e  
R VOUS répète ce mot dont le tour est piquant, mais, grâce au 
r, ciel, je crois qu'il y a en France autant de bons et de nobles 
o sentiments qu'en aucun autre endroit de la terre ! n 

Elle était elle-même un démenti vivant au scepticisme moral 
de Benjamin Constant, son admirateur passionné. 

Dans la disette d'hommes instruits q u i  eut lieu aprBs la Revo- 
lution, lorsque toutes les vocations tournaient a l'épaulette , les 
occasionsse présentaient d'elles-mêmes à ta jeunesse ambilicuse. 
Il fallait quelque désintéressement pour ne pas se laisser tenter 
par la perspective des plus fastueuses positions. Pourquoi ca- 
cherions-nous que notre compatriote Delezenne sut résister 1 II 
aurait pu trouver un emploi lucratif et flatteur à la cour des 
Consuls et des Princes, comme Janvier, professeur de litté- 
ralurc: de la pension Rlestro , qui devint secrétaire du roi de 
Naples ' . 

i Presque tous les élbves d e  l'institution Mestro sont devenus des per- 
sonnages plus ou moins illustres dans diverses carrières. Delezenne ne pou- 
vait lire les noms des vieux sénateurs (186û), sans g reconnaître quelpues- 
uns des enfants dont il  avait 6th le professeur. 

Son second, comme professeur de mathématiques, s'appelait Ribour. Le 
prince Jérôme , Blève de la  maison Mestro , avait pris Ribour en affection, 
e t  rentré aux Tuileries, il  lui écrivit une lettre très-aimable dans laquelle 
il lui promettait qu'il ne l'oublierait pas et saurait le plocer, puisque la for- 
tune souriait aux Bonaparte. Quelque temps après, Ribour reçoit nne nou- 
velle lettre de JkBme qui l'invite à venir d é j e b e r  avec lui  ; mais , pendant 
le repas,  l e  prince apprend à son ex-professeur que le Premier Consul a 
donné ordre aux ministres e t  autres agents du pouvoir, de ne jamais avoir 
égard aux recommandations de son jeune frère, de ne pas même s'en occa- 
per, etc., etc. 

Jérbme ne put  donc alors satisfaire son désir d'être utile h Ribour. Plus 
tard, cependant, passe roi de Westphalie, il lui offrit, parunmessage amical, 
l a  fonction de professeur de  ses pages , h Cassel ... trvec de si maigres appoin- 
tements , que Ribour refusa et probablement il fit bien. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Delezenne préféra la science austère et laborieuse ; était- i lnu- 
dent d'ailleurs d'attacher sa vie d'étude à ces existences éblouis- 
santes qui peut-être n'auraient que la durée des météores comme 
elles en avaient l'éclat? En province, aussi bien qu'à Paris, les 
maisons d'instruction publique se relevaient rapidement ; à Lille, 
le collége communal était génkreusement doté ; une circonstance 
extraordinaire et douloureuse y ramena le jeune Delezenne. Les 
faits qui suivent sont racontés dans l'Annuaire du Département 
du Nord et  se lient étroitement à l'histoire du réveil de l'ensei- 
gnement dans notre ville ; ils touchent aussi à l'histoire de notre 
Sociélé qui au comme;cement du siècle reprenait, sous le nom de 
SociétB des Amateurs des Sciences, la place des Philaléthes dis- 
persés par la Révolution ; enfin c'est a ces événements que nous 
devons d'avoir enlevé à Ta capitale l'lionime dont le nom a été 
si longtemps l'une de nos principales illustrations. Les Lacroix 
et lesFourcroy ne l'auraient pas laissé échapper, si la fortune 
ue l'eût tout simplement ramené dans sa ville natale. 

Les classes étaient a peu près reconstituées au collége de 
Lille; il y avait un habile professeur de mathématiques nommé 
,Testelin ,oncle du docteur Testelin, notre confrère ; il s'occupait 
d'architecture. Son anii Bécu , médecin en chef de I'hBpital 
militaire, faisant bâtir une maison, rue Basse (sur I'emplace-. 
ment de la fabrique de MM. Fauchille), s'était aidé de ses 
conseils. On construisait au fond du jardin , sur la rivière, un 
pavillon qui devait être divisé en salles de bains pour des nia- 
lades, lorsque le le' fructidor 1805, un orage épouvantable 
inonda les rues de  Lille. Les fondations du pavillon nouvelle- 
ment bâti, subirent de fâcheuses infiltrations. Bécu invita son 
ami Testelin, après diner, a visiter ensemble les u-oûtes, pour 
s'assurer de  l'étendue du dommage ; à peine étaient-ils descen- 
dus qu'un éboulement les engloulit : on ne retira que des ca- 
davres. Les deux amis furent retrouvés droits sur leurs jambes 
et arc-boutés pour tâcher de  soutenir le poids des voûtes. Ils 
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Ctaient estimés de toute la ville , et leurs funérailles furent I'oc- 
casion d'une manifestation unanime de douleur et de regret. 

Quoiqu'il soit difficile de s'égauer en un pareil sujet, cepen- 
dant je ne puis éviter de rappeler ici l'un des lapsus les plus 
plaisanrs d'une plume d'ailleurs très-expérimentée. Dans I'An- 
nuaire de 1806, M .  Bottin termine ainsi la notice consacrée à 
Bécu : a Doué d'une sensibilité peu commune, elle l'entra'lne 
P quelquefois un peu loin; mais quel est l'homme qui n'a pas 
u ses faiblesses? II laisse des enfants  nuturels qu'il a reconnus.... . 
P l'église Ste-Catherine ne s'est pas trouvée assez vaste pour 
BI contenir t o u s  c e u s  qui se pressaient a ses obsèques. u 

II y avait urgence de remplacer Testelin ; le secrétaire de la 
Mairie , M. Scalbert , membre de la Société des A m a ~ e u r s ,  père 
du banquier actuel , écrivit à Delezenne, pour lui proposer 
l'emploi de professeur de mathématiques. Delezenne accepta, 
et c'est ainsi que Lille reconquit l'enfant que Paris lui avait un 
moment disputé. a Un mois de s i j o u r  e n  province r e n d  badaud, .  

a Bcrit Mme de Stael à M. de Gérando , c'est-à-dire que Paris 
a iin attrait invincible; notre Delezenne a prouvé le contraire, 
il est resté fidèle à la province et qui oserait dire que son 
esprit en ait souffert' ? 

4 Nous ne pouvons aujourd'hui nous imaginer le sans-façon et la liberte 
d'allures que se permettaient jadis les membres de l'Université lorsque 
la pénurie de gradués l'obligeait à donner des chaires aux individus les 
plus excentriques, pourvu qu'ils eussent des connaissances suffisantes. 
Delezenne a eu  de singuliers coll&gues dans l'enseignement et quelques-uns 
ne  sont pas si anciens en date quo leur souvenir soit tout-à-fait effacé parmi 
nous. Pour n'en citer qu'un exemple, entre plusieurs, i l  y avait au collége 
communal de Lille un  régent, M. *'*, polygloite remarquable, qui parlait, 
dit-on, et écrivait neuf langues. C'était un  véritable philosophe B l a  manière 
de  Diogkne ; son appartement, taudis d'une saleté incroyable, valait peut- 
Btre l e  tonneau du cynique ; économe jcsqu'à l'avarice , il  faisait son repas 
principal d'un hareng qu'il allait lui-mgme acheter au marché au poisson. 
Tous les soirs on le  voyait entrer dans un petit cabaret situ6 au coin de la 
rue Esquermoise et de la rue Saint-Etienne ; il s'asseyait près du poèle, 
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Aveu la nécessité de raviver l'instruction en France , Bona- 
parte avait compris celle de rétablir une des bases essentielles 
de toute sociéfk : la Religion. Inutile de parler d u  Concordat, 
de la réeuverhure des églises, de l'élan donne aux idées par 
l'apparition du Genie du Chr i s t i an i sme ,  œuvre immortelle de 
Ghâ;teaiibriand ; le terrain n'était pas des mieux préparés alors 
que les esprits étaient tout imprégnés des préjugés voltairiens. 
Cependant on sentait vaguenwnt le besoin d'une règle morale, 
et la religion devait y satisfaire. Quelques-uns retournaient 

soulevait Te do-iivetcle , et tirant Ie hareng de la poche de sa redingote, il le 
plaçait au-d6ssu~ des charbons, eb quand le poisson était cuit à point ii le 
mangeait sur un gros morceau de pain. Les jours de gala, une pinte de bibre 
arrosait ce dtner de Lucullus. 

Un usage, aujourd'huitomhé en désliétude, existait alors dans la plupart 
des colléges et spécialement an collége de Lille; le jour de la f6te du pro4 
Cesseur, les élèves de sa classe lui offraient un bouq'uet et un cadeau. M. **' 
Btait, cela se comprend, un de ceux qui tenaient Ie plus à la célébration de 
sa fêle; il permettait qu'on discutât, sous ses yeux, l'objet qui pourrait lui 
etre présenté ; souvent même il intervenait afin que le cadeau lui Mt plus 
profitable. a Que donnerons-nous à M. *'*, disaient les élbves. - Un cha- 
n peau? ... Le sien est bien gras et bien crasseux. - Un pantalon?- Celui 
I qu'il porte est tout rapiécé, les fonds sont usés et les boutons manquent. - 
r Des souliers ?... - etc., etc ...* Bref, après avoir ptis l'avis du professeur, . 
qui entendait la délibération , les élèves lui donnaient la chose qa'ilpréférait. 

Un jour notre Delezenue est interrompu dans son cours par le bruit qui se- 
fait dans la classe voisine, celle de M. * **. 11 veut en savoir la cause et 
trouve le professeur tirant les oreilles à un pauvre enfant à genoux, et lui 
disant d'un ton courroucé : u Comment, tu as tefusé de souscrire pour mon 

cadeau de fête? Misérable, coquin, scélérat .... attends I attends 1 que je 
t'apprenne à vivre I .. . .= - Et l'élève, ainsi corrigé et morigéné, fondait en 

larmes. 
Delezenne , indigné, rentre dans sa classe et s'adressant à ses propres 

Blèses : u Ah ! ça, leur dit-il , je vous défends de me souhaiter ma fêle. ... 
je ne suis pas dans le calendrier ; je vous avertis que le premier qui parle 
de me faire un cadeau quelconque aura affaire à moi 1.. ..* 
M *** mourut quelque temps aprbs ; il n'rivait pu atteindre le temps de 

la retraite; on trouva dans son matelas une somme de 60,000 franc$ qu'il 
avait économisée sou B sou et dont il n'avait jamais joui. 
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naturellement et d'instinct aux doctrines, aux pr'aliques de leur 
enfance, d'aulres les adoptaient par réflexion. MmeRécarnier 
appartenait au groupe des croyants de seniimenl et de  sou- 
venirs; 8 P d e  Staël à celui des croyants raisonneurs; là 
encore nous trouvons entre ces deux femmes une nuance 
tres-sensible. 

Les dispositions religieuses de Mme Récamier sont délica- 
tement exprimées par elle dans le passage suivant qui rappelle 
son départ du couvent de la Déserte où elle avait été élevée : 
a La veille du jour où ma tante devait venir me chercher, je 
D fus conduite dans la chambre de Mme I'abbe~se pour rcceïoir 
D sa bénédiction. Le lendemain, baignée de larmes, je venais 
D de franchir la porte que je me souvenais à peine d'avoir vu 
D s'ouvrir pour nie laisser entrer, je me trouvai dans une voi- 
u ture avec nia tante et nous parlimes pour Paris. -Je quitte 
D a regret une époque si calme et si pure pour entrer dans celle 

des agitations; elle me revient quelquefois comme dans un 
II doux rêve , avec ses nuages d'encens, ses cérémonies infinies, 
D ses processions dans les jardins, ses chants et ses fleurs ... 
D C'est sans doute a ces vives impressions de foi recues dans 
B l'enfance, que je dois d'avoir conservé des croyances reli- 
e gieuses au milieu de tant d'opinions que j'ai traversées. J'ai pu 
8 les écouter, les comprendre, les admettre jusqu'où elles 
o Ctaient admissibles; mais je n'ai point laissé le doute entrer 
n dans mon cœur. u 

Mm" de Sbë1 n'a pas de ces souvenirs, mais elle trouve 
dans les idées religieuses un aliment aux vastes appétits de 
son âme et ,  A l'heure des épreuves, une force que la philo- 
sophie seule ne lui donnerait pas; la foi de Mm" de Staël est 
toujours, comme on devait s'y attendre , une Toi indépendante 
et fière ; elle n'a pas les naïfs entraînements de son amie. Elle 
ne peut séparer la religion de cette liberté qu'elle a tant désirée 
et pour laquelle elle a souffert. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a C'est au milieu des Alpes du Valais, écrit-elle a MmVe 
D Gérando en 1815, que je veux vous répondre, il me semble 
n que la solitude me met davantage en relation avec vous. 

u Je suis très-frappée de c.e que vous me confirmez des conver- 
a sations de l'empereur Alexandre... Je souhaite de toute mon 
a àme, tout cc qui peut élever cet homme qui me parait un 
1 miracle de la Providence pour sauver la liberté menacée ... 
,I J e  n'ai pas besoin de vous dire que liberté et  religion se 
B tiennent dans ma penske, religion éclairée, liberté juste : 
P c'est le but ,  c'est le chemin. Je crois le mysticisme , c'est- à- 
n dire la religion de Fénelon, celle qui a son sanctuaire dans 
), le cœur, qui joint l'amour aux œuvres, je la crois une réfor- 
u mation de la Réformation, un développement du Chrislia- 
» nisme qui réunit ce qu'il y a de bon dans le Catholicisme et 
u le Protestantisme. n 

Etait-elle bien placke cette confiance au libéralisme du czar 
Alexandre? Mme de Staël n'eut pas le temps d'être dbillusion- 
nCe; la mort l'empêcha d'assister aux réactions politiques de 
1820, et puis, comme elle le dit dans le même lettre, avec un 
accent de patriotisme qui l'honore, en rappelant la liberté de 
tous ses vœux , a elle craint la douleur que lui tause la présence 
u de l'étranger. u Heureuse si l a  vengeance des persécutions 
subies ne l'avait pas rendue injuste envers Napoléon jusqu'à lui 
faire presque accepter les misères de l'invasion I 

C'est en 1807, lorsque l'Empereur s'acharnait contre elle 
avec une impitoyable persistance que Mme de Staël, travaillée 
par le malheur, se montre plus disposée aux sentiments reli- 
gieux ; elle écrit a M. de Gérando : a J'ai bien l'idée que je suis 
u née pour souffrir et je me fais tout un système religieux sur 
u cela. Je me reproche d'avoir été légère pendant ma prospérité, 
D je m'accuse beaucoup, parce que je crois à la justice divine 
D et que j'ai tant pleuré depuis près de quatre ans, qu'il faut 
o que je l'aie merité. Vous me reprochez de ne pas vous avoir 
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D répondu sur mes dispos$ions religieuses, il me semble que 
D je vous écrirai, quand je serai tout à fait contente de moi ; 
u mais ce que je fais nu moins, c'est de soigner I ' é d u d o n  de 
n nies enfants dans ce genre avec un tel scrupule, que j'espère 
D laisser après moi de dignes descendants de mon père. u 

Corinne mangeait alors le pain de l'exil et son cœur s'ouvrait 
aux consolations religieuses. Une lulte inégale s'était engagée 
a entre deux g8nies fails, sinon pour sympaihiscr, du moins pour 
u se respecter mutuellement dans des sphères d'action toute 
u différentes. D Napoléoïi , au faite du pouvoir, ne pouvait sup- 
porter ni le silence affecté de hime de Staël, ni ce qu'elle disait 
au coin de la cheminée : (( Le conquérant lui aurait délivré un 
D permis de séjour au prix de quelques louanges : elle ne s'y 
» prêtait pas.. . . elle se taisait obstinément dans ses ouvrages, 
II sur la gloire et les grandeurs de Napoléon et elle ne se taisait 
D pas dans son salon. Elle avait une facilité merveilleuse a dire 
D des mots spirituels et profonds que tout le monde répétail et 
r qui gâtaient l'opinion, disait le maître. . . 1, (Villemain). 
Déjà, dès !803. I'anlipathie avait éclat6 ; Mme de Staël avait 

subi un premier exil, niais seulement à quelque distance de 
Paris et elle avait et6 recueillie à la conipagne de filmB Réca- 
mier. En 1806, les hostilités deviennent plus vives; l'Empereur 
ne se croit pas obligé aux ménagements du Premier Consul, et 
enfin 3.1m"e Staël , après avoir essayé d'éluder les ordres 
formels de Napoléon , est reléguée à Coppet, près de Genève, 
« ce f i r n ~ y  du XIXe sidcle, a ditbl. Villeniain, plits libre et plus 
n moralement inspire' que celui de Voltaire.  . . a 

Rien de plus connu que ce duel déplorable où : malgré les 
torts réels de b P d e  Slaël et l'éllouissement qui saisit I'liistorien 
aprbs les campagnes d'Autriche et de Prusse, on se range 
généreus-ement du côté de la faiblesse, mais ce qu'on sait moins, 
c'est à quel point N m e  de Staël fut seusible à l'exil, quel sup- 
plice lui infligeait I'cloignement de  Paris, et à quelles démar- 
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ches elle eut recours afin d'obtenir des répits qui lui étaient 
inflexiblement refusés; la correspondance de M. de Gérando 
nous apprend toutes ces choses coinme la correspondance de 
Napoléon officiellement publiiie nous montre, dans un déshabi:lé 
des plus curieux, les répugnances de I'Enipereur à l'égard d e  
M m e  de Staël et de son talent. 

Mme de Staël a avoué que la société de  Paris était presque 
un élément essentiel de son existence; à dix lieues de la capi- 
tale, dans le château de Maffliers , elle se meurt d'ennui et  de 
chagrin. Ses billets a blme de Gérando sont remplis des an- 
goisses d'une âme qui soupire aprés l'air de la grande ville ; 
ellesupplie, elle implore, elle invoque toutes lcs amitiés, toutes 
les influences, Talleyrand , Champagny, Fontanes ; elle s'a- 
dresse aux mieux placés en cour, aux frères m&me de son ter- 
rible adversaire : (( Vous me mettez dans un état affreux; je 
P VOUS prie a genoux de venir tout de suite; diles un mot a 
u Talleyrand . . .Comment vous servez-vous du mot consolée 7. . 
o Ah ! vous ne savez pas tout ce que je souffre!. . . . Venez, il 
L) n'y a plus qu'un jour ; ce jour perdu tout est dit. . . . quelle 
u affaire pouvez-vous avoir qui vaille un quart d'heure, un 
P pauvre quart d'heure donné a une personne que vous aimez 
D et qui est dans un état horrible?. . . Pour la dernière fois, je 
D vous en conjure. . . J'ai eu la fièvre celte nuit et je suis seule.. . 
u sans amis pour soutenir mon âme qui me manque. » 

Est-ce bien Mme de Staël qui tombe dans ces décourage- 
ments? Tout est inutile ; il faut partir ; ni Talleyrand, ni Cham- 
pagny, ni Lucien Bonaparte, ni Joseph n'ont pu fléchir une 
volonté inexorable. Un premier exil si redouté n'a pourtant pas 
corrigé Corinne ; elle s'est promis d'être marmotte à Paris , de 
peur de retourner à Coppet. Mais chassez le naturel.. .. L'En)- 
pereur, en 1807, n'est pas tellement abswbé par la campagne 
de Prusse qu'il n'entende parfois , à travers l'Allemagne : les 
bruits malveillants qui lui viennent des salons des id'déologues. 
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M m V e  S tad  sera de  nouveau expuisée sans espoir de retour, et 
Mme Récamier sera également invitée à quitter la France pour 
avoir osé visiter son amie dans l'exil. 

Est-ce bien Napoléon qui s'abaisse à ces rigueurs? Entre 
Eylau et Friedland, au milieu des houes de la Pologne, tout 
préoccupé des nianœuvres compliquées de  ses troupes, sous le 
misérable toit de chaume d'osterode , cet homme prodigieux 
qui semble n'avoir connu ni la fatigue, ni la satiété , troiive le 
temps de dicter un feuilleton sur la tragédie des Templiers d e  
Raynouard, de s'apitoyer sur une danseuse de l'Opéra qui a fait 
une chute du haut des frises, de prescrire les mesures desiinkes 
a prévenir de pareils accidents, et il écrit lettres sur lettres à 
Cambscérès, et a Fouché , Ministre de la police , pour les exciter 
contre M m e  de Staël. II a peur qu'on ne la laisse reposer. II 
s'attache a cette victime, le vainqueur de  l'Europe, comme si 
vraiment I'Bdifice impérial éiail en danger. Comprend-on tant 
de faiblesse alliée 5 tant de gloire et de puissance? 

Citons ces étranges missives et  ce style sans façon h 

a Osterode, 26 mars 1807. 

» A Cambacérès , 
D J'ai écrit au Ministre de  la police de renvoyer Mm' de 

a Staël a Genève, en lui laissanl la liberté d'aller à l'étranger 
a tant qu'elle voudra. Cette femme continue le me'tier d'intri- 
D gante. Elle s'est rapprochée de Paris malgré mes ordres. 
D C'est une véritable peste. Mon inlention est que vous parliez 
D au Ministre, car je me verrais forcé de la faire enlever par la 
u gendarmerie. Ayez aussi l'œil sur Benjamin Constant, et à 
n la moindre chose dont il se mêlera, je l'enverrai a Brunswick, 
a chez sa femme. Je  ne veux rien souffrir de cette clique.. . 

D Signé : NAPOLEON. D 
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Napoléon se défiait de Fouche qui, le croirait-on? osait avoir 
des ménagements. Le Binistre de la Police n'a pas la permissioi? 
de s'endormir ; des lettres impératives le réveilleront au besoin : 

a Finkenstein, 18 avril 1807. 

11 Je  vois avec plaisir que je n'entends plus parler de Mm" de 
i~ Staël. Quand je m'en occupe, c'est que j'ai des faits devant 
D moi. Celte femiiie es1 un vrai corbeau; elle croyait la tempête 
D déjà arrivée et se repaissait d'intrigues et de folies. Qu'elle 
D s'eu aille dans son Leman. Ces Genevois ne nous ont-ils donc 
n pas fait assez de mal? u NAPOLEON. D 

Mais FouchB, que Champagny et Talteyrand retiennent, a 
Fermé les yeux et les oreilles encore une fois. Le tonnerre va 
éclater. 

a Finkeinstein , 7 mai 1807. 

D Je  vois dans votre bulletin du 27 avril que M m e  de Staël 
o éiait partie le 21 pour Genève. Je  suis fâché que vous sovez 
D si nial informé. Mme de Staël était les 24, 25, 26 ,Si', 28 et 
n probablement est encore ii Paris. Elle a fait beaucoup de 
u dîners avec des gens de lettres. Je ne crois pas qu'elle soit à 
D Paris sans votre autorisation ; toutefois il ne faudrait pas me 
D dire qu'elle est partie pour Genéve. II est bien ridicule qu'on 
r me fasse renouveler tous les jours un acte aussi simple. Si 
o l'on n'avait pas rempli d'illusions la tête de hlme de Staël, 
n tout ce tripotage n'aurait pas lieu ct elle serait tranquillisée. 
P En ne lui Btant pas l'espoir de revenir jamais àParis  et  de re- 
r commencer son clabazcdage, c'est accroître les malheurs de 
o cette femme et l'exposer a des scéues désagréables, car je la 
D ferai mettre (i l'ordre di] la gendarmerie et  alors je serai sûr 
u qu'elle ne reviendra pas impunément b Paris. . . D 

Que pensez vous de l'Empereur, fakant du fond de la Pologne, 
la police de son Ministre de la Police? Est-il rien de  plus 
original? 
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II vaut mieux , dit-on , s'adresser a Dieu qu'a .ses Saints ; 
Mm"e Staël s'est décidée à écrire à l'Empereur lui-même. 
Voici la réponse d e  Napoléon ; elle est adressée à Fouché. 

a Finkenstein 26 mai 1807. 

» Je  reçois votre lettre du 2 mai. Cette folle de Mme de Staël 
D m'a écrit une lettre de six pages qui est un baragouin ou j'ai 
D trouvé beaucoup de prétentions et peu de bon sens. Elle me 

dit qu'elle a acheté une terre dans la vallée de Montmorency. 
n Elle part de l i  pour en conclure qu'elle peut demeurer à 
D Paris. Je vous répète que c'est tourmenter injustement cette 
n femme que de lui laisser cet espoir. Si je vous donnais le 
o détail de toiil ce qu'elle a fait à sa campagne depuis deux 
II mois qu'elle y demeurait, vous en seriez étonné; car quoiqu'd 
u 500 lieues de France, j e  sais mieux ce qui s'y passe que le Mi- 
D nistro de la police. » 

A cette deuxième lecon, Fouché n'y tient plus et le sort de 
Mme de Staël est fixé. Corinne part pour Coppet et Napoléon 
pour Friedland. 

Mais que dire du jugement de Napoléon sur le style de 
Mme de Stael, sur ce qu'il appelle son baragouin Y 

Deux ans après elle imprimait le beau livre de I'ALlemagne, 
el l'Empereur ordonnait la mise au pilon des dix mille exem- 
plaires publiés. 

(( Le livre de l'Allemagne avait le défaut, dit encore M. Vil- 
D lemain, d'attirer l'attention, l'intérêt sur un pays que 
o Napoléon tenait sous son épée ... C'était a ses yeux , une 
» sorte d'outrage à sa gloire que de  louer le génie des Allemands 
D vaincus par lui.. . 

n Napoléon ne pouvait supporter les allusions transparentes 
u de ces paroles qui terminent le livre : O France, terre de 
o gloire et d'amour, si l'enthousiasme un jour s'éteignait sur 
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o votre soi, si 1s calcul disposait de tout et que te raisonnement 
B seut inspirdt le mdpris der périls, quoi vous serviraient 
D votre beau ciel, vos esprits si brillants, votre nature s i  
D féconde? Une iotelligence active, une impétuosité savante, 
D VOUS rendraient les maîtres du monde ; mais vous n'y Jais- 
P seriez que la trace des torrents de sable, terribles comme les 
D flots, arides comme le désert. ib 

Ccla signifiait en langage vulgaire : a Vous avez des armées 
D de 60,000 bomnies, admirablement conduites; vous avez une 
D garde invincible, vous avez une puissance d'action et de com- 
;> mandement que rien n'égale ... Votre administration tient dans 

sa niain toutes les forces de  la France ... mais vous h e x  
u ddtruit . - l'indépendance , etc., etc .... b 

(VILLEMAIN.) 
Quand'on faisait remarquer ti Napoléon que,  dans son livre 

de Z7Ailemagne , Mmede Slaël ne paraissait s'occuper que de lit- 
tératire et non de  politique. a Bah1 répliquait l'Empereur, 
b'de la politique! n'en fait-on pas en parlant de morale, de 
D liltérature, de tout au monde? ... n' 

Ah 1 certes, à comparer ces deux vies, ces deux chanipions , 
si j'ose ainsi parler , Napoléon esb au-dessus de Mme de Staël 
de.toute la hauteur de sa gloire, de toute la splendeur de sa 
destinée. Mme de  tae el est un écrivain vigoureux, un penseur 
profond ; Napoléon est. .. Napole'on, c'est-à-dire la plus riche 
intelligence des temps modernes, la plus ouverte en  m&me 
temps et  la plus pénétrante. II n'est pas possible d'établir un  
$aralléle knt re  elle et lui ; il y a des degréd dans le génie 
humain; mais quelque prodigieux que soit un homme, il n'est 
pas dispensé de modération el  de réserve. La vraie force sait se 
contenir et un esprit supérieur est d'autant plus 'inexcusable de 
méconnaître la valeur des autre$, qu'il est plus capable de 
i'apprkeier. Napoléon méconnut cerlainement Mma de Staël, 
mais il serait absurde d'y ~ o i r  dc la jalousie ; des eentiments si 
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bas ne vont pas à une telle nature. Seulement il semblait mons- 
trueux à l'Empereur qu'une femme se mêlât de politique et de 
philosophie; il la renvoyait tout bonnement aux convenances et 
aux occupations de son sexe, en un mot, a son ménage. 

Disons toutefois'avec M. Thiers que trop sensible a l'aiguillon 
d'une langue ennemis, Napoléon s'est rapetissé en persécutant 
Mme de Staël ; élait-ce a lui de paraître s'effrayer d'une femme 7 
Pouvait-elle vraiment quelque chose, à la  date de Tilsitt , contre 
un colosse si solidement fondé? Hélas! il eîit mieux fait de veiller 
sur lui-même, sur ses ambitions excessives et  sur ses fautes. 
Mais les plus grands ont leurs petitesses, et il n'est pas donné à 
l'homme, quel qu'il soit, d'échapper à cette loi de l'humanité. 
Devant le spectacle de ces infirmités des souverains et des con- 
quérants, on est toujours tenté de  s'écrier avec l'orateur chre- 
tien : a Dieu seul est grand, mes frères f! 

Me voilà, en marchant ainsi a l'aventure, bien loin peut-être 
de  l'Académie de Metz ; je vous avais prévenus, Messieurs, que 
ceci ne serait qu'une causerie ; et j'ai tenu ma promesse. On se  
permet, dans ce genre, des digressions qui seraient mal venues 
ailleurs. Une autre fois, si par malheur je vous ai donné quel- 
qu'ennui , eyez soin de m'arrêter dès les premiers mots. Le pri- 
riléged'un membre de la Société consiste a ê ~ r e  écouté de ses 
confrères, mais il ne peut, en conscience, leur imposer ses 
bavardages. 
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RECHERCHES 

SUR L'AUTHENTICIT~ D'UN LlVRE DE CKOQIJIS 

ATTRILEB PAR WICAR A' MICHEL-ANGE BUONARROTI, 

PAR M. B E N V I G N A T ,  
Membre rdsidant. 

Lorsque, d'après des données d'une nature probante,  on a 
depuis longtemps admis comme authentiques certaines œuvres 
d'art de maîtres anciefis parvenues jusqu'à nous,  e t ,  sur tout ,  
lorsqu'une ville s'appuyant sur ces données se fait honneur de 
posséder, dans l'un d e  ses musées, des spécimens du talent de  
l'un des plus illustres entre ces maîtres ,  il e n  coûte à celui que 
l'étude est venue éclairer, d'avoir à contester cetteautlienticité 
e t  a faire ainsi tomber le prestige sous lequel on avait vécu 
jusqu'alors. 

O n  sait que parmi les œuvres les plus importantes dont se  
conipose la  collection Wicar, aujourd'hui bien connue d u  monde 
artistique, il existe un recueil de dessins d'architecture attribués 

blichel-Ange Buonarroti. 
Cependant, d'après certains indices , nous avions souvent eu 

des doutes sur  l'autlienlicité de  ces dessins, lorsqdaprès  bien 
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des années d'étude et de recherches, nous soinmes enfin arriu-é 
à la découverle de la vérité. Nous croyons de notre devoir et dc 
notre dignité de la révéler, malgré I'amoindrissement que la 
valeur de ce recueil , auquel on attache un grand prix,  va en 
éprouver. 

II n'est pas inutile de rappeler qu'en 1834 cette magnifique 
collection a été léguée par Wicar à la Société impériale des 
Sciences, de l'Agriculture et  des Arts de Lille, qu i ,  généreuse- 
ment, en a fait don à la ville, ne s'en réservant que l'usufruit et 
l'administration. 

Comme Président de la commission nommée à cet effet, j'ai 
participé à celte administration , et nie suis occupé, en collabo- 
ration avec plusieurs de mes collègues, du classement des des- 
sins, de là rédaction du catalogue et de la formation générale 
du Musée ('). 

J'ai donc eu toutes facilites pour étudier cette collection, et 
ma préoccupation constante a été lournée vers les moyens de 
discerner ce quigouvait y avoir de vrai ou de faux dans les at- 
tributions données par Wicar à ces dessins. 

Récemment (1865), la Société impériale des Sciences vient 
d'abandonner complètement à la ville tous ses droits d'usufruit, 
et l'administration municipale a nommé une nouvelle commis- 
sion dont M. le Maire de Lille m'a donné la présidence. 

Dans la rédaction du catalogue de 1856, malgré les doutes 
qui ont pu s'élever dans mon esprit sur l'authenticité de certains 
dessins, nous arons tenu a conserver, autant que possible, les 
altribuiions données par Wicar. 

Mais aujourd'hui cetle réserve n'est plus possible.Après avoir 
fait des études et des recherches en Ilalie sur les dessins et l'é- 
criture de Michel-Ange, et mis à profit des moyens de vérifica- 

CI) Cette Commission &ait composée de MM. Benvignat , Chon, P. 
Legrand, Verly, Caloine, Colas, Bruneel et Bachy . 
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tions aussi précieux qu'inattendus, j'ai acquis la certitude que le 
livre de croquis attribué a Michel-Ange n'est pas de ce maître. 

C'est de cette découverte que je tiens à informer les personnes 
qui s'intéressent à l'histoire de I'art en général et particulière- 
ment au mérite réel de notre collection. 

Comment Wicar a-t-il pu croire qu'il possédait des dessins 
originaux de l'illustre artiste florentin 7 C'est ce qu'un examen 
sommaire du contenu de  ce piquant recueil va nous apprendre. 

Ce recueil se compose de 184 pages, sur chacune desquelles 
on trouve des études d'architecture d'après des monuments de  
diverses époques, des compositions variées portant des notes 
éxplicatives en ilalien du XVIQiècle , faites d'écriture de 
différentes mains; notamment quelques pages sur la fonte des 
canons. 

Les numéros 563 et  565 (') sont des compositions pour des 
tombeaux. Elles ont une si grande analogie avec le style d'orne- 
mentation qui a été adopté definitivement pour les tombeaux des 
bMdicis et du pape Jules II,  dans la basilique de Saint-Pierre- 
aux-Liens ! qu'on peut les croire de Michel-Ange. 

Il en est de même pour certaines figures de ce recueil. Ces 
dessins sout exécutés à la plume et d'une manière magistrale. 

Ils représentent des monumeiits antiques et du moyen-àge , 
e t ,  en outre, chose singulière, un certain nombre d'édifices de 
la Renaissance, qui avaient été construits par des architectes 
contemporains de Michel-Ange, mais plus âgés que lui , et dont 
il aiirail pu avoir étudié les œuvres abant de se livrer a I'art de 
bâtir. Cependant , cette supposition s'accorderait difficilement 
avec l'idée qu'on se fait du'caractkre bien connu du Buonarroti. 

D'après l'histoire, ce n'est que vers le milieu de sa vie, à l'âge 
de quarante-neuf ans environ, que Michel-Ange commenca son 
premier monument; ce fut la célèbre bibliothèque de Saint- 

(1) Catalogue de 1856. 
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Laurent à Florençe , dont la partie supérieure du vestibule et 
l'escalier restèrent inachevés, et furent continués en 1555, après 
une interruption de trente-deux ans. 

Vingt feuillets du rcciieil (Nos 580 et suivants) nolis montrent 
tous les détails de cet édifice cotés en chiffres ; mais on n'y trouve 
pas les dessins du plafond du vestibule, plafond qui n'a jamais 
été exécuté. 

On y remarque cependant un détail extrêmement précieux 
(No 580) : c'est une faible indication de l'escalier qui devait con- 
duire du sol de ce vestibule au sol de la bibliothèque, élevé de 
sept pieds au-dessus du premier, et dont les dispositions pr6- 
sentaient de grandes difficultés dans l'eséculion par suite de 
I'exiguité du local. 

Ainsi que nous croyons l'avoir démontré dans notre commen 
taire inséré au catalogue de lS56, au No 580 , cette faible indi- 
cation de l'escalier offre un très-grand intérêt sous le rapport 
historique, parce qu'elle explique avec une concordance très- 
exacte la lettre que Michel-Ange adressa A Vasari le 28 sep- 
tembre 1555 au sujet de cette construction ('). 

(1) M. Donaldson, membre de l'Institut royal des architectes anglais, ?t 
l'époque de sa visite au musée Wicar, me disait et a écrit que ces dessins 
pourraient 8tre de Vasari, puisgu'il avait été chargé de la construction de 
l'escalier de la bibliothèque. 

J e  lui ai fait remarquer la différence frappante qu'il y avait entre les 
figures tracées sur nos dessins et la manière de dessiner de Vasari. 

Le texte de la traduction de la lettre de Vasari que M. Donaldson 
cite dans un rapport n'est pas exact. 

11 nous semble qui si Vasari avait connu l'indication inscrite au plan 
No 580,  il n'aurait pas concu une disposition aussi étrange pour i'esca- 
lier de la bibliothèque de Saint-Laurent à Florence. 

On peut donc supposer que les dessins du livre sont d'un autre 
architecte. 

J'ai depuis acquis la preuve incontestable que l'écriture de ce livre 
n'est pas de Vasari. 
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Le dessin No 581 représente l'angle du vestibule avec sa 
décoration à colonnes jusqu'au-dessus du 1" ordre. Le 2" ordre 
ne figure pas dans ce dessin ; il est remplacé par des piliers en 
briques non recouvertes de stuc et le mot muro (mur, muraille). 
II me paraît évident que si Michel-Ange avait fait ce dessin, il 
n'aurait pas représenté ces piliers dans cet état, et qu'il aurait 
indiqué la construction du 2" ordre. Un architecte ne dessine 
pas ses rnonunients a l'état de ruine ou inachevés. 

J e  suis amené a supposer, raisonnablement, que ce dessin a 
été fait par un autre artiste , postérieurement à la construction 
de ce monument et après l'abandon des travaux par Michel- 
Ange; mais à croire aussi que ce dessin date d'une époque 
antérieure à l'adjonction de l'escalier construit par Vasari 
en 1555. 

Tout dans ce livre n'est pas écrit de la même main, et je pense 
qu'il suffit, pour constater la justesse de cette observation, de 
comparer l'écriture du No 601, où l'on traite de  la fonte de ca- 
nons, avec celle du No 578, qui a trait à la coupe des pierres. 
(Planche 17. 

C'est surtout après l'examen de ces deux écritures attribukes a 
Michel-Ange et  la vérification attentive de la forme des lettres, 
que mes premiers doutes ont augmenté. 

J e  n'avais pour terme de comparaison, comme piéce authen- 
tique , que la lettre fac-sirnile mise par Quatremère de Quincy 
dans son ouvrage de la vie de Michel-Ange, et dont I'écritiire 
ne ressemble pas A celle de notre livre. (Planche II). 

Cette écriture , tracée par Michel-Ange dans un âge assez 
avancé, pouvait différer de celle du temps de sa jeunesse par 
des modifications qu'elle aurait subies. Pour m'en assurer, j'ai 
fait avec soin des fac-simile calqués sur quelques pages de notre 
livre, et c'est muni de ces renseignements que je me suis rendu 
à Florence, où je comptais trouver de l'écriture de ce maître à 
différentes Bpoqiies de sa vie. 
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Je n'ai pas été trompé dans mon attente, et j'ai pu compulser 
à loisir les prkcieux manuscrits du grand artiste, sculpteur, 
peintre et poète ! 

J'ai constaté que l'écriture y est généralement plus grosse et 
plus lourde que celle de notre livre ; que les g et surtout les d 
n'y sout pas formks de la même manière. 

Dans notre livre, les d sont faits comme ceux de J'écriture 
moderne , à l'exception de trois ou quatre pour tout le volume ; 
tandis que, dans l'écriture de Michel-Ange, ils ont invariable- 
ment la forme des d de nos lettres italiques d'imprimerie. 

Sur un dessin de notre Musée (No 609), qui ne fait pas partie 
du livre en question , représentant une nichc avec le croquis 
d'un Christ vu de profil, et  au recto une étude au crayon pour 
la coupole de Saint-Pierre de Rome, an peut voir quelques 
mots tracés, en travers du dessin , qui sont bien de la main de 
Michel-Ange , et  n'ont aucune ressemblance avec les écritures 
du livre. (Planche II). 

Disons, en passant, que ces quelques mots qui ont fixe notre 
attention pour la seule raison qu'ils sont bien réellement del'é- 
criture de Michel-Ange, ne présentent dans la traduction aucun 
sens relatif au dessin sur lequel ils sont tracés. Il importe peu 
de  savoir qu'ils se rattachent peut-être à quelques recettes de 
ménage; l'importance véritable de ces caractères, dont l'origi- 
nalit6 nous parait incontestable, consisterait à garantir celle du 
dessin même sur lequel ils sont tracés. 

J e  ne passerai pas sous silence une observation assez curieuse 
qui a été faite par M. le Secrétaire des archives centrales à Flo- 
rence a qui j'ai soumis le fac-simile du texte sur la fonte des 
canons (No"O1 et 602 du Catalogue). Ce savant a cru recon- 
naître le style et peut-être aussi I'orlhgoraplie de Michel-Ange, 
mais non son écriture comparée aux spéciinens que possède 
I'administration des archives pour les travaux paléographiques. 
Ce qui tendrait' a établir que nous avons peut-être une copie 
d'un texte d e  Michel-Ange, ou une dictée faite par lui. 
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Enfin, M. Pasquale Sérafini, archiviste de  la galerie Buonarroti, 
a bien vonlu me faire voir, avec une complaisance parfaite, entre 
autres manuscrits, un volumineux recueil de poésies, dont tous 
les feuillets sont écrits au  recto de  la main d e  Michel-Ange, 
tandis qu'au verso de  chaque page se  trouvent d'autres pocsies 
dont l'écriture ressemble à celle de  notre l ivre ,  e t  portant à la 
dernière page la signature d e  Luigi del Riccio, 1552. Quel était  
ce  personnage inconnu aujourd'hui à Florence? Etait-il le  secré- 
taire de  i\l ichel-Ange , alors que ce dernier n'avait encore q u e  
soixante-huit ans (')? 

J e  terminerai par  citer une observation capi tale ,  que je re- 
garde comme une preuve incontestable de  mon opinion. 

II s'agit d'une suppression de mots dans le  texte Ccrit. 
J'avais remarque que partout ou l'auteur du livre avait des- 

siné un monument dont I'archilecte lui 6iait connu, il avait écrit 
ces mots en italien : De la main d e .  . . . (suit le  nom du  maître); 
ce  qui ne veut pas dire que le  dessin du  livre soit du  maître ainsi 
désigné, mais bien que l e  monument représenté était composé 
par cet  archilecte. A l'appui d e  cette assertion, je citerai plu- 
sieurs exemples (planche III). 
No 460. Questo e amantoua dimano di meser gmvanbatista 

Alberil. 
Ceci est ?i Mantoue de la main de maltrs Jean-Baptiste 
Alberti. 

No 427. Primo Chonponimento delle logè D belvedere Di  ma 
Di bramante e seguita questo Ordine di mano i mano 
misurato A palmi. 

(1) Il existait vers cette époque deux artistes de ce nom : 
Neroni Bartolommeo, dit le Riccio de Sienne, peintre et architecte, 

ravaillait en 1573 (Vasari). 
Le Riccio Domenico, dit le Brusasorci, peintre véronais, mort en 1567 

à soixante-treize ans (Lanzi). 
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Première composition de la loge du Belvedère, de 
la main de Bramante. Ala suite est I'ordre dessin6 de 
ma main, mesuré en palmes. 

N"25. Ornamento in belvedere ma .]. di bramante. 
Ornement dans le belvédère, de la main de Bra- 

mante. 

N O  4.26. Queste el chonponimento Chorinto delle loge di bel- 
vedere pure di mano di bramante era seghuitando 
questordine Sapi che il pilastro esce fora O 3. m 3 .  
e emisurato A palmi (4). 

Ceci est la composition corinthienne de la loge du bel- 
vedère, pareillement de la main de ' ~ r a m a n t e .  En 
executant cet ordre, sache que le pilastre serait sail- 
lant de 3 onces et  3 minutes et qu'il est mesure en 
palrnea 

R0 531. Lavoro chorinto dele loge di helvedere di mano di 
Brte. 

Ouvrage corinthien de la loge du Belvedère, de Ca 
main de Bramante. 

No 443. Queste una pianta Duna chiesa moderna nos0 dichi 
sia mano. 

Ceci est le plan d 'une Bglise moderne. Je ne sais de 
quelle main. 

J'avais constaté l'omission du nom d'auteur dans tous les des- 
sins représentant des monuments composés par Michel-Ange, 
et j'avais remarqué dans leurs légendes des traces de mots 
effacés. 

J'en étais à ce point de mes recherches, quand M. Bingham, 
de Paris, obtint l'autorisation de photographier le livre de Michel- 
Ange avec; les autres dessins de la collection Wicar. 

(1) Le palme Quivaut .B Om,22842, subdivisée en 12 parties appelées 
oncie; I'oncia en 5 parties ou minuti. Au NO 430, représentant la fagade 
d'un palais moderne, il est dit qu'elle est mesurée avec le padmo romano, 
divisé en huit parties. 
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Des épreuves de nos dessins de  Francia, obtenues par cet 
habile photographe, m'avaient montré que les traits jaunâtres de 
i'encre assez pâle dans les dessins devenaient plus apparents 
dans les épreuves photographiques. AussitGt que je pus avoir 
communication des photographies des dessins de Michel-Ange, 
je m'empressai de les examiner à la loupe, et  je suis parvenu 
à lire très-distinctement ces mots effacés ; c'était : Di mano d i  
Michelagnolo Buonarrotj,  avec des variantes dans l'orthographe 
du nom., 

Il est évident que ce n'est pas en ces termes que l'auteur au- 
rait signé son dessin ; il aurait 8crit : De m a  main. 

Je désignerai , pour édifier mes lecteurs, les dessins suivants 
(planche IV) : 
No 435. Queste in chastello diroma D mano di Michelagnolo 

Bonaroti. 

Ceci est au chAteau de Rome, de la main de Miche- 
lagaolo Bonaîoti. 

No 456O Ce dessin represente deux fenetres avec consoles, et 
une arcade avec bossages, il porte ces mots : Di Miche- 
lange10 Buonarotj. 

De Michel-Ange Buonaroli. 

N' 468. Painta delia lanterna di Santo lorenzo di mano di 
Illichelagnolo Buonaro tj. 

Plan de la lanterne de Saint-Laurent, de la main de 
Michelagnolo Bonaroti. 

No 469. Queste la lanterna deila Sagreslia di sanlorenzo di 
wano di  Michela g...lo B ... . .. .. 
Ceci est la lanterne de la sacristie de Saint-Laurent 

De la main de Michelagnolo Buonaroti. 

No 580. Queste el ricetto Di  sa lorenzo di maao di  Miche 
lagnolo Buonar..tj. 

Ceci est le vestibule de Saint-Laurent, de la main 
Michelagnolo Buonarroti 
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No 581. Queste lordine della libreria di Santo lorenzo d i  ..... o 
dihiichelagnolo bonaroti e sapi come sono piu basse 
fioe dove posano le cholone che nono sono e pilastri 

9 I 
B I m 55 come e segnato. 

Ceci est i'ordonnance de la bibliothèque de Saint- 
Laurent de ta main  dehféchelagnolo Bonaroti et sache 
comment les colonnes à l'endroit où elles reposent, 
sont en contre-bas des pilastres de 4 bras BJ minutes. 
Comme il est marqué ( 4 ) .  

Que conclure de tout ceci 7 
. ,, Grâce au secours merveilleux que nous a fourni la photogra- 
phie, nos doutes se sontévanouis. Les mots qu'on avait fait dis- 
paraitre si habîlement des légendes de  nos dessins, à l'aide d'une 
substance chimique , la photographie les a ressuscités. On les 
lit sur les  épreuves de M. Bingham , tandis qu'ils échappent à 
l'œil le plus exercé sur les dessins originaux, et tes mots ainsi 
alîérés sont précisément les noms d d  Michel-Ange Buonarroti. 

Dans quelle intention cette suppression de mots a-t-elle été 
pratiquée ? 

On est fondé à penser que la cupidité y a présidé dans le but 
de faire croire que le livre était de Michel-Ange Buonarroti, et 
a ainsi causé l'erreur que nous avons subie pendant si long- 
temps, et que Wicar lui-même a partagée avant nous ; car nous 
ne pensons pas que notre généreux donateur ait eu le moindre 
soupçon de cette supercherie, qui remonte à une époque fort 
ancienne. 

II est heureux, sous un certain rapport, que l'étude m'ait fait 
découvrir cette fraude, qui , en se perpétuant, aurait induit en 
erreur des hommes studieux et laissé subsister des attributions 
fausses oii'h&a'rd&es qui jettent toujours une sorte de ridicule 

* - 
sur une collection. 

Maintenant, faut-il nepias t&dra%cua compte du mérite iu- 
I 

(1) Les c o l o n ~ e s  $wt d ~ n e  le qer$&nrle at a&e ~ i l & r q  dws la bibliothèque. 
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trinsèque de ces dessins, et  passer d'une admiration de com- 
mande a un entier dédain? Cela serait peu équitable. 

La plupart de ces dessins se font remarquer par une sûreté de 
main si merveilleuse et tant de grâce pittoresque qu'ils sont évi- 
demment l'œuvre d'un homme de talent, dont on 'découvrira 
peut-être un jour le nom. 

En attendant, ils offrent encore bien des points intéressants 
aux recberches, et peuvent fournir l'occasion d'y puiser des 
documents nouveaux pour l'histoire de l'art. 

Classés parmi les dessins des maîtres inconnus, ils feront tou- 
jours l'admiration des connaisseurs, et resteront pour les artistes 
des modèles de science et de bon goût. 

Malgré ce déclassement, le nombre des dessins originaux dont 
la valeur e t  l'authenticite' sont incontestables restera encore bien 
considérable dans notre Musée. Les études et les conipositions 
telles que celles de Raphael , de Francia et d'autres maîtres que 
nous possédons, siiffiront toujours pour niaintenir noire collec- 
tion au rang qu'elle CI occupé jusqu'aujourd'hui parmi celles de 
premier ordre. 

LiUe, 15 octobre 1865. 

Ce travail a élt? depose dans la bibliothèque de Iïnstilut de France, 
par ordre de I'Academie des Beaux-Arts, le 19 mai 1866. 
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B. IV. 

n: sai. 
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p.4~ M. ED. VAN HENDE . 
Membre résidant. 

J'ai eu occasion d'acquérir, il y a quelques années , un joli 
lot de médailles romaines du Haut-Empire, où figurait une pièce 
que je ne pus classer. Elle révélait un nom d'empereur introu- 
vable dans Mionnet e t  dans l'ouvrage récent de M. Cohen. 

Une patine assez épaisse recouvrait cette curicuse medaille et 
jen'étaispas plus rassuré sur l'authenticité de la pièce, qu'éclairé 
sur l'attribution a lui donner. 

Je lui fis subir, avec un de  mes confrères ', un traitement à 
l'acide caustique, et elle parut alors sous un aspect un peu grenu 
qui ne permettait pas cependant de la regarder comme évidem- 
ment coulée. 

Dans cet é ta t ,  je la communiquai à M. Cohen qui , joignant 
une obligeance empressée à ses profondes connaissances de 
l'antiquité, me signala aussitet le personnage indiqué par la 
légende, sans se prononcer toutefois sur l'origine de la pièce. 

Or,  la légende &ait : IMP CES AQ  ABI IN US AUG , qu'il faut lire : 
IMPERATOR CESAR AQUILIUS SABIEUS AUGUSTUS, et cet Aquilius 

1 M. de Coster, de Bruxelles. 
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Sabinus est un personnage consulaire, le père d'Aquilia Severa , 
deuxibme femme d'Héliogabale. 

J e  laissais dormir cette médaille dans mes cartons , lorsque, 
récemment, tout en feuilletant les belles planches du trésor de 
numismatique et de glyptique de M. Lenorrnant, je crus me 
souvenir d'avoir en ma possession un Mirabeau différent de 
ceux que j'avais sous les yeux. Je  ne tardai pas à in'assurer que 
la générosité gracieuse et spontanée d'un de  mes ékves , M. G. 
Gautier, m'avait procuré une rareti: inédite. 

Le désir naturel dc la publier en compagnie. de  la médaille 
romaine dont j'ai parlé plus haut, me f i t  faire quelques recher- 
ches au sujet dJAquilius Sabinus. 

La question était complexe. La médaille était-elle l'œuvre 
d'un faussaire, ou bien Aquilius Sabinus, quoique nou cité par 
les auteurs , a-t-il pu revêtir la pourpre 7 

L'incertitude pesant sur le premier point, rne fit porter mes 
investigations sur le second. 

Tout sembla confirmer l'hypothèse d'une élévation de mon 
heros à l'Empire. D'abord , le soin avec lequel les écrivains de 
l'Histoire Auguste déclarent, dansleurs préfaces et dans le cours 
de leurs écrits, ~'im~ossibilite où ils se trouvent de tirer de 
l'obscurité les noms et l'histoire des tyrans et des empereurs 
qui avaient précédé leur époque a peine d'un demi-siècle. Cette 
ignorance s'étend même au titre d'empereur que Trébellius 
Pollion retire à Mœonius, sans pouvoir décider si Baliste l'a porté 
OU non 

Quant à Flavius Vopiscus , après avoir signalé des omissions 
de Suétone èt de Marius Maximus, il rappelle sa discussion avec- 
un de ses contemporains, au sujet de Firmus, maître de l'Egypte 
sous Aurélien, et regarde par son contradicteur, comme un bri- 
gand, tandis qu'il avait porté la pourpre et  battu monnaie '. 

Comme on pourrait multiplier les citations, le silence de I'his- 

1 Flavius Vopiscus , préface. 
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toire n'est pas un argument contraire a ma supposition. Passons 
maintenant aux faits personnels à Aquilius Sabinus. 

Héliogabale, proclamé empereur, était venu a Rome à l'âge 
de treize ans ; après avoir épousé, puis répudié. Cornelia Paula , 
il fit enlever du collége des vestales la jeune Aquilia Severa, 
fille d'Aquilius Sabinus, personnage consulaire,. et la prit pour 
épouse. Ce rapt sacrilege excita dans Rome une réprobation 
dont Héliogabrile , malgré son dévergondage éhonté, se crut 
obligé de tenir compte. Il vint s'excuser devant le sénat et ré- 
clama , cn sa qualité d'empereur et de prêtre, le privilége 
d'épouser une prêtresse. 

Aquilia n'en fut pas moins délaissée honteusement pour une 
autre femme , puis reprise par Héliogabale , au milieu de ses 
désordres sans nom et sans mesure. 

L'empereur avait conféré le titre de César à son cousin 
Alexandre Sévère ; devenu jaloux de ce prince, il résolut de 
s'en défaire. Pour écarter tout obstacle h I'cxCcution de ce 
projet, il avait ordonné à tous les membres du sénat de quitter 
Rome sur le champ. 

Les sénateurs avaient obéi à cet ordre, et ceux qui n'avaient 
ni voitures, ni domestiques, avaient loué des porteurs ou pris 
les monlures qu'ils avaient trouvées. 

Lanipride nous apprend que seul, en celte circonstance, un 
personnage consulaire, Sabinus, A qui Ulpien dédia ses ou- 
vrages, était resté dans la ville. L'empereur l'ayant rencontré, 
appela un centurion et lui d i t ,  à voix assez basse , de tuer ce 
sénateur récalcitrant, qui n'était autre que son beau-père. Mais 
le cenlurion était sourd ; il crut avoir recu l'ordre de chasser cet 
homme de la ville et  l'en fit sortir ; de sorte que l'infirmité du 
centurion sauva la vie a Sabinus '. 

i Sabinum , Consularem virum, ad quem libros Ulpianus scripsit, quod 
in urbe remansisset, vocato centurione , mollioribus verbis jussit occidi. 
Sed,  centurio, aure surdior. . . (Vie d'HdIiogabale.) 
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On sait qu'Héliogabale ne réussit pas à trouver des serviteurs 
assez fidèles pour attenter aux jours d'Alexandre SévBre, et  qu'au 
moment où il s'attendait à recevoir l'annonce de la morl de ce 
prince, un soulèvement Bclata contre lui-m8me. 

Un faussaire a pensé, avant moi, que Sabinus, justement 
irrité par le danger aiiquel le hasard seul l'avait fait échapper, 
aurait pu prendre alors le titre d'empereur, comme l'ont fait 
beaucoup d'autres en semblable occurrence et dans le courant 
du même siècle. 

Tirant parti d'une présomption si plausible, l'ingénieux anti- 
quaire se mit donc à l'œuvre ; et pour ne point se  trahir par le 
caractère de la gravure, qu'un burin moderne imite diffici- 
lement, il prit tout simplement une médaille d'Héliogabale, 
dont le revers : MARS VICTOR, représente ce dieu nu en marche, 
tenant de la droite une lance et de la gauche, un trophée;'. Quatre 
lettres de la légende NTOX firent place à celles-ci : QSAB et on put 
lire dislinctement la légende citée plus haut. De plus, une alté- 
ration du profil donna à la physionomie un cachet de sénilité 
bien distinct. V. Pl. lia 1. 

Mais cette substitution de lettres avait sans doute laisse quel- 
ques traces suspectes aux yeux des connaisseurs, ou plulôt la 
pointe d'un canif pouvait trop facilement amener la découverte 
de la fraude, en faisant sauter des caraclères parasites. Un sur- 
moulage, caché avec art sous une oxydation savamment rnéna- 
gée ,  vint parer à cet inconvénient. 

Cependant le bain d'acide caustique et un long séjour dans 
mon porte-monnaie, finirent par débarrasser presque complè- 
tement la pièce de sa prétendue patine, et il devin1 évident 
qu'elle avait éti! fondue et non frappée. 

Enfin , une observation attentive des caractères substitués 
permet de remarquer qu'ils sont plus écartés que ceux du reste 

1 Miopnet. De la raretd dei Mdduillcs, t. 1, p. 346. 
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de la légende. Ce fait s'explique par la largeur des Tu' qu i ,  dans 
les pièces antiques, tiennent plus de place quele Q et  le B. 

Le jour s'est donc fait, et je viens aujourd'hui dénoncer la 
fraude qui a pu se cacher sous un caractère de vraisemblance 
assez spécieux. 11 serait curieux de retrouver la pièce altéréo 
primitivement et de savoir s'il existe d'autres exemplaires de la 
médaille d'Aqyilius Sabinus. 

Ce procédé de substitution d e  lettres consiste ordinairement 
dans le grattage de celles qui ne se prétent pas a une tsansfor- 
mation trompeuse, et l'application d'one couche de mastic ou de 
ciment retraillé ensuite et dissimulé sous un vernis. Par ex- 
ccplion, dans I'espéce , il y a eu un surmoulage supplémentaire. 

J e  n'ai pas à craindre la même déception avec la médaille de 
Mirabeau. 

Parmi les onze pièces frappées en l'honneur du Démosthène 
français et  qui figurent dans le trésor de numismatique et de 
glyptique, il en est une ,  due au burin de Lorthior, graveur 
d'origine lilloise, portant en légende, autour du buste de Mira- 
beau : JE CONBATTRAI LES FACTIEUX DE TOUS LES PARTIS, e t  ayant 
pour revers cette inscription : BON POUR 4.0 SOLS A &CHANGER E N  

ASSIGNATS PAR DAIROLANT ET COMP. L'AN IV DE LA LIB. 1792. 
A la suite de cette description, M .  Lenormant dit : u Bien 

que cette pièce, par la date du revers, appartienne a l'année 
suivante , et qu'elle n'entre pas,  comme monnaie particulière, 
dans la série de la Révolution, mais dans celle des monnaies 
françaises, nous avons cru devoir la placer ici , parce qu'elle 
rappelle ces paroles que Mirabeau prononca, un mois avanl sa 
mort, à 1'Assemblke nationale, dans la séance dn 28 février 1791 
et où ses efforts parvinrent seulement à faireajourner l'adoption 
de la loi contre l'émigration : c Si vous faites une loi contre les 
D émigrants, je jure de n'y obéir jamais .... J e  combattrai les 
D factieux ; je les combattrai de quelque parti et  de quelque cdté 
o qu'ils puissent être '. r 

1 MCdailles de la Advolution franpire, p. 34. 
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La médaille que je vais décrire répond aux deux observations 
de M. Lenormant , elle rappelle sous la forme d'une médaille, le 
même incident parlemcataire et elle est de l'année:1791. 

I! y a une variante dans les paroles qui ne  figurent ni au  
Moniteur, ni dans l'ouvrage de M. Buchez. 

Ma médaille porte ces mols : JE POURSL~IVRAI LES FACTIEUX PAR- 

TOUT, autour du buste habillé de Mirabeau, a galiche. Sous le 
bras : nomcar. 

q. LA nATIoN, LA L O I ,  1791. Entre deux branches, laurier et 
chêne, en sautoir, deux écus ovales accoles, posés sur des car- 
touches et séparés par une épée en pal que surmonte le bonnet 
phrygien. L'écu de  droite, timhré de la couronne royale, porte 
les armes de  France : d'azur à trois lys d'or. Le  senestre, sur- 
monté d'une couronne de chêne, porte un faisceau entouré de 
ces mols : NoTm UNION FAIT NOTRE FORCE. Au-dessus, une ban- 
derole où se lit : NETAL DE CLOCHE. V. Pl. no 2. 

Un fait digne de remarque , c'est que de toutes les médailles 
décrites de  Mirabeau , aucune ne donne a sa physionomie le 
cachet de finesse et de  distinction que lui a imprimé le burio de 
Montagny. Le graveur a dû s'inspirer d'une peinture représen- 
tant le comte avant qu'il eût abordé la tribune, mais quand déjà 
il selivrait aux travaux sérieux qui lui concilibrent outre l'estime 
et la confiance des ministres du Roi , la popularité qui le fit 
choisir par deux assemblées électorales de la Provence pour 
représenter le Tiers-Etat aux Etats-Généraux de 1789. 

On n'y retrouve pas l'embonpoint que lui donnent les médailles 
téte laurée, gravées par Galle et par les artistes de Lyon. 

D'ailleurs, la frisure compliquée de sa coiffure poudrke conve- 
nait mieux au diploma~e chargé par de Calonne d'une mission 
secrète à Berlin, qu'au représentant du Tiers-Etat et àI'orateur 
qui avait entrepris la grande tâche de diriger la marche de la 
Révolution. 

La nécessité de multiplier la menue monnaie, à cette époque, 
fut si impérieuse que le manque de  cuivre disponible forca de 
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recourir B la fonte des cloches d'église. Ce procédé expéditif 
devint cependant assez coûteux ; le peu de malléabillité de l'al- 
liage était funeste aux coins monétaires, dont la trempe n'était 
pas en rapport avec la résistance du métal employé. Quand on 
s'en servit pour la fabrication des médailles, i l  fallut renoncer 
à l'usage de la virole et se contenter d'une frappe defeclueuse. 

L'exemplaire de la picce décrite ci-dessus se ressent de cette 
cause d'infériorité; quoique le buste de Mirabeau ressorte avec 
éclat sur le champ blanchâtre d'un alliage imparfaitement mé- 
langé , l'aspect de la pièce laisse à désirer, parce quo la frappe 
s'est faite de côlé et que la légende est incomplète. 

Il m'aurait été impossible de savoir que la date 1791 doit 
suivre ces mots : la Nation, la L o i ,  si je ne l'avais vue sur un 
surmoula,oe venant d'un exemplaire fruste , mais frappé en 
pleiu flan, qui  m'a étécommuniqué par notre honorable collègue, 
M. Verly. 

Ma pièce n'est donc pas unique; mais c'est peut-être la seule 
qiii rende bien la gravure de Montagny. Je  désire la publier, 
parce que je la regarde comme la pius belle reproduction des 
traits de Illiraheau et  qu'elle satisfait aux desiderata exprimes 
par BI. Lcnormant. 
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RECHERCHES CHIMIQUES 

S U R  L A  V É G É T A T I O N .  

FONCTIONS D E S  FEUILLES. 

P A B  M. B E N I .  C O R E N W I N D E R ,  

Membre rlsidant. 

J'ai déjà consacré quinze années de ma vie a la recherche 
des lois qui président à la respiration des plantes et j'ai écrit 
sur ce sujet plusieurs mémoires. II ne niva pas été donné, j'en 
conviens, d'ajouter des découverles capitales a celles de mes 
devanciers ; mais j'ai étendu ces découvertes et jc leur ai im- 
primé, par des expériences précises, un caracthre de vkrité au- 
thentique. 

On sait que les anciens physiologistes faisaient généralement 
leurs expériences dans des conditions qui ne sont pas celles de 
la nature. Ainsi , voulaient-ils ohserver l'action de la lumiére 
sur les feuilles, ils détachaient celles-ci de leur plante et les 
plaçaient dans un bocal de verre renversé e t  rempli d'eau de 
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source. J'ai reconnu , depuis , que ces expériences ne donnent 
pas de faux résiiltats, mais nul ne contestera qu'on pouvait 
douter de leur exactitude et qu'il y avait beaucoup d'intérêt 
à les confirnier au moyen d'observations faites sur des végétaux 
maintenus dans leut situalion normale. 

Pénétré de cette vérilé : que dans les sciences d'observatiou 
il ne faut pas conclure au-dela de ce qui touche les sens, j'ai dû 
en exposant mes recherches antérieures passer sous silence des 
faits qu'il ne m'avait pas été possible de metlre eu lumière. 

Mais aujourd'hui que je suis arrive à un degré de connais- 
sances plus complètes sur le sujet qui m'occupe, je crois pou- 
voir avec avantage compléter mes mémoires précédents par 
quelques développements qui précisent mieux les phhomènes 
et élucident les points obscurs. 

Les savants qui ont étudie la respiration des plantes à la fin 
du siècle dernier opéraient généralement par une méthode assez 
grossière, mais qui cependant leur a permis de faire de hril- 
lantes découvertes et  des observations qui n'ont pas perdu de 
leur valeur aujourd'hui. 

La figure No 1 donne une idée suffisante de leur méthode 
d'observation. 

Elle représente une cloche placée sur une soucoupe et  ren- 
fermant des feuilles de plantes. La cloche et la soucoupe 
sont pleines d'eau de source. L'appareil étant exposé au soleil, 
les feuilles se couvrent bientbt de bulles nombreuses d'un 
fluide éiastique qui vient se réunir a la partie supérieure de la 
cloche. 
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Ce gaz examiné, on reconnaît qu'il est formé presque en 
totalité d'oxygène (air déphlogistiqué.) C'est à I'aidv de cet 
appareil que Sennebier et surlout Ingenhousz ont fait de 
nombreuses expériences sur Icsquelles ils ont écrit des ouvrages 
intéressants qu'on peut consulter encore avec fruit aujour- 
d'hui '. 

Une question a dû préoccuper d'abord ces physiciens . c'est 
celle de connaître l'origine de I'air expiré par les feuilles main- 
tenues soiis I'eau, au soleil. 

Ingenhousz prétendait que I'air déphlogistiqué qui sort de la 
surface des feuilles mises dans de I'eau, n'es1 pas puise par 
elles dans cette eau '. Les raisons qu'il donne h l'appui de 
de cette opinion, sont que l'air qu'on recueille des plantes sort 
distinctement de leurs pores et que la quantité qui s'en échappe 
ainsi est supéricure à ce qu'on en pourrait tirer de I'eau par 
l'ébullition. Celte manière de voir d'lngenhousz est erronnee, 
ainsi qu'on l'a reconnu depuis. 

Sennebier n'a pas tranché la question d'une manière aussi 
radicale que son compétiteur. Il l'a posée en termes dubitatifs 
qui prouvent que pour lui la chose n'était pas aussi claire. 

Voici comment il s'exprimait : 

a L'air produit par les feuilles végétantes exposées sous I'eau 
au soleil, est-il produit par I'air de I'eau qui passe dans la feuille 
et qui s'en échappe ensuite ; ou provient-il originairement d e  
cette feuille ? u 

Pour étudier cette question, ce physiologiste, ainsi qu'il le  
rapporte lui -même, mit des feuilles de pêcher, de joubarbe , 
des talles de gramen, sous des récipients dont les uns étaient 

i Sennebier. Mdmoires physico-chimiques, 3 vol. Genbve, 1782. 
Ingenhousz. E.zpdr;ences sur les  v d g d t a u x ,  2 vol. Paris, 1787. 

8 Ezpdriences sur les v d g d t a u x  , t .  1, p. 30 

a ~Wmoires  pliysico-chimiqua , t. 1, p. 29. 
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remplis avec de I'eau saturée d'air fixe (acide carbonique), 
d'autres avec d e  I'eau'conimune, d'autres avec de l'eau distillée, 
d'autres enfin avrec de I'eau bouillie ; il les exposa au soleil, et 
il trouva que les feuilles qui étaient placées dans l'eau chargée 
d'air fixe, fournissaient beaucoup pius d'air que les autres; que 
les feuilles placées dans I'eau coniinune en produisaient consi- 
dérablement plus que celles qui étaient dans I'eau distillée ou 
bouillie; et que cette dernière était celle de toutes qui provo- 
quait le moins l'émission de  cet air '. 

Ainsi Sennebier observa le premier que la présence de l'acide 
carboniquedans I'eau favorise l'émission de l'oxygène de la part 
des feuilles placées dans ce milieu , au soleil. Mais comme il ne 
connaissait pas la composition de I'air fixe et qu'il ne savait pas 
que celui-ci contient dc I'air déphlogistiqué, il ne  put parvenir à 
expliquer ce phénomène. 

Avec une profondeur de vues qu'on admire souvent chez ces 
éminents observateurs , Sennebier analyse toutes les conditions 
de ce phénomène. Ainsi quïngenhousz, il se préoccupe d'abord 
de ce que I'air fourni par les feuilles n'est pas le même que celui 
qu'on retire de I'eau par l'ébullition, et  consequemment que ce 
n'est pas de I'eau que les feuilles retirent cet air. En outre, 
disait - i l ,  les feuilles en fournissent bien plus qu'il n'y en a dans 
I'eau : ces organes renferment donc un air qui leur est propre 
et qu'elles émettent lorsqu'elies sont exposées sous I'eau au soleil. 
Cependant, ajoute-t-il plus loin (comme pour corriger ce que 
cette opinion avait de trop absolu) : on ne peut se dissimuler 
que les feuilles rendent d'autant plus d'air, au soleil, que I'eau 
où elles sont mises en est plus chargée ; il faut donc penser que 
ces feuilles absorbent aussi de I'air contenu dans l'eau, mais 
qu'elles l'élaborent avant de le rendre. 

Sennebier pressentit donc le véritable sens de ce phénomène; 
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mais l'état de la chimie h l'époque ou il vivait, ne lui permit 
pas de le préciser en termes ~~onvenables. 

Plus tard, lorsqu'on connut la composition dc l'air fixe (acide 
carbonique) on expliqua facilement pourquoi les feuilles ne don- 
nent pas d'oxygène dans I'eau bouillie, alors qu'elles en émettent 
sensiblement dans l'eau de source (qui contient de l'acide carbo- 
nique) et davantage encore dans I'eau saturée de cet acide. 

On admit avec raison que l'acide carbonique contenu dans, 
l'eau , est absorbe sous l'influence des rayons solaires ; qu'il y 
a fixalion de carbone et exhalation d'oxygène. En cette circons- 
tance, le phénomène est de  même nature que celui qui se pro- 
duit dans l'air atmo'sphérique. 

11 n'est pliis douteux aujourd'hui que les feuilles plongées 
dans de I'eau de source ahsorbent 1,acide carhonique contenu :. 

dans cetle eau. Je crois néanmoins qu'il n'est pas. sans utilité de. 
faire connaître une particularité de ce phbnornène qui me paraîl: 
intéressante.' 

Depuis plusieurs années, j'ai pris l'habitude de faire presque 
constamment, en mon jardin à la campagne, des expkriences à' 
la  manibre d'Ingenhousz et de Sennebier ; non pas que je nic 
contente des résultatsqu'elles me fournissent et que je les admette 
comme définiiifs,:mais parce qu'elles sont trbs-faciles à exécuter, 
exigent peu de préparations, et qu'elles me procurent souvent 
l'occasion de faire des recherches plus précises a l'aide de mon ' 

appareil ordinaire ' (Note i). 
Ayant placé sous une cloche pleine d'eau de  source [prise à 

ma pompe) des feuilles de capucine qui ont la propriété d'émettre 
beaucoup d'oxygène au soleil, je remarquai au bout de deux 
a trois jours,'en retirant ces feuilles de la cloche, qu'elles étaient 
devenues blanchâtres. Les' ayant' fait sécher 'an Soleil, il me fut 

3 Voir mon Mémoire imprimé dans les Annales de physique et  de chimie , 
année 1858. 
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fticile d'acquérir le preuve qu'elles étaient couvertes de granu- 
lations de carhonate de chaux. Trempées dans de l'eau acidulée, 
ces feuilles fahaient effervescence. 

En répélant une expérience semblable sur les feuilles rouges 
de I'Atriplex des jardins, le dépdt de carl~onâte calcaire ne fut 
pas moins abondant. Conime il ne pouvait y avoir d'évaporation 
sous la cloche, il est bien évident que ce dépdt , produit à la 
surface des feuilles, démontre que l'acide carbonique avait 
pénétré dans ces feuilles aux points où le dépdt calcaire avait 
eu liou. 

On sait que les eaux de source renferment beaucoup de car- 
bonate calcaire dissous à la faveur de l'acide carbonique. 

En faisant bouillir cette eaii cru en la soumettant à l'évapora- 
tion spontanée, ce sel se dépose. Ces granulations produites à 
la surface des feuilles prouvent donc que,  dans le cas de mon 
expérience, il y avait eu absorption d'acide carbonique (Note 2). 

CERTAINES FEUILLES NE DOSNENT PAS D'OXYGEXE PENDANT LEUR EXPOSITION 

AU SOLEIL. ELLES NE PERDENT PAS  ENMO MOINS LA PROPRIÉTÉ D'EXHALER 

DE L'ACIDE CARBONIQLE DANS L'OBSCURITR. 

Sennebier a fait des expériences assez nombreuses à l'effet de 
découvrir si les feuilles exhalent del'oxygene dans tous les élats 
oit elles se trouvent pendant leur vie '. 

A ce sujet il a constaté les faits suivants : 

a 1" Les cotylédons des haricots n'expirent pas d'oxygène ou 
en expirent très-peu , lorsqu'on les soumet à l'action des rayons 
solaires; c'est-à-dire qu'ils ne possèdent qu'à un faible degré 
la propriété de décomposer I'acide carbonique. 

a 2' Les feuilles naissantes, de couleurjaune oii rouge en four- 
nissent une proportion faible , sinon . nulle. . 
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r 30 Les feuilles qui rougissent avant de tomber comme celles 
de la vigne du Canada, du poirier sauvage, de  la bardane, de  
l'épine-vinette, etc., n'en donnent aucune trace ' . II en est d e  
même des feuilles sèches qui tomlient de l'arbre h l'approche de 
l'hiver, après qu'elies ont été parfaitement desséchbes '. 

u 4" Les feuilles panachées , celles qui ont des parties diver- 
sement colorées, ne produisent pas d'oxygène par leurs fragments 
colorés en rouge. Telles sont celles de l'amarante Lricolore, 
Toutefois la variété de I'amarante qui a des feuilles entièrement 
rouges fournit assez d'oxùgène lorsqu'on l'expose aux rayans du 
soleil. 

» 5" Enfin les feuilles étiolées , c'est-à-dire celles qni se sont 
développées dans l'obscurité et qui sont entièrement blanches ou 
jaunâlres, ne donnent absolument aucune trace d'oxygène, lors- 
qu'on les transporte , sans transilion , du milieu où elles ont 
vécu, dansune station où elles recoivent les rayons du soleil. i>. 

Tel était I'élat des connaissances acquises par Sennebier, 
lorsque de Saussure fil une expérience, à ce sujet. sur la variété 
de l'arroche (Atriplex bortmsis) qui a des feuilles entièrement 
rouges a l'époque ou sa végétation es6 très-active. II constata 
que celte plante fournit abondamment de  I'oxygène lorsqu'elle 
est exposée au soleil, et il lui parut que cette variété rouge n'en 
produisait pas moins que la variété de I'atriplex qui a des 
feuilles vertes '. 

J'ai confirmé, il y a quelques années, cette observation de De 

4 Observons en passant que ces feuilles rouges sont mortes ; tout principe 
de végétation est éteint en elles. Cette remarque est essentielle, parce que 
nous verrons plus loin que ces organes peuvent affecter une couleur diffé- 
rente de la verte à l'époque la plus active de leur existence. 

2 M .  Boussingault vient de décoüvrir que les feuilles vertes qu'on a fait 
sécher dans un herbier périssent et perdent conséquemment la propriété de 
décomposer l'acide carbonique. 

a Rechercher chimiques sur la vdgdtation , p. 56.1804. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Saussure, en opérant d'une manière plus rigoureuse qu'il ne 
l'avait fait lui-même, c'est-à-dire en niettant en expérience une 
plante d'atriplex vfgetant en pleine terre. Cette plante, placée 
sous une cloche contenant de l'air mélangéd'un décilitred'acide. 
carbonique, absorba ce dernier en moins d'une heure, sous 
l'influence d'un soleil assez vif. 

Des recherches effectuées sur d'autres plantes qui,  pendant 
leur période active de végétation ont des feuilles qui ne sont 
pas colorées apparamment en vert ,  m'ont appris qu'elles ont 
également la propriété de  produire de l'oxygène tout aussi bien 
que les feuilles vertes '. 

II résulte de ces observations qu'il faut distinguer les feuilles 
chez lesquelles la coloration rouge, blanche ou jaune est un 
indice de dégénérescence et d'épuisement (soit que ces couleurs 
affectent la feuille entière oil seulement des fragnicnts de sa 
surhce) , de celles qui sont normalenient colorées en pourpre 
au moment où leur activité vitale est dans toute sa plénitude.' 
Les premières n'ont plus d'action sur l'acide carbonique, les 
dernières le décomposent avec énergie. 

Il paraît probable qu'en général toutes les feuilles de la der- 
niére catégorie, outre lamatière colorante qui domine, contien- 
nent aussi de la matière verte qui, quelquefois est apparente, 
souvent est entiérement dissiniulée. 

Il est mème remarquable que cette matière verte qui dis- 
paraît en apparence pendant la période adulte de la végétation, 
au moment ou la plante exerce ses fonctions vitales avec le plus 
d'activité, reparaîl quelquefois a l'époque ou la feuille vieillit. 
C'est ce qu'on observe particulièrement sur le noisetier pourpre 
dont les organes foliacés sont verts à la fin de l'été. La matière 
colorante pourpre est donc plus fugace que la matière verte. 

Étant bien établi par les expériences de De Saussure et les 

1 Hecherches chimiques sur la udgdiaiion. Mémoires de la  Société des 

Sciences de Lille, 1863. . . .  . 
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miennes que certaines feuilles colorées en pourpre pendant la 
période active de ieur existence, jouissent néanmoins de la pro-' 
priété d'expirer de l'oxygène, à la lumière solaire; i l  reste a 
déterminer si cette propriété dépend exclusivement de la ma- 
tière verte ; celle-ci exerynt  son action particulière, nonobs- 
tant le voile dont elle est revêtue. N'est-il pas possible aussi que 
la chlorophylle éprorive une modification dans sa couleiir et  
même dans ses propriétés chimiques tout en conservant son 
influence sur l'acide carl~onique de l'air? 

Ayant entrepris depuis pÏusieurs années des recherches sur 
les feuilles panachées et sur celles qui sont étiolées, j'ai vu se 
confirmer les observations de Sennebier. 

Pour les feuilles panachées, j'ai opéré. particulièrement sur 
celles d'une espèce très-connue de  l'érable, lesquelles sont 
blanches avec des fragments verts. La partie blanche n'aban. 
donne pas de niatière colorante aux réactifs chimiques; elle 
n'exhale pas d'oxygkne a la lumiére. Cette plante possèdesouvent 
à l'extrémité de ses rameaux des feuilles entièrement blanches ; 
celles-ci sont absolument inertes à l'égard de l'acide carbonique 
et n'en décomposent aucune trace, même sous l'influence d'un 
soleil très-vif. 

II m'a paru intéressant de rechercher comment ces feuilles 
incolores se comportent dans l'obscurité. A cet effet, j'ai fait 
passer un rameau absolument dénué de vert sous la cloclie de- 
mon appareil, et j'ai vu que ces organes faibles et dégénérés 
exhalent de l'acide carbonique cn l'absence de la lumière et  
même pendant le jour, lorsqu'on les maintient dans un appar- 
tement ou en un lieu fort ombragé. 

Les feuilles étiolées, par exemple celles de  la chicorée. 
qu'on fait pousser dans une cave et qui ne présentent pas de  
trace d'apparence verdâtre, n'exhalent pas d'oxygène lorsqu'on 
les transporte de l'obscurité dans un lieu éclaire par les rayons 
du soleil. Toutefois, si avant de faire l'expérience, on les 
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laisse séjourner à la lumihre pendant quelque temps , elles ver- 
dissent et acquièrent peu à peu la propriété de décomposer 
I'acide carbonique. 

Ces organes blancs ou jaunâtres, développés dans l'obscurité 
exhalent néanmoins de I'acide carbonique. A la température de 
5 à G degrés, celte exhalation est faible conime pour tous les 
végétaux, mais si la chaleur augmente , elle devient plus 
considérable '. 
Il résulte de  ces dernières observations que le phénomène 

de l'expiration nocturne se manifeste même chez des végétaux 
dépourvus de chlorophylle '. 

LES PEUILLES DES PLINTES DECOMPOSENT BEICCOUP PLUS D'ACIDE CAR- 

BORIQUE PENDANT LB JOER QU'ELLES N'EN EXHALENT PENDMT LA RUIT. 

J'ai publié en 1858 un Mémoire sur l'assimilation du carbone 
par les feuilles 3. Les expériences qui en font l'objet ayant été 
eîîeciuées a l'aide d'un appareil qui me permettait d'opérer sur 
des plantes végétant dans leur condilion normale, il en résulte 
que mes observations ont l'avantage de mieux satisfaire l'esprit 
que celles qui ont été effectuées sur des feuilles séparées de 
leur lige. Avec cet appareil , j'ai résolu plusieurs problémcs 
relalifs à la respiration des plantes et j'ai complété les obser- 
vations de mes devanciers. 

4 M. Boussingault a déjà annoncé qu'une plante née dans 110bscurit6 doit 
Bmettre incessamment de l'acide carbonique, tant que les matières contenues 
dans la graine fournissent du carbone. (Annales des sciences nafurelles,  t. 1, 
p. a i > ,  1 ~ 6 4 . )  

Z M. Ch. Lory a observé (Annales des sciences ~a ture l l e s ,  1847) que les 
Orobanches, plantes parasites dépourvues de parties vertes, dégagent de 
l'acide carbonique à toutes les époques de l'année , soit à la lumibre solaire, 
soit dans l'obscurité. 

a Annales de physique et de chimie, année 1858. 
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C'est ainsi que j'aijémontré que la quantité d'acide carbonique 
expirée par les feuilles pendant la nuit est bien inférieure a celle 
que les mêmes feuilles peuvent absorber pendant le jour, surtout 
par un beau soleil. 

Par exemple, une plante de colza, exposée pendant une 
heure aux rayons d u  soleil , peut absorber 166 centimètres cubes 
d'acide carbonique. En supposant que cette exposilion ait lieu 
pendant dix heures, en admettant que les conditions restent 
absolument les mêmes, elles en fixeraient 1G60 cenlimètres 
cubes. 

Or, cette plante, pendant une nuit entière, n'ayant expiré que 
42 centimètres cubes, on voit que ce qu'elle gagne pendant le 
jour est bien supérieur a ce qu'elle perd dans le courant de 
la nuit '. 

Des expériences faites sur d'autres plantes m'ont donné des 
différences non moins considérables. 

De ce que j'ai trouvé que cette plante a pu faire disparaître 
466 centimètres cubes d'acide carbonique, en restant exposée 
au soleil pendant une heure , il n'en résulte pas nécessairement 
qu'en dix heures, elle en absorberait dix fois d'avantage. Aussi, 
en rendant compte de l'expérience précédente, ai-je eu le soin 
de faire celte resiriction : que pour obtenir en dix heures une 
absorption de 1660 centimètres cubes, il fallait que pendant 
cet intervane , les conditions fussent absolument les mêmes 
qu'elles l'avaient été pendant une heure. Cette réserve était 
necessaire ; car rien ne nous autorise a admettre que l'assiniila- 
lion des feuilles est constante et proportionnelle au temps, c'est- 
à-dire qu'en quinze heures elle serait quinze fois plus forte qu'en 
une heure,  etc. 

1 Cette loi n'avait pas échappe à Ingenhousz , qui l'a exposée dans an 
chapitre intitulé: c Expériences qui démontrent que l'altération causée par 
les plantes l'air commun pendant la nuit est de peu d'importance en com- 
paraison de l'amélioration qu'il en reçoit pendant le jour. rn (Expdriencer sur 
les vdgdtam, t. 1, p. 259.) 
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L'intensité de l'absorption diurne varie suivant beaucoup de  
circonstances : en raison de la température , de l'état du ciel , 
de l'heure du jour, c'est-à-dire, de l'inclinaison des rayons so- 
laires. Toutefois, peu de temps après son lever, le soleil agit 
déjà sur les feuilles ainsi que je l'ai démontré dans mon premier 
mémoire. 

J'ai eu l'intention de jeter quelque lumière sur cette qeestion, 
mais j'avoue que j'ai été arrêté par les difficultés dont elle est 
hérissée. Lorsqu'une plante est enfermée sous une cloche, on ne 
peut pas impunément l'exposer à toiile heure à l'action du soleil, 
au moment où cet astre approche du zénith, la température 
s'élève dans la cloche à un point tel que les feuilles grillent et 
produisent conséquemment de l'acide carbonique : en ce cas,  
l'expérience est tout-à-fait mauvaise; aussi ai-je toujours eu le 
soin de ne faire mes recherches que vers huit ou neuf heures du 
matin. Ces expériences sont beaucoup plus difficiles qu'on ne le 
croit, et  il faut prendre des précautions gour éviter de com- 
mettre des erreurs grossières. 

J e  ne me dissimule méme pas que l'on ne peut admettre d'une 
manière absolue que les conditions soient les mêmes pour les 
plantes epfermées sous une cloche, que pour celles qui sont 
maintenues 'en plein air où elles sont rafraichies consiamment 
par des courants d'air chargés de vapeur. Mais coqme il n'y a 
pas moyen d'opérer autrement, il faut bien se contenter de I'ap- 
proximation qu'on obtient, et faire ses réserves sur les causes 
d'erreurs introduites par l'expérience elle-même. 

tes FEUILLES EXHALENT-ELLES DE L'ACIDE CIRBONIQCE PENDANT LE JOUR 

ET DANS QUELLES CIRCONSTMCES ? 

On répète souvent, même devant l'Académie des sciences, que 
les feuilles des plantes exhalent pendant le jour de l'acide carbo- 
nique , lorsqu'elles sont exposées à la lumière diffuse. 
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Prise dans un sens absolu, cette opinion usse ; il faut 
préciser au préalable ce qu'on entend par de la lumière en cet 
état, car dans un memoire précédent , j'ai prouvé que si ce phé- 
nomène a lieu pour les feuilles adultes lorsqu'elles sont main- 
tenues dans un endroit fort ombragé ou dans un appartement, 
ilne se manifeste plus lorsque ces feuilles se trouvent en plein 
air, que le ciel soit clair ou voilé par des nuages. 

Cette opinion a été accréditée dans la science par des chimistes 
qui ont opéré dans leur laboratoire sur des troncoiis de  rameaux 
placés dans l'air stagnant d'une cloche fermée. Cette méthode 
d'observation est vicieuse : il importe , lorsqu'on veut étudier la 
nature, de se rapprocher de  ses procédés. Il convient dans le cas 
actuel de ne conclure qu'après avoir fait des expériences sur des 
plantes maintenues dans leur état normal, c'est-à-dire en plein 
air. 

De Saussure lui-même n'a pas été éloigné de croire que les 
feuilles dégagent constamment de l'acide carbonique même au 
soleil. 1 a été conduit h émettre cette opinion par suite d'une 
expérience que je vais faire connaître en reproduisant les termes 
mêmes dans lesquels il l'a exposée. 

En un chapitre de ses mémoires intitulé : cr L'élaboration de  
l'acide carbonique par les feuilles, est nécessaire a leur végé- 
tation au soleil ', D voici conment il s'est exprimé : 

u J'ai suspendu a la partie supérieure des récipients qui cou- 
vraient des rameaux de pois, 7 ou 8 granimes de chaux éteinte 
ii l'eau et desséchée ensuite brusquenient a la chaleur de l'eau 
bouillante. J'ai fait reposer l'ouverture de ces récipients sur des 
soucoupes pleines d'eau de chaux. (Nole 3.) 

u Dès le second jour, l'atmosphère des plantes exposées au soleil 
dans cet appareil a diminué de volume. 

4 Recherches chimiquer sur la végdtation, p. 34. 
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r Le troisième jour, les feuilles inférieures ont commencé a 
jaunir ; et entre le cinqüième et le sixièine jour, les tiges 
étaient mortes ou entièrement défeuillées. L'atmosphère des 
plantes examinée a cette épaquc, s'est trouvée viciée; elle ne 
contenait pllis que d'oxyghne. Des pois que j'avais fait 
végéter en même temps, sans chaux, sous des récipienls pleins 
d'air commun, ne l'avaient changé ni en pureté ni cn volume,et 
ils étaient sains et vigoureux dans toutes leurs parties. Nous 
voyons par I'cxpérience avec la chaux qu'il y a eu absorption et  
par conséquent formation d'acide carbonique ; car la substance 
qui a produit l'absorption n'a eu d'action que sur ce gaz. Nous 
voyons de plus que la présence ou plutôt I'élaboralion de I'a- 
cide carbonique est nécessaire à la végétation au soleil. On 
trouve enfin, que quand on ne s'apercoit pas de la prodiiction 
de l'acide carbonique par les plantes qui végètent sans chaux 
dans l'air commun, c'est parce qu'elles le décomposent à niesure 
qu'elles le fornient avec le gaz oxygène environnant. n (Note 3.) 

Celte expérience est dépourvue d e  toute précision. 
De Saussure observe que dés le  second jour l'atmosphère des 

feuilles exposées au soleil a diminué de volume. Le fait peut 
&tre vrai, mais en est-il de méme desconséquences qu'il en tire? 

Si les feuilles devaient normatement exhaler de l'acide carbo- 
nique au soleil, cette exhalation aurait db  être sensible le pre- 
mier jour; car nn phénomène physiologique de cette nature, 
s'il était cmstant et normal , devrait surtout se  manifester alors 
que les feuilles sont encore saines et  vigoureuses. En les main- 
tenant dans une atmosphère stagnante, ces organes ne sont 
plus dans des conditions régulières ; e t  quand même ils produi- 
raient de l'acide carbonique le lendemain au soleil, il serait 
hasardeux de conclure que cette production est le résultat d'une 
fonction de la plante plut& que d'un commencement d'altération. 

Toutes les fonctions physiologiques normales des feuilles se 
manifestent dbs les premiers instants où on les observe. Que 
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l'on expose dos fe,uillcs au soleil dans une cloche contenant avec 
de l'air une proportion assez considérable d'acide carbonique 
(un décilitre par exemple), on remarque que cette quantité 
d'acide es1 ahsorbée en totalité après une heure ou deux d'inso- 
lation, si les branches mises en expérience sont un peu volu- 
niineuses. Pour que la conclusion de De Saussure fût admis- 
sihle, il aurait donc fallu que les feuilles exhalassent de l'acide 
carbonique dans les premières heures de  l'expérience. C'est ce 
qui n'a pas eu lieu. 

De Saussure fait remarquer que le lendemain , il y avait 
absorption dans la cloche, c'est-à-dire qu'il s'était produit une 
certaine quantil6 d'acide carbonique. Mais il n'appuie Fas suffi- 
samment, à inon avis, sur sa nianière d'opérer ; il ne dit pas si 
les feuilles sont restkes srrus la cloche pendant la nuit ou s'il les 
en a retirées. 

Il est evident que dans le premier cas I'ahsorption doit être 
attribuée a l'exhalation d'acide carbonique qui avait eu lieu dans 
l'obscurité. 11 aurait dû s'expliquer à cet égard. 

Quand bien méme , du reste, ce physiologiste aurait remarqué 
que le lendemain, pendant le jour i l  y avait absorption dans la 
cloche et conséquen~meni production d'acide carbonique, pou- 
vait-il conclure que cette production etait Ic fait d'un phéno- 
mene normal? Evidemment non. D'après son aveu, les feuillcs 
inf6rieures ont commencé a jaunir le troisième jour ; le cinquième 
el le sixikme jour, les tiges étaient entièrement défeuillees. 
Puisque l'altération était manifeste le troisiènie jour, ne pouvait- 
elle pas avoir commencé l e  deiixième? N'est-ce pas elle qui a 
occasionné le degagement d'acide carbonique qui émane essen- 
tiellement de toutes les matières organiques entrant dans la 
période de destruction? 

Et puisque ce physiologiste n'a analuse I'air, qui avait été 
en contact avec les plantes, qu'aprés la chute des feuilles 
jauriies, il n'était pas rationnel de conclure que la disparition 
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de d'ox>ghne avait pour cause une absorption normale et 
physiologique exercée par les feuilles qui auraient transformé 
cet oxygène en acide carbonique. Cette ahsorption doit être 
attribuée plutôt à l'altération des plantes. 

Si les rameaux de pois qui végètent dans des cloches ne ren- 
fermant pas d'alcalis ne changent pas la pureté de I'air, c'est 
uniquement parce quc les feuilles peuvent reprendre pendant le 
jour,  au soleil, l'acide carbonique exhalé pendant la nnit ct se 
récupérer ainsi de ce qu'elles ont perdu. 

Lors donc que De Saussure' a émis cette proposit' !on assez 
vague et dont le sens est peu saisissable : 

K L'élaboration du gaz acide carbonique par les feuilles est 
nécessaire a leur végétation au solcil. B 

Il a dit une chose vraie , s'il a entendu par la que les feuilles 
exposées au soleil ne peuvcnt vivre dans une atinnsphère privée 
d'acide carhonique. Ce fail est parfaitement esact. En admettant 
que l'absorption dc cet acide soit un acte nutritif, la plante 
rneuit d'inanition dans un milieu qui eri est dépourvu. Elle périt 
rapidement alors, surtout si elle a été détachée de ses racines. 

Mais la convlusion qui me paraît fort hasardée, c'est celle 
que De Saussure exprime en ces ternies : 

« Quand on ne s'apercoit pas de la producLiou de l'acide 
carhonique par les plantes qui végètent sans chaux dans I'air 
coinmun, c'est parce qu'elles le décomposent a mesure qu'elles 
le forment avec le gaz onyghne environnant. 11 

Si je comprends bien l'idée de De Salissure, il arriverait 
qu'au soleil les feuilles cornniencent par absorber I'oxj-gène de 
I'air. Celui-ci esercant un phénomène de con~bustion dans le 
tissu de ces feuilles, serait changé en acide carbonique et rejeté 
au dehors sous cette nouvelle forme. De cette manière, la rcs- 
piration des végétaux serait analogue a celle des animaux. liais 
cet acide carbonique, à peine mis en liberté, serait absorbé de 
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nouveau par les feuilles, le carbone en serait fixé et l 'o rygh 
euhal6. 

Cette hypotlièse étant fondée sur une expérience dont je viens 
de prouver l'inexactitude, il en résulte que rien ne  nous auto- 
rise à l'admettre: toutefois comme il ne suffit pas de combaitre 
des faits nia1 observés avec des arguments, quelque puissants 
qu'ils soient, j'ai cru devoir soumetire ce sujet à l'observation 
directe. 

Ainsi que dans toutes nies recherches anterieures, je me suis 
fait un scrupule de n'admettre comme cnncliiantes que les 
expériences effectuées sur des plantes placées dans des 
conditions norinales, c'est-i-dire végétant avec leurs racines en 
terre et présentant toute la vigueur désirable. Souvent, comme 
ternie dc comparaison, j'ai opéré sur des feuilles ou des rameaux 
détachés ; mais je n'ai jamais admis comme déhit ifs  les résiil- 
tats observés en celte occasion. 

Voici de quelle manierc ont eu lieu ces nouvelles expériences 

Ainsi que je l'ai indiqué dans mon premier Mémoire, je fais 
passer la tige que je veux isoler du sol à travers les rainures de 
deux plaques de tôle superposées et je liite convenablenient. Je 
recouvre la plante d'une cloche et je mets celle-ci en commnni- 
cation avec les autres pièces de mon appareil '. La cloche qui 
est fixée par un lnt sur ces plaques est niunie d'une doiiilie 
fermée par un bouchon que traverse un tube de verre. Celui-ci 
est surmonté. d'un robinet et d'un entonnoir, inkrieurement i l  
plonge dans LIU vase plat en verre (fin. 2j. 

Cette préparation faite ct le robinet A étant fermé, je fais 
couler l'aspirateur avec rapiditk jusqu'ii ce que tout l'acide 
carbonique qui &ait contenu dans la cloche ait été remplacl, par 

i Voir la description de mon appareil dans les  Annales de physique et de 
chimie, année 1858. 
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de l'air depouillé de cet acide par son passage A travers les tubes 
contenant des alcalis. Cette opération terminée et ma cloche 
Ctant exposée au soleil, à l'ombre ou dans un appartement, je 
verse sur un filtre placé dans l'entonnoir une dissolution concen- 
trée d'eau de barite qui se rend dans le vase placé à l'intérieur 
de la cloche, à proximité de la plante. On ferme aussitôt le 
robinet et l'on continue de faire couler l'aspirateur afin de 
maintenir cette plante dans une atmosphère c.onstsmrnent 
renouvelée, mais dépourvue d'acide carbonique. 

Ces préliminaires posés , je vais faire connaître les expé- 
riences que j'ai effectuées par la niéthode que je viens d'indi- 
quer et les résultats que j'ai observés. 

Le  8 août 18G2, je fis passer soiis la cloche de mon appareil 
une branche de  laurier-aiuandier appartenant à un sujet vigou- 
reux, parfaitement sain et  végétant en mon jardin, à la cam- 
pagne. Après avoir pris les précautions indiquées, je fis couler 
de I'eau de barite à l'intérieur de cette cloche. Le premier jour, 
température 25", le  teinps était clair et le soleil brillait presque 
constamment. On mettait un écran pour en affaiblir l'intensité. 
L'expérience commencée le niatin fut continuée pendant toute la 
journée. Vers le soir, je constatai que l'eau de barite était 
restée parfaitement limpide. Ces feuilles n'avaient donc pas 
exhalé d'acide carhonique. 

La nuil suivante, nécessairement, I'eau de barite s'est cou- 
verte de  carbonate. 

Le lendemain, I'eau de  baryte ne s'est pas troublke d'une 
manière sensible, mais le troisiéme jour, on vit apparaître des 
traces de carbonate. Les feuilles commentaient à jaunir. 

Enfin, après avoir été maintenues pendant cinq a six jours 
sous la cloche, les feuilles de celte branche jaunies et  flétries 
se sont détachées de leur tige. La branche, loutcTois , n'était 
pas morte, car l'ayant sortie de la cloche, elle a produit de 
nouvelles feuilles quelque temps aprés. 

Le 3 avril 1864, j'ai fait une expérience semblable sur une 
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plante de fritillaire (Fritillaria imperialis) n'ayant ni fleur ni 
bourgeon floral. 

Le temps était sombre, pluvieux; le soleil fut constamment 
voilé par des nuages. 

Le premier jour et le lendemain. l'eau de barite resta parfai- 
tement limpide. Cette plante n'avait donc exhalé pendant le 
jour, enpleilz a i r ,  aucune trace d'acide carbonique. 

Le 5 et le 6 ,  les feuilles avaient jauni ; le 7 ,  elles étaient 
entièrenient flétries. L'eau de barite se couvrit ces jours-ci d'un 
peu de carbonate. 

J e  passerai sous silence les observations de m4me nature que 
j'ai effectuées sur d'autres plantes et qui m'ont donné des ré- 
su1 tats analogues. 

Ces recherches confirment donc la critique que j'ai faite des 
expériences de De Saussure et prouvent que cet éminent physio- 
logiste a été fort téméraire quand il a cru pouvoir conclure de  
ses observations que les feuilles, pendant le jour, au soleil, 
expirent de l'acide carbonique en absorbant de i'oxygène. 

C'est pour n'avoir pas apporté dans cette étude tous les soins 
et toute la pershérance nécessaires que d'autres observateurs 
ont soutenu l'assertion de De Saussure. Je pense même que le 
désir d'étahlir une similitude illusoire entre la respiration des 
plantes et celle des animaux n'a pas peu contribu4 à propager 
cette erreur, taut il est vrai que rien n'est plus funeste a l'esprit 
d'observation que les idées préconyes. 

J e  crois aussi que beaucoup d'observateurs se  sont trompes 
a cet égard,  parce qu'ils ont opéré généralement dans leur 
laboratoire et qu'ils ont pris un fait particulier pour un fait 
général. 

En ce cas, ainsi que je l'ai prouvk antérieurement, les feuilles 
se comportent comme pendant la nuit, ellcs absorbent de  I'oxy- 
gène e t  dégagent de l'acide carbonique. Ce phénomène se 
remarque, quel que soit le procédé d'expérimentation employé. 
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Ainsi, en faisant l'expérience décrite précédemment, dans un 
lieu fort ombragé, on voit que l'eau de barite se convre de car- 
bonate pendant le jour, tandis qu'elle reste limpide, si l'on se 
place en un lieu découvert. 

Je  ne puis donc que répéter ce que j'ai ttahli précédemment, 
que c'est une erreur de prétendre d'une manière absolue, que 
les feuilles adultes expirent de l'acide carbonique, à l'ombre 
ou dans la lumière diffuse, il serait plus conforme, à la réalité 
des choses, de dire que ce phénoniéne se nianifeste , pendant le 
jour , toutes les fois que ces organes ne se trouvent pas dans de8 
conditions naturelles et dalas un milieu favorable à l'exercice de 
Zezcrs fonctions. C'est ce qui arrive lorsqu'elles sont dans un 
appartement ou en un lieu fort ombragé (Note 4). 

On admet aujourd'hui que les plantes absorbent aussi de 
l'acide carbonique par leurs racines dans le sol et qu'elles I'éla- 
horent par leurs feuilles sous l'influence de la lumiére. Mes 
expériences prouvent que dans cette hgpothtse l'acide carbo- 
nique contenu dans l intérieur des tissus, ne sort pas au moins 
de la surface des feuilles pour subir cette élaboration , car I'af- 
finitede l'eau de barite pour !'acide carbonique est prédominante 
et cet alcali l'absorberait en partic, sinon en totalité, si cet 
acide se répandait dans I'almosphère environnant les feuilles 
mises en expérience (Note 5). 

QONCTIOKS DES FEPILLES DAMS LEUR JEUNESSE 

Ce que je viens de prouver s'applique exclusivement aux 
feuilles adultes, c'est-à-dire i celles qui ont atteint leur déve- 
loppement complet. Les bourgeons, les pousses nouvelles, les 
feuilles tendres et  récemment épanouies dégagent, au contraire, 
de l'acide carbonique le jour, en plein a i r ,  à l'ombre et souvcnt 
même au soleil. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cette exhalation d'acide carbonique par les organes foliacés 
naissants es1 singulièrement influencée par la température. A 
l'ombre et par un temps froid , elle est peu prononcée ; mais si 
la température s'élève, elle augmente dans une proportion 
notable. 

On sait que 1'évo.lution d'un bourgeon est un phenornéne 
analogue a celui du développement de la graine. Ces organes 
rudimentaires absorbent de l'oxygène qui brùle certaines 
substanccs carbonées qu'ils renferment , en produisant de I'acide 
carbonique ct de  13 clialeur. Mais a niesure que les feuilles se 
dkveloppent , cellûs-ci absorbent, au contraire, de l'acide car- 
bonique el exlialent de l'oxygène. 

J'ai dtija fait mention de cette propriété des feuilles nais- 
santes. Aujourd'hiii , je vais présenter quelques nouveaux déve- 
loppements sur ce slijet et signaler une particularité essentielle 
de cet important phénomène. 

En considérant que les organes foliacés naissants produisent 
à I'air de I'acide carbonique, on pourrait supposer a priori 
qu'ils n'ont pas la propriété d'exhaler de I'oxygéne pendant 
cette première pkriode. Cependant, les feuilles primordiales, 
ainsi que l'a observé Ingenhousz, du reste, commencent à 
expirer de honne heiirc une faible proportion d'oxygéue, e t  
cette proportion s'accroit avec leur développement. Ces deux 
fonctions sont simultanCes pendant une époque variable suivant 
les espèces; la première diminue A mesure que la seconde 
augmente, bientôt celle-ci devient prédominante el  celle-là 
cesse de se manifester. 

Pour constater la propriété des feuilles naissantes d'exhaler 
de l'acide carbonique pendant le jour, je transporte mon aypa- 
reil dans mon jardin, en un lieu bien découvert, et je place 
sous la cloche de verre, dans I'air atmosphérique, les sujets 
sur lesquels je veux expérimenter. A l'aide d'un aspirateur, j e  
fais passer dans cette cloche un courant d'air dépouillé d 'a~id* 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



carbonique et je reçois l'acide carbonique exhalé par les feuilles 
dans une dissolution concentrée d'eau de barite. De cette ma- 
nière, le phénomène est visible, ou en saisit toutes les phases 
et les circonstances qui l'accompagnent. 

Il n'est pas aussi facile de rendrc manifeste le dégagement 
d'oxygène que produisent ces jeunes organes lorsqu'on Ics 
expose au soleil. Cette production est généralement très-faible , 
surtout daus l'origine, et il ne serait pas possible de l'apprécier 
avec certitude en plaçant ces feuilles dans de  l'air atmosphé- 
rique dont on ferait ensuite l'analyse. Les corrections nom- 
breuses que nécessite cette opération ne permettent pas de 
certifier qu'il y 2 augmentation d'oxygène lorsque cette 
augmentation est peu sensible. 

J e  n'ai pu confirmer cette propriété des jeunes feuillcs 
d'exhaler, dès leur naissance, une faible proportion d'oxygène 
sous l'influence des rayons solaires , qu'en opérant a la manière 
d'lngenhousz , c'est-à-dire, en placant ces fcuilles dans des 
cloches pleines d'eau chargée d'acide carbonique. Par ce pro- 
cédé, le fait est saisissant, on voit bienlôt apparaître des bulles 
sur la face inférieure des feuilles et l'on peut recueillir une 
petite quantité rle fluide élastique daus lequel on constate 
facilement la présence de l'oxygène. 

A l'appui de  ces propositions, je vais citer quelques expé- 
riences : 

Le 7 avril 1864, j'ai exposé au soleil, dans de l'eau chargée 
d'acide carbonique, six jeunes pousses de lilas dont les feuilles 
inférieurcs seules étaient ouvertes. Elles produisirent de I'oxy- 
gène en proportion sensible. 

Le même jour, des pousses semblables placées dans la cloche 
de mon appareil , c'est-à-dire dans de l'air renouvelé, exha- 
lhrent de l'acide carbonique. 

Le 9 avril. six jeunes pousses de pivoine entièrement rouges 
et dont les feuilles n'étaient pas encore développées, donnèrent 
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au soleil, dans de l'eau chargée d'acide carbonique, une pro- 
portion très-sensible d'oxygène. 

Au même instant, six pousses enlièrement pareilles aux pré- 
cédentes, niises dans la cloche de mon appareil, expirèrent en 
plein air de l'acide carbonique à l'ombre ou au soleil. 

Le 30 avril 1865, je fis une expérience de même nature sur 
de jeunes pousses de pomme de terre ayant environ sept centi- 
mètres de hauteur, e t  j'acquis la conviction en opérant comme 
précédemment qu'elles exhalaient en même temps de l'oxygène 
et de l'acide carbonique. 

Je  pourrais citer un grand nombre d'expériences analogues, 
mais je me borne aux précédentes pour ne pas fatiguer I'at- 
tention. 

II est difilcile actuellement d'indiquer en général la limite oh 
cesse cette faculté des organes foliacés naissants de produire de 
l'acide carbonique en plein a i r ,  le jour. Cette limite est très- 
variable, suivanl la nature des leuilles, leur état de développe- 
ment et d'autres causes qui me sont inconnues. Tantôt cette 
fonction persiste assez longtemps, t,antÔt elle est à peine sai- 
sissable. 

Ainsi , je lis dans nies notes que le 4 mai 1865 j'ai observe 
que de jeunes plants de betteraves, ayant environ huit centi- 
mètres de hauteur, n'ont pas donné sensiblement d'acide car- 
bonique pendant le jour, par un temps clair, et à la teinpéra- 
ture de 20". 

Le lendemain , je fis une remarque semblable sur des pousses 
de phlox (Phlox paniculaia) à peine sortis de terre. Quoique le 
temps fût sombre et pluvieux, ces orgones primitifs n'exba- 
Ièrent pas d'acide carbonique B la température de 20". 

Toutefois , les feuilles précédentes exposées au soleil dans de  
l'eau chargée d'acide carbonique , laissèrent échapper de I'oxy- 
gène en quantité appréciable. 

D'autres plautes conservent, au contraire, pendant assez 
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longtemps, la faculté de donner de l'acide carbonique, le jour, 
même dans des conditions normales. J e  citerai entr'autres les 
feuilles da  Diclitrn (Diclitra spectabilis). 

II m'est arrivé plusieurs fois de remarqner aussi que certains 
bourgeons possèdent à nn haut degré la faculté dont il vient 
d'être question. J e  citerai ceux du peuplier et du maronnier 
par exemple. Cette faculté s'exaltant, surtout quand ces organes 
sont exposés au soleil, j'ai pensé que cette anomalie pouvait 
avoir une cause particuliére. 

fi'ayant pas tardé de soupçonner que la matière résincuse 
qui couvre les écailles de ces bourgeons n'était pas sans 
influence en cette occasion : j'ai fait une expérience sur ccs 
écailles isolément et  j'ai obtenu d'autant plus d'acide carbo- 
nique que la lempéralura était plus élevée. 

II ne faudrait pas attribuer uniquement à cette cause le phé- 
noui6ne de la production d'acide carbonique par les feuilles pri- 
mordiales, car cc phenoniène persiste, quoique B un moindre 
degré après qu'on a sbparé ces écailles. En outre, beaucoup de 
jeunes pousses qui sont dcpcurvues de ces appendices ne 
jouissenl pas moins de la propriété en question. 

11 est évident que l'acide carhonique fourni par ces écailles 
est dû à la conibuslion de la suhstance résineuse par 170xygene 
de l'air atmosphérique. 

Quoique j'aie fait beaucoup d'expériences sur les différents 
sujets que je viens de développer, je m'abstiendrai de tout 
commentaire. J e  me garderai bien surtout de mc livrer à des 
considérations théoriques qui, sans doute , seraient prématurées. 
Observer les faits avec aiteniion, les enregistrer avec ordre e t  
clarté, tel doit &tre le r61e de I'obcervateur coiisciencieux. Il 
vaut mieux, à mon avis, réunir des matériaux solides que de 
construire avec de fragiles débris un édifice chancelant. 

Je me bornerai donc, en terniinaat , à résumer les faits prin- 
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cipaux et définitivement acquis qui ont fait l'objet de ce 
mémoire. 

i0 Les feuilles des plantes aériennes mises dans de  l'eau 
chargée de bi-carbonate calcaire et exposées a u  soleil, absor- 
bent l'excèa d'acide qui tient ce sel en dissolution et un dépôt 
de carbonate neutre de chaux se produit précisément aux points 
où l'acide a pénétré dans les feuilles; 

2' Toutes les feuilles ne  donnent pas de I'osygène pendant 
leur exposition au soleil. Elles continuent néanmoins en certains 
cas d'expirer de l'acide carbonique dans I'ohscurité; 

3" Les feuilles des plantes en général décomposeni beaucoup 
plus d'acide carhonique pendant le jour qu'elles n'en exhalent 
p e n d h  la nuit; 

4" Dans leur première jeunesse les bourgeons, les feuilles 
naissantes expirent pendant le jour, en plein a i r ,  m&me au 
soleil , une certaine proportion d'acide carbonique. Cette 
faculté subsiste pendant une époque variahle suivant les 
esyéces. Ces organes commencent de bonne heure aussi à 
exhaler unc proportion d'oxygène, faible d'abord, mais qui 
s'accroît à mesure qu'ils se développent. Ces deux fonctions 
sont simultanées pendant une certaine période; hientdt la der- 
nière devient prédominante et  la première cesse de se ma- 
nifester ' ; 

5" Les feuilles adultes e t  completcment développées ne  
laissent pas dégager de l'acide carbonique, le jour, lorsqu'elles 
se trouvent dans des conditions normales, c'est-h-dire en plein 
air et sous la voûte du ciel. Mais si on les maintient dans un 

4 Ces phénomènes sont du même ordre que ceux observés pendant la ger- 
mination par M. Boussingault. (Economie rurale, t. 1. p. 40. 1851.) 
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appartement, loin des fenêtres, ou dans un lieu fort ombragé, 
elles en émettent plus ou moins pendant le jour, suivant la 
nature des plantes et l'affaiblissement de la lumière. Ceci ex- 
plique pourquoi il est difficile de conserver des regétaux dans 
les appariements. 
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N O T E S .  

Ayant s6journé récemment sur les bords de la mer, j'ai profit6 de I'occa- 
sion pour faire quelques observations sur les plantes marines. 

Des branches de varecs récemment séparees de la roche calcaire sur 
laquelle elles étaient attachées ont et6 exposees, dans de l'eau de mer, au 
soleil. Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, elles orit produit une quantité no- 
table d'oxygène. J'ignore si l'on a d6jà signalé ce fait ; s'il l'a Bte, mes expé- 
riences en donnent une nouvelle confirmation. 

On peut donc admettre aujourd'hui, comme une loi générale de la nature, 
que tous les végetaux , qu'ils vivent dans I'air, dans l'eau douce ou dans 
la mer, jouissent de la propriéte d'exhaler de l'oxygène lorsque le soleil 
les baigne de ses rayons. 

On sait, du reste, par les expériences de M. Morren , que de I'air puisé, 
par un temps calme, a la surface des flaques d'eau de mer exposées au 
soleil, renferme une proportion d'oxygène plus grande que I'air atmosphe- 
rique ordinaire, lorsque ces flaques donnent asile à une abondante vegéta- 
tion de varecs. 

N O T E  II. 

Tous les botanistes ont remarqué qu'il se forme souvent un dépdt pulve- 
rulent sur les feuilles submergées des plantes aquatiques, telles que le 
potamot , les chara, I'hippuris, etc. MN. Cloëz et Gratiolet ont constate 
que ce dépdt est du carbonate de chaux, et ils ont supposé, avec raison . 
qu'il avait lieu au moment où la feuille absorbe l'acide carbonique qui tenait 
ce sel en dissolution. 

Mes observatious prouvent donc que les feuilles aériennes se comportent 
comme les feuilles submergées, lorsqu'on les expose au soleil dans de l'eau 
chargée de bi-carbonate calcaire; seulement, avec les premières, le phé- 
nomène n'es1 pas de longue durée. 

Ce procede d'expérimentation n'a pas et6 imaginC par De Saussure. 
U est dû B deux physiciens hollandais : Deinmanu et Paets van Troots 

Wyss. 
Sennebier, dans ses Mémoires physico-chimiques (t. der, p. 243) a rendu 

compte des experiences de ce.s savants. 
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Dans I'état actuel de nos connaissances, il est dilReile d'expliquer pourquoi 
les feuilles adultes exhalent, pendant le jour, de l'acide carbonique lorsqu'on 
les maintient dans un appartement ou dans un lieu fort ombragé. Mais il 
ne me paraît pas plus extraordinaire que ce phénomène s'accomplisse en 
cetle situation que dans l'obscurité complète. On sait que toutes les fois 
qu'une plaute est exposée de manière que la lumikre ne lui parvienne pas 
verticalement, elle ne se trouve plus dans son etat ncrmal ; les feuilles s'in- 
flkhissent alors et cherchent a étaler leur limbe dans un plan pcrpendi- 
culaire à la résullanle des rayons lumineux. C'est ce que tout le monde a 
pu remarquer. On conserve ùiflicilement dcs veg2taux daiisun appartement, 
surtout si celui-ci est peu eclairé. Ils ne blanchissent pas!, il est vrai, mais 
le plus souvent ils cessent de croître et se flétrissent. Que I'on plante un ar- 
brisseau au  milieu d'arbres dtijà vieux , il est certain qu'il se développera 
difficilement et qu'il restcra toujours chétif. Il convient m&me, pour que 
des arbres croissent, que la IumiCIre ne soit pas affaiblie sur les branches 
laterales. Si deux rangées d'arbres parallèles sont plantees dans un chemin 
etroit , on voit presque toujours que leurs troncs s'écartent de manière à 
former entr'eux un angle plus ou moins ouvert. En ce cas ,  ces végétaux 
s'inclinent toujours du cbté où la lumière leur est plus favorable. 

11 est prouve que les plantes ne peuvent prospérer, ni méme se maintenir 
dans un milieu privé d'oxyg8ne. Tout,efois, la fonction que ce gaz exerce est 
encore un mystère. 

D'après ce qui prkcède , on a vu que De Saussure admettait que l'oxygène 
est absorbé, méme le jonr, par la partie aérienne des plantes et transforiné 
en acide carbonique. Celui-ci, rejeté au-dehors, serait d6cornposé de nou- 
veau par les feuilles, le carbone fixé et I'oxygene remis en liberté. 

Dans celte hypothèse, la quantitt! d'oxygène renfermée dans un ballon 
qui contient une plante resterait invariable. 

C'est cette fonction, très-complexe, qui ne me semble pas justifiée par 
l'expbrience. 

11 est possible, toutefois, que I'oxygène de l'air soit absorbe constamnent 
par les tiges et les feuilles, meme pendant le jour, mais le fait est difficile 
à prouver, parce que De Saussure lui-m@me a demontré que lorsqu'on fait 
passer une branche dans un ballon contenant de I'air prive d'acide carho- 
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nique et expose au soleil, I'attnosphére intérieure de ce ballon s'enrichit en 
oxygène. Cette nouvelle acquisition d'oxygéiie est occasionnee par un ph& 
nomène très-important que nous exarnin~rons dans un instant. 

Suivant le mémcauteur, est oxygène inspire par les feuilles produit une 
combustion inttrieurc qui donne naissance à de l'acide carbonique; mais. 
d'après ines expériences, il n'est pas admissible que cet acide soit exha16 
par les plantes exposées a la lumière, si ce n'est cxccptiorinellcment dans 
leur premier âge. 

Du reste, cet acide carbonique pourrait Btrc transporté dans Ics feuilles 
et  décomposé par elles sous I'influence de la lumière sans être expiré au 
pr6alable. C'est ainsi que s'assimile incontestablement le carhone qui existe 
sous formed'acide carbonique dans les cellules végetales. 

Ces faitssont encore du domaine de I'hypothèsc; ils u'acqui8rent un cer- 
tain degre cle probabilité que par la nécessit6 d'expliquer pourquoi les par- 
ties aériennes des plantes ne peuveut se soutenir (sauf de rares exceptions) 
dans un milieu privé d'oxygène. 

Nous avons dit pi'fkedemment que De Saussure a observe qiic lorsqu'on 
expose ao soleil, dans un ballon, uu raineau charge de feuilles, attenant B 
la tige-mère, il se repand dans l'atmosphère du ballon une proportion 
d'oxygène supérieure à celle qui y était contenue au moment de commencer 
I'experience. 

Cet excès d'oxygèneprovient nécessairement dela décomposition de l'acide 
carbonique qui circule dans les tissus des plantes. 

Quelle est I'origine de cet acide czrbonique? 
On suppose généralement aujourd'hui, on enseigne même, que cet acide 

est aspiré. dans le sol par les racines. Quoique je n'aie pas termine les expé- 
riences que j'ai entreprises sur ce sujet, je puis certifier que ce deriiier ph$- 
nomène n'a pas i'iinporlance qu'on lui attribue. Yais ce qui n'est pas dou- 
teux, d'après lcs observations de De Saussure : c'est que les véget;iux font 
dans le sol, par leurs racines, des inspirations abondantes d'oxygène. Cette 
fonctioii explique la npcessile de labourer la terre, de la drainer, en un mol 
de lui donner toute la porosite convenaL4e. En in@ine temps les racines 
sucent dans l'huuius et dans les engrais des elements divers. l,'oxyg&:éne 
brtîle, elaboreces éléments et produit, entre autres composés, de I'acide car- 
boniquc qui se dissout dans les liquides seveuli. 

Enfin cet acide carboniqne cst transporté dans la circulation véggtnle 
jusqu'aux leuilles. Alors un nouveau phénoméne s'accon~plit. Si les rayons 
du soleil eclairent la nature, les feuilles décomposent cet acide, fixent le 
carbone, se I'assimilcnt et restituent a I'atrnosphère I'oxygène que la plante 
lui avait emprunté par ses organes inférieurs. 
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C A T A L O G U E  

D E S  

M A N I M I F E R E S  
DU DÉPARTEJIENT DU NORD, 

P A R  M. A .  D E  N O R G U E T ,  
Membre rgsidant. 

Sk4NCE DU 24 NOVBMPRB 1865. 

Le relevé des esphces de Mammifères que nourrit une contrée 
aussi connue et aussi explorée que le département du Nord 
pourra peut-être sembler, tout d'abord, d'un intérêt médiocre et 
d'une facilité trop élémentaire. 

Les personnes qui ne sont pas naturalistes et qui jugent les 
productions d'un pays par les échantillons les plus apparents et  
les mieux connus, se demanderont sans doute ce qu'un travail 
d e  ce genre offre d'intérêt et peut apprendre de nouveau. Elles 
cornprcndront jusqu'a un certain point l'étude des Insectes qui 
nous entourent et I'expûsé de nos richesses en ce genre, parce 
que ce travail paraîtra comporter tout à la fois difficulté dans 
les recherches e t  variélé dans les objets, et qu'il s'exerce sur 
des milliers d'espèces pour la plupart ignorkes du vulgaire. 

La partie ornithologique d'un catalogue local semblera aussi 
suffisamment intéressante : les oiseaux sont très-populaires; 
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leurs mœurs, leurs chants, leurs rapports avec l'agriculture, 
leurs migrations périodiques feront apprecier ghéralenient 
toute l'utilité qui s'attache B ces petites coupes géographiques , 
au moyen desquelles chacun se rend compte du nombre et  de  la 
variété des espèces que I'on a journellement sous les yeux. 

Mais quant aux Manlmifères , on sera peut-être tenté de se  
demander s'il est bien nécessaire de dresser l'inventaire d'une 
classe aussi peu nombreuse et dont il semble si aisé de retrouver 
autour de soi les rares représentants. 

Cependant, aujourd'hui même, dans uotre départcment, il 
y a parmi les Mammifères plusieurs genres non-seulement fort 
mal connus des personnes étrangères aux études zoologiques, 
mais encore fort embrouillés pour les savants eux-mêmcs. On y 
rencontre des espèces dont la s y n o n p i e  est un chaos, dont les 
caractères sont très-peu fixes, et dont la distinction a donné lieu 
à des divergences d'opinion considérables. 

Ainsi les Yespertilio (Cliauves-Souris) , les Sore,x (Musarai- 
gnes), les Araicola (Campagnols), contiennent un certain nombre 
de ces espèces, tant& divisées, tantôt réunies, dont les varia- 
tions de coloration ont été prises alternativement pour des races 
locales, pour des espèces distinctes et même pour des hybrida- 
tions. La difficulté que I'on éprouve dans l'étude de ces trois 
genres démontre suffisamment tout l'intérêt qu'il y a à appeler 
sur eux l'al tention , en signalanl les espèces quise trouvent plus 
ou moins cominunéinent dans des limites données et  en provo- 
quant de nouvelles recherches. 

Malgré les travaux approfondis de deux naturalistes éminents 
qui écrivaient près de nous : M. de Selys, en Belgique, M.  Baillon 
à Abbeville, il n'est pas impossible qu'on trouve dans le dépar- 
tement du Nord, sinon des espèces nouvelles, du moins certains 
faits non encore observes , certains traits de  mœurs propres a 
éclairer des doutes sur la séparation ou la réunion de plusieurs 
espèces encore incertaines. 
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Voilà pourquoi j'ai ajouté ce catalogue des Marnmifkres 
ceux que j'ai déjà présentés a la Société : ce sera une nouvelle 
pierre à I'ddifice de  notre zoologie locale que je voudrais espérer 
voir terminer un jour. 

J'ai énuméré 47 Mammifères se trouvant dans notre départe- 
ment dont je me suis très-peu écarté. 

Si en donnant une liste des oiseaux d'une contrée il est permis, 
il est méme nécessaire d'y comprendre un certain nombre d'es- 
pèces ol~servées sur des poinls circonvoisins, parce que Ic vol 
d'un oiseau ne  connaît pas de limites politiques et que son cercle 
d'apparition est toujours très-étendu , il n'en est pas de même 
des quadrupèdes, dont les moyens de locomotion sont tout diffé- 
rents et les mœurs beaucoup plus slables. II est toujours facile 
do restreindre, dans des frontières A peu près , cette 
classe zoologique dont les espèces peuvent être arrêtées dans 
leur extension par une for&, iin fleuve ou une chaîne de mon- 
tagnes. 

Toutefois, il est probable que ces quarante-sept espèces s'aug- 
menteraient de plusieurs autres si des recherches suivies étaient 
faites dans l'est du département, encore très-peu exploré sous 
ce rapport : c'est ainsi quela Ilfustelamartes, la Sorse pygmœus, 
le Myoxus glis, l'druicola agrestis s'y rencontreront peut-être ; 
il est probable aussi que quelques Phoques ou quelques Célacés, 
non encore observés sur nos côtes, s'y laisseront prendre quelque 
jour. 

11 n'est pas sans intérêt de comparer notre liste telle que nous 
l'avons composée d'après nos propres observalions , avec celles 
des pays qui nous entourent : La Faune Belge de M. de Se!ys 
compte, en Belgique , 63 Mammifères à i'élat sauvage. Mais 
l'étendue relativement considérable des côtes maritimes de ce 
pays, auxquelles l'auteur joint celles de la Hollande, lui permet 
de compter 11 espèces de Pinnipèdes et de Cétacés alors que 
nous ne pouvons en signaler que 4 sur nos quelques lieues de 
rivages. 
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14. Cheiroptères sont mentionnés en Belgique ; je n'en compte 
que 10 dans le  Nord. Les espèces qui nous, manquent sont 
Rhinolophus hippocrepir ( le Petit F e r  à Cheval ) , Vesperlilio 
dasycnemus (Chauve-Souris dasycnéme) , Vespertilio Bechstenii 
(Chauve-Souris de Bcchstein) , e t  Plecotus barbastellus (Oreil- 
lard barbastelle) ; mais je dois avouer que cet  ordre difficile est 
loin d'avoir été étudié suffisamment i c i ,  et que nos espèces 
Cgalent peut-éire en nombre, si elles ne dépassent, celles de  nos 
voisins. 

Plusieurs Micromammifères , nientionnés par  l'auteur belge 
comme trouvés à l'est de la Meuse, nous manquent aussi ,  entre 
autres l e  Cricetus frurnentarius (le Hamster),  le Sorex pyg- 
mœus (Musaraigne pygmée). Enfin d e  Selys,  avec beaucoup 
d'auteurs, commence sa  nomenclature par l'espèce : Homme, 
que je n'ai vu aucun inconvénient à supprimer ; telles sont les 
principales différences des deux listes. 

M. Godron, dansla Zoolo!gie de la Lorraine, donne 48 espéces 
d e  Mammifhres , parmi lesquelles 7 que nous ne  possédons pas 
dans notre département : Vespertilio Bechstenii e t  Leisleri; 
Sores Hermanni, Duvernoy, qui est u n  double emploi -de la 
S .  fodiens; Ursus arctos (Ours b run) ,  qui existait encore il y 
a cent ans dans les Vosges ; Mustela martes (la Marte) ; #Iyo.rus 
g l i s  (le Loir); Mus campestris (le petit Mulot), qui est un double 
emploi du  M. syluaticus. 

Nous possédons en revanche 7 autres espèces que l'auteur 
lorrain n e  mentionne pas ; ce sont nos quatre mammifères ma- 
rins ; Vespertilio Daubavitonii ; Sorex ciliatus ( Musaraigne 
porte-rame) ; e t  Lepus cuniculus (le Lapin). 

M .  Marcotte (Animaux vertébrés de l'arrondissement d'Abbe- 
ville) porte à 61 le  nombre des Mammifères de  la Somme; 
mais il est bon d'en retrancher tout d'abord 4 que  l'auteur 
ne  donne qu'avec doute : c e  sont Calci8 lycaon (Loup noir), 
variété de coloration , ou métis de  loup et  d e  chienne ; Phoca 
maculata, très-probablement variété d u  Phoque commun ; Del- 
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phinus dubilcs (Dauphin douteux), espéce très-problématique ; 
et Balœrboptera physalus (le Gibbar). Les autres sont : Rhinolo- 
phus hbpocrepis ( le petit Fer à Cheval ), Vespertilio Bechstenii 
(Chauve-Souris de Bechstein) , Plecotus barbastellus (Oreillard 
barbastelle), Mustela martes (la blarle), Plioca lrporina et dis-  
color (le Phoque lièvre et le Phoque discolore), Arvicola agraatis 
(Campagnol agreste), Mus tectorurn (le Rat des toits!, Phocmna 
griseus (le nlarsouin gris), DeZphinus tursio (le Dauphin grand- 
souffleur) , Physeter mucrocephalus ( Cachalot macrocéphale ) , 
Balœnoptera Jubartes (le Jubarte). 

Il résulte des comparaisons que nous venons d'établir, que l e  
département du Nord serait un peu moins favorisé qne les con- 
trées voisines sous le rapport de la classe qui nous occupe, si 
nous admettions comme complète la liste qui va suivre. Mais, 
quelque restreinte qu'elle soit, et  même en supposant quelques 
nouvelles découvertes, il est certain que, dans un temps donné, 
elle diminuera encore. Le Loup, le Chat sauvage, le Sanglier 
ont déjà presque disparu ; la Loutre et le Blaireau diminuent; 
l e  Chevreuil , refoulé dans les arrondissements de Valenciennes 
et d'Avesnes, n'y reste encore que grâce aux garderies de 
riches chasseurs; le Phoque n'apparaît sur nos côtes qu'avec 
une défiance extrême , et les grands Cétacés, relégués par une 
longue poursuite sous les glaces du pôle, n'échouent sur les 
grèves qu'à des intervalles de plus en plus éloignés : c'est ainsi 
que l'extension des cultures et de l'industrie, l'augmentation de 
la population, les défrichements, les chasses, empiétant de jour 
en jour sur la nature sauvase, la repousse vers des contrées 
où l'homme ne peut exercer son pouvoir 

Pour mettre quelque lumière sur les difficultés qu'on rencontre 
dans l'étude de plusieurs genres, j'ai accompagne les nc ms 
d'une courte diagnose tirée des meilleurs auteurs. Avec ces 
caractércs distinctifs on pourra aisément, dans la plupart des 
cas, reconnaître l'espèce qui tombera sous la main. 
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Si une seule des personnes qui jetteront les yeux sur ces 
quelqries pages en concevait le désir de poursuivre les éludes 
que j'ai entreprises , si seulement elle pouvait rester persuadée 
de tout le charme qui se trouve dans les plus simples recherches 
de l'histoire naturelle, je croirais avoir beaucoup gagné et  je 
me trouverais suffisamment payé de nion travail. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ordre CHEIROPTÈRES. 

Famille V E S P E R T I L I O N I D É S .  

Genre CHAUVE-SOURIS. VespertiZio. 

1. CHAUVE-Souam onDrNAraE, Y. murinus, Linné. 

Caractères. - Oreilles ne se rejoignant pas au  sommet de la 
tête ; plus longues que celle-ci ; oreillons presque droits, suba- 
bondis; pieds dégagés de la membrane inférieure ; c'est la plus 
grande de nos Chauves-souris. 

Pas rare ; vole des le crépuscule et  se distingue parsa grande 
taille; elle passe la journée et l'hiver dans les clochers, les 
vieux édifices , plus rarement dans les souterrains ; elles y sont 
souvent réunies en grand nombre. 

%. 

2. CHAUVE-Soum A MOUSTACHES. V. mystacinus , Leisler. 

Car. - Oreilles ne se rejoignant pas au sommet de la tête; 
plus courtes que celle. 4 ; oreillons droits , aigus ; ventre 
roussâtre. 

Pas commune ; vole de préférence dans les allées des jardins, 
à l'entrée des souterrains ou prés des eaux; se retire dans les 
greniers et les arbres creux ; elle parait une des premières au 
printemps. Un individu pris au vol, près de Lille, porte au 
hlusée la date du 5 avril. 

Car. - Oreilles ne se rejoignant pas au sommet de la têle ; 
oreillons droits , subarondis ; pieds dégagés de  la membrane ; 
venfre gris cendré ; poils du dos laineux, 

Rare ; vole au-dessus des eaux , jamais dans les villes ; se 
retire dans les souterrains et les carrières. 
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Car. - Oreilles ne se rejoignant pas au somniet de la t&e ; 
oreillons courts, arrondis, coudés; poils châtains; taille de 20 c. 

Très-commune ; c'est l'espèce qui se voit le plus habituelle- 
ment dûnsles villes et autour deshabitations ; elle volequelque- 
fois en plein jour dès le mois demars. Onla trouve très-souvent 
à Lille en démolissant les toits des vieilles maisons ou dans les 
chantiers de bois ; les anciens bâtiments de l'Hôtel-de-Ville en 
contenaient des milliers. 

5. CHAUVE-SOURIS A OREILLES ECHANCREES. Y.  enaarginatus , 
Geoffroy, 

Car. - Oreilles ne se rejoignant pas au sommet de la tête,  
dchancrkes au bord extérieur; oreillons droits , subaigus ; poil 
laineux , roux clair; museau épais. 

Rare ; voltige sur les eaux dans les fortifications de Lille , se 
retire dans les greniers et  les carrières. . 

6. CHAUVE-SOURIS DE NATTERER. V.  Naltererii , Kuhl. 

Car. - Oreilles ne se rejoignant pas au sommet de  la tête, 
un peu échancrées ; oreillons poiutus , cultrirormes ; des poils 
raides au bord de la membrane inférieure ; dos cendré, ventre 
blanchâtre. 

Très-rare aux environs de Lille ; vole avec I'emarginatus , se 
retire dans les arbres creux et  les carrières. 

7. CHAUVE-SOURIS SEROTINE. V. serotinus, Schreber. 

Car. - Oreilles ne se rejoignant pas au sommet de la tète; 
oreillons courts, coudés ; tiiille atteignant quelquefois celle de 
la murinus ; poil du dos long, luisant. 

Rare ; vole à la nuit close dans les campagnes et les bois; se 
retire dans les arbres creux. Je l'ai prise à Quesnoy dansle tronc 
d'un orme. 

8. CIIAUVE-SOURIS NOCTULE. Y.  nochia ,  Schreber. 
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Cur. - Oreilles ne se rejoignant pas au sommet de la tdte ; 
oreillons courts en forme de hache ; taille de  la Sérotine ; poil 
lisse , marron; forte odeur musquée. 

Corninune; c'est la plus répandue de nos trois espèces de 
grande taille ; elle vole de bonne heure dans les villes et les 
campagnes, se retire dans les rieux bâtiments , les arbres 
creux, etc. 

Genre OREILLARD. Plecotus. 

9. OREILLARD ORDINAIRE. P. auritus, Lesson. 

Car. - Oreilles très-grandes se rejoignant au sommet de la 
tête ; oreillons en forme de feuille de saule. 

Commun ; c'est une des espèces qu'on voit le plus souvent le 
soir autour des habitations; son vol est très-irrégulier et très- 
brusque ; il entre souvent dans les appartements. 

Genre RHINOLOPHE. Rhi~oZopAt~s 

10. RHINOLOPHE GRAND FER A CBEVAL. R. ultihastatus , Geoffroy. 

Car. - Nez très-aplati au-dessus et surmonté d'une mem- 
brane ; taille de 30 cent. 

Pas rare ; vole a la nuit close, se retire dans les greniers ; je 
l'ai vu plusieurs fois aux environs de Lille. 

Xota. - Les Cheiroptères suivanls se trouveront peut-être 
sur quelques points du département quand des recherches seront 
faites avec soin : Vesperiilio Bechstenii , Leisleri, dasycnemus; 
Plecotus barbastellus ; RhinoJophus hippocrepis. 

Ordre R O N G E U R S .  
Fam. MURIDES. 
Genre RAT. MW. 

i l .  RAT SURMULOT'. Mu6 decunban~~,  Pallas. 
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Car. Pelage roussâtre ; taille de 20 à 25 cent. 
Très-commun au bord de loutes les eaux, dans les égobts , 

autour des fermes ; il naFe et plonge avec la plus grandefacilité, 
ce qu i  lui a fait donner à tort le nom de Rat d'eau. Le vrai Rat 
d'eau est le Campagnol amphibie (A raicola amphibius) qui en 
est très-distinct par sa iaille toujours plus petite, son corps plus 
ramassd, la forme arrondie de sa tête, la disposition de ses 
dents, son régime végétal , eic. 

Le  Surmulot, originaire de l'Inde, n'a Cté introduit en France 
que vers 1730; il s'y est prodigieusement multiplié. 

12. RIT NOIR.M. rattus, Linné. 

Car. - Pelage noirâtre, taille de 18 à 20 cent. 
Commun ; on le trouve surtorit dans les greniers où le Sur- 

mulot ne monte pas Quoique diminuant en nombre, il est encore 
répandu dans tout le dcpartement et cause dans les garde- 
mangers de grands dégâts. 

D'après JI. de L'Isle, notre Rat noir (Mua rattua) serait une 
variété mélanique du Rat d'Alexandrie ou Rat des toits (Mus 
Alexandri~w) .  II s'appuie, pour prouver cette opinion , sur 
'iâenti té de structure intérieure et extérieure, sur la ressem- 
blance des niœurs et sur de nombreuses expériences de croise- 
ments féconds, ayant produit des métis égaienient féconds. 

Malgré tout ce qu'il y a de spécieux dans l'intéressant Mémoire 
publié par ce naturaliste ', il est prudent d'ajourner encore une 
opinion définitive sur ce sujet. 

Le Rat d'Alexandrie , de Geoffroy, est bien certainement le 
même animal que le Mus tectorum de Savi; il est originaire 
d'Arabie et est répandu dans l'Afrique septentrionale et l'Europe 
mkridionale; on le trouve dans le midi de la France jusqu'en 
Bretagne. Un individu a même été pris à Feuquières (Somme), 
d'après M. Marcotte. 

Annales den sciences naturelles. t. IV, p. 173. 
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13. RAT SOURIS. MUS mus eu lu^, Linné. 

Trbs-commun comme chacun sait ; partout et toujour 

14. RAT MULOT. Mus syloaticus , Linné. 

Très-commun dans les potagers, les bois. 11 est très-nuisible 
aux cultivateurs et  aux jardiniers ; l'hiver il continue ses ravages 
dans les granges, les medes  et même dans les maisons. On en 
trouve des variétés grisâtres ou jaune clair, mais elles sont 
moins fréquentes que chez les espèces précédentes. 

15. RAT NAIN. NUS mimtus,  Pallas. 

Car. - Oreilles arrondies, poilues ; taille de  6 à 7 cent. sans 
la queue ; dos roux, ventre blanc. 

Assez commun dans les champs de céréales, dans les meules, 
dans les granges ; il suspend dans les blés un nid en forme de 
boule, à la manière de certains oiseaux. J'en ai trouvé plusieurs 
plac,és au centre de touffes d'herbe. 

Genre CAMPAGNOL. Arvicola. 

16. CAMPAGNOL AMPHIBIE.  A .  amphibius, Linné. 

Car. - Corps épais, poils moins lisses que chez les Rats , 
museau court, tête arrondie, queue de 10 cent., dos brun jau- 
nâtre,  ventre cendré. 

Commun le long des rives des fossés et des ruisseaux dans tous 
les environs de Lille. Il parait vivre en bonne intelligence avec 
le Surmulot, ce qui s'explique par la différence de leur nourri- 
ture , le Campagnol étant herbivore ; nialgré la répugnance 
qu'elle inspire, sa chair est comestible. Degland dit même qu'elle 
est excellente ' ; le musée de Lille possède une variété blanche 
prise à Houplin. 

i Cat. <iu Micsdede Lille, p. 89. 
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17. CAMPAGNOL DES PRES. A.  bubterraneus , Sélgs. 

Car.- bloitié plus petit que le précédent; queue très-courte 
(2 c-5) ; oreilles cachées sous le poil ; pieds cendré foncé. 

Commun aux environs de Lille, dans les prés et les champs 
humides: il vit sous terre dans les galeries des Taupes ; on l'a- 
perçoit quelquefois passant la tête'à l'entrée de son trou , mais il 
y rentre au moindre bruit et ne reparaît plus. 

18. CAMPAGNOL DES CHAMPS. A .  arvalib , Pallas. 

Car. - Un peu plus grand que le précédent, oreilles plus 
longues et velues , pieds blanchlitres sur les individus frais. 

Commun dans les champs ; c'est, avec le Mulot et la Souris , 
le plus nuisible de nos Micromammifères. I I  se nourrit de blé, de 
racines , de semailles. On le trouve l'hiver dans les granges 
et les nieules. 

19. CAXPAGNOL ROUSSATIE. A.  rubidus, Baillon. 

Car.- Taille du A. sublerraneus , queue plus longue (5 c.), 
pelage roux au-dessus , blanchâtre en-dessous. 

Commun aux environs de Lille, dans les terrains marécageux 
de  Narcq et d'Esquermes. 11 n'attaque pas les céréales et vit 
de racines. 

Farn, MYOXIDES. 

Genre LOIR. M ~ O X U J .  

30. LOIR LEROT. M. nilela, Schréber. 

Car.- Queue garnie d'une touffe de poils à l'extrémité ; dos 
gris, ventre blanc ; une bande noire sur les yeux. 

Comniun dans les vergers, les jardins , sur les espaliers, ou il 
fait de  grands dégâts en fruits de toute sorte ; il niche dans les 
nids de Noineau abandonnés, dans les trous d'arbres ; j'ea ai 
pris un nid a Quesnoy, au haut d'un cerisier, dans un mannequin 
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de paille disposé pour effrayer les oiseaux. C'est a tort qu'on 
donne vulgairement h cet animal le nom de Loir. Le vrai Loir 
(Myoxus glis) n'a pas encore été rencontré, que je sache, dans 
le Nord. 

21. LOIR MUSCARDIN. M. avellanarius , Linné. 

Car.- Presque moitié moins grand que le précédent; pelage 
uniforme, d'un roux fauve, ventre plus pâle. 

Rare; se tient dans les bois. J'en ai vu plusieurs de la forêt 
de Phalempin et  des bois de Saint-Amaiid. 

Genre ÉCUREUIL. Sciwus. 

22. ECUREUIL ORDINAIRE. S .  mulgaris , Linné. 

On ne  le trouve que dans les grands bois, dans la for& de 
Mormal, les bois de Saint-Amand , la forêt de Kieppe ; je ne l'ai 
jamais observé dans celle dc Plialempin. II se nourrit de noi- 
settes et de glands et niche à l'enfourchure des branches. On 
sait qu'il vit aisément en captivité, mais il faut se méfier de  
ses morsures. 

Genre LIÈVRE. Lepus. 

23. LIÈVRE ORDINAIRE. L. tirnidus, Linné. 

Habite nos bois et nos plaines où il se multiplierait beaucoup 
s'il était moins chassé. II a presque disparu de certains terri- 
toircs trop battus ou trop braconnés , mais il se maintient en 
nombre immense sur certaines chasses des environs de Lille 
soigneusement gardées, dans le voisinage des grands parcs, 
dans les bois taillis entrecoupés de champs découverts. 

Dans plusieurs propriétés de l'arrondissement de Lille, un 
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seul jour de battue coûte la vie a deux cenls de ces an imux  
sans que le nombre en paraisse beaucoup diminué. 

24. LIÈVRE LAPIN. L. cunicultcs, Linné. 

TrSs-commun dans les bois accidentés , dans les dunes du 
littoral ; il se multiplie aussi en plaine, autour des lieux habités, 
dans les chantiers, sous les ponceaux ; depuis une vingtaine 
d'années le nombre de ces Lapins de plaine a beaucoup augmenté 
dans les environs de Lille ; on trouve quelquefois une variété 
rousse. 

J'ai vu tuer à Quesnoy un métis, a l'état sauvage, de Lièvre 
et de  Lapin, et j'eu ai trouvé un second sur le marché de Lille. 

Ordre I N S E C T I V O R E S .  

Fam. ERINACÉIDÉS. 

Genre HÉRISSON. Erinaceus. 

35. HÉRISSON ORDINAIRE. E. éuropœus , Linné. 

Commun dans les bosquets, lesbaies broussailleuses, les parcs. 
II dort pendant le jour et ne sort de sa retraite que la nuit. 
C'est un animal fort innocent et qui se rend même utile en dé- 
truisant plusieurs espèces d'insectes nuisibles. On le conserve 
aisément dans les jardins entour& de murs, où il fait la chasse 
aux lombrics et à toute sorte d'insectes. 

Fam. TALPIDES. 

Genre T A U P E .  Falpa. 

26. TAUPE ORDINAIRE. T. e U ~ O p a ? U ,  Ihlüé.  

Très-commune partout; on en trouve fréquemment des va- 
riétés jaunâtres , grises , blanches ; j'en ai trouvé une nichée 
entière de cette dernière couleur. 
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Genre MUSARAIGNE. Sorex. 

27. MUSARA~GNE ORDINAIRE. S.  araneus, Schreber. 

Car. - Dents blanches; queue arrondie égalant en longueur 
la moitié du corps, ayant quelques poils isolés; dos gris, ventre 
cendré. 

Très-commune dans les bois, les jardins, l'hiver autour des 
fermes, dans les granges; c'est un petit animal fort innocent, 
ainsi que ses congénères, et qu'on confond i tort avec les Souris 
et les Canipagnols : son régime est insectivore. 

28. MUSARAIGNE LEUCODE. S. leucodon, Hermann. 

Car. - Dents blanches ; queue un peu plus longue que le 
corps; la couleur grise du dos tranchant nettement sur le blanc 
du ventre. 

Rare ; même mœurs que la précédente. Un individu du Musée 
de Lille vient d'Haubourdin. M. de Sélys la signale aux bords 
de l'Escaut. 

29. MUSARAIGNE CARRELET. S. tetragonurus , Hermann. 

Car. - Queue carrée terminée en pointe; dos gris ,  ventre 
cendré ; une ligne roussâtre sur les flancs. 

Très-commiine; on la confond avec la première dont elle a 
les mœurs. C'est cette espèce que l'on trouve souvent nlorle 
sur les chemins, dans les parcs et  les bois ; les Chats qui la 
tuent l'abandonnent à cause de son odeur musquée. 

30. MUSARAIGNE D'EAU. S. fodiens , Pallas. 

Car. - Queue comprimée ; dos noir tranchant sur le ventre 
blanchâtre ; taille suphienre aux précédentes (8 c.5). 

Pas commune; vit le long des ruisseaux à la  manière des 
Rats d'eau, nage et plonge avec facilité. Je  l'ai observée plu- 
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- 160 - 
sieurs fois dans les fortifications de Lille. Celles du Musée pro- 
viennent d'Haubourdin. 

31. MUSARAIGNE PORTE-RAME. S. ciliatus, Sowerby 

Car. - Queue comprimée , dos noir, ventre presque noir, 
taille de la précédente. 

Elle ne diffère de la précédente que par la nuance du ventre 
qui se lie insensiblement avec celle du dos. On trouve même 
tous les passages quand on a sous les yeux à la fois un grand 
nombre d'individus. Aussi beaucoup d'auteurs les réunissent en 
une seule espèce. Ce serait sur nature qu'il faudrait irclaircir 
ce doute en s'assurant de la communauté de vie. Elle n'est pas 
plus rare que la précédente aux environs de Lille ; on la prend 
dans les niêmes endroits. Celles duMusée orfrent des caractères 
de coloration assez tranchks et  paraissent un peu plus petites 
que les fodiens: elles viennent d'Haubourdin. 

Ordre R U M I N A N T S .  

Genre C E RF. Cervus. 

32. CERF ORDINAIRE. C. elaphus , Linné. 

C'est h peine si l'on peut compter le Cerf parmi les ani- 
maux de notre département. Il n'y est plus sédentaire depuis 
longtemps. On y signale cependant quelques apparitions for- 
tuites dans la partie sud-est. Ce sont sans doute des bêtes for- 
longées de la forêt de Compiègne , ou peut-être des échappés 
de parcs. 

33. CERF CHEVREUIL. C. capreolus , Linné, 

On ne le trouve plus un peu communément que dans I'arron- 
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dissement à'Avesnes , surtout dans les bois de Trélon. Il en 
disparaîtrait bientôt si la surveillance des gardes-chasses venait 
a cesser. 

Ordre PACHYDERMES. 

Fam. SUIDÉS. 

Genre SANGLIER. SUS. Linné. 

34. SANGLIER ORDINAIRE. S. scrofa. Linné. 

C'est encore une espéce a peu près disparue du département ; 
on ne cite plus que quelques apparitions fortuites; un mâle 
adulte du musée de Lille provient de la forêt de blor~pal , où il 
y a été tué en 1823. 

Ordre C A R N A S S I E R S ,  

Genre BLAIREAU. Meles 

35. BLAIREAU ORDINAIRE. M. taxus , Desrnaretz. 

Assez rare; se trouve $à et Ih dans quelque bois umtueus  
où il se creuse des terriers profonds ; ses habitudes sont noc- 
turnes ; il est peu carnivore. Le bois de Liévin, près de Lens, 
contient plusieurs de ces terriers toujours peuplés de quelques 
couples. 

Fam. M U S T É L I D É S .  

Genre BELETTE. Mustela. 

36. BELETTE ORDINAIRE. fil. vulgaris, Linné. 

Commune dans les champs , les prairies ; les bois ; fréquente 
surtoul, dans nos environs, les crètes des fosses ou elle se cache 
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dans les trous des Taupes ; on la voit souvent traverser les çhe- 
mins avec agilité et disparaître au moindre bruit. Elle détr'uit 
un grand nombre de Mulots et de Campagnols, 

37. BELETTE BERMINE.  M .  hcrminea , Linné. 
Pas commune ; on la trouve dans les mémes localités que la 

précédente, mais beaucoup plus rarenient ; de novembre a mars 
elle est blanche, mais il est rare de la trouver dans notre pays 
d'un blanc aussi pur que dens les contrées septentrionales ; en 
ét6 son pelage se rapproche de celui de la Belette ordinaire 
avec l'extrémité de la queue noire ; au prinlemps et en autonine 
elle est tapirée de blanc el de roux. 

Genre FOUINE. Foina. 

38. FOUINE ORDINAIRE. Foina vulgaris, Linné. 

Commune autour des fermes, des basses-cours, aussi dans 
les bois. Vit pendant le jour dans les tas de hais, les chantiers, 
les granges, les greniers. Elle détruit bcaucoup d'œieiifs et de 
jeunes volailles ; elle grimpe avec une grande facilité. J'en ai 
vu une poursuivre, en plein jour, un Lérot jusqu'au sommet d'un 
orme élevé. 

Genre PUTOIS. Putori~1.s. 

39. PLTTOIS ORDINAIRE. Putorius cornmunis , Linné. (En patois 
Fichau). 

Commun ; dans les greniers, les granges , les arbres creux ; 
fait moins de mal que la Fouine, quoique plus nombreux. On 
peut juger l'hiver, pendant la neige, combien ces deux animaux 
sont ardents i la recherche de leur proie; leurs traces sont 
alors singulièrement multipliées et niènent souvent très-ioin du 
gîte. On distingue alors de nombreux pas de Putois le long des 
fossés, a fleur d'eau ; ils viennent y chasser les Musaraignes et 
y pêcher du poisson dont ils sont très-friands. 
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Fam. LUTRIDÉS. 
Genre LO u T RE. Lactra. 

40. LOUTRE ORDINAIRE. L. vulgaris , Erxleben. 

Pas commune ; le long des rivières e t  des étangs où elle se 
creuse un terrier a fleur d'eau. Observée au bord de la Deùle a 
Marquette, a Defilémont, et une fois dans un fossé de l'enceinte 
de la citadelle de Lille. 

Fam. FÉLIDÉS. 
Genre C H  AT. Felis. 

hi .  CHAT SAUVAGE. F. cattus , Linné. 

II est difficile de  préciser les renseignements que l'on obtient 
sur la presence de cet animal dans nos bois, parce qu'on désigne 
généralement sous le noin de Chars sauvages des Chats domes- 
tiques qui se sont enfuis dans les bois, s'y sont établis, et même 
s'y reproduisent. 

II est certain que les gardes tuent quelquefois de ces Chals 
qui ont acquis une taille supérieure a celle du Chat domestique, 
mais ils n'ont jamais l'uniformité de pelage du vrai Chat 
sauvage, qui est régulièrement roussâtre sur le dos , un peu 
plus pâle sous le ventre , avec quelques raies noires mal mar- 
quées, excepté sur la quene, et qui a toujours cette queue bien 
plus garnie de  poils. J e  crois toutefois qu'on peut l'inscrire 
parmi nos Mammifères du Nord comme se trouvant de temps en 
temps dans les grands bois des arrondisseinents de  Valenciennes 
et d'hvesnes ; il n'est d'ailleurs pas rare dans l'Ardenne belge et 
même dans la forêt de Soignes. Le musée de Lille l'a r e p  de 
Bar-le-Duc. 

Fam. CANIDES. 

Genre L O u P. 1;ym.s. 

I2. LOUP ORDINAIRE.  Lupus u~lguris , Brisson. 
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Très-rare ; on signale de temps en temps son passage pendant 
les hivers très-froids , mais ces apparitions vont toujours en 
s'éloignant. En 1829, un de ces animaux a été vu plusieurs nuits 
de suite aux environs de Quesnoy-sur-Deille et  tué au moment 
où il dévorait une chèvre. 

Genre RENARD. Pulpes. 

Pas rare dans certains bois; il se cantonne dans les endroits 
qui lui plaisent, mais se multiplie peu, grâce à la chasse qui lui 
est faite. Le bois àe Liévin, près Lens, en est toujours abon- 
damment pourvu. 

Leurs terriers y sont creusés dans un taillis en pente légère 
faisant face à l'ouest; des Blaireaux y ont creusé les leurs tout 
à cdté et paraissent vivre en bonne intelligence ; mais, chose 
plus smgulière , des Lapins ont fait leurs galeries à I'emhou- 
chure même des trous des Renards, de  sorte que l'entrée est 
conimune et que les rencontres doivent y être très-fréquentes. 
Y a-t-il entre eux une sorte de trève , ou bien les Lapins sont- 
ils assez sur leurs gardes pour éviter leurs ennemis, c'est ce 
que je ne saurais dire ; dans tous les cas,  ce voisinage dange- 
reux ne  les empêche pas de se maintenir depuis longtemps en 
nombre à peu près égal. 

Les Renards varient de coloration : on en trouve qui ont le 
pelage plus foncé , les pattes plus noires , c'est le Renard char- 
bonnier des chasseurs; il est aujourd'hui certain que ce n'est 
qu'une variété de l'espèce. 

Ordre P I N N I P È D E S .  

Fani. PHOCIDÉS. 

Genre P H  O Q u E. Phoca. 

64. PHOQUE ORDINAIRE. P. vitulina, Linné. 
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Très-rare sur nos côtes , où il paraissait autrefois plus corn-- 
munément ; il est plus commun sur celles d'Artois et  de Picardie, 
mais la poursuite dont il est l'objet lorsqu'il sort de l'eau marée 
basse I'a rendu extrêmement méfiant. 

Ordre CgTACÉ S. 
Fam. D E L P H I N I D É S .  

Genre MARSOUIN. Phocma. 

45. MARSOUIN ORDINAIRE. P. commumis , Cuvier. 

Commun sur les côtes à l'entrée des ports ; on voit fréquem- 
ment apparaître son dos noir au-dessus de la surface de l'eau ; 
on ne le pêche jamais en pleine mer. 

Genre DAUPHIN. DeZyhiws. 

46. DAUPHIN ORDINAIRE. D. delpftis , Linné. 

Rare ; parait quelquefois en vue des côtes nageant en grandes 
bandes. 

M. Marcotte le dit corninun dans la baie de Somme. 

Genre HYPEROODON. Hyyeroodoa. 

4'7. HYPEROODON de Baussart. H .  rostra.tum , Chemnitz. 

Le 6 décembre 1832 des pêcheurs de Dunkerque ont recueilli 
en mer un de ces cétacés ; il était niourant et flottait a la surface. 
Sa longueur était de neuf mètres , son poids de 6000 kilog. 
C'est l'individu dont on voit la peau enipaillée dans le vestibule 
du rez-de-chaussée, au Rlusée de Lille ; son squelette , monté 
avec lc plus grand soin , est au centre de la galerie principale. 
C'est une espèce de l'océan septentrional qui échoue de temps 
en temps sur les côtes de  Hollande ou de France. 
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ESPRCES DOMESTIQUES. 

Ordre des RONGEURS. 

i. COBAYE COCHON D'INDE. Anœma cobaya, Fr. Cuvier. 

Originaire de l'ilinériqiie du Sud ,  où il était déjh doniestique 
à \'époque de la découverte ; il a éié importé en Europe avec 
les premiers produits du Nouveau-Jiondc. Son type sauvage 
serait, d'après d'hzara, le Cobaye aperea iCavia aperea). 

Il propage beaucoup en captivité, mais, quoique sa chair 
soit bonne manger, il reste un objet d'aniuseinent et de curio- 
sité. Buffon avance qu'un seul couple peut donner naissance, 
en un an ,  a un millier d'indi~idus. II y a là une exagération 
évidente , au moins pour nos climats, OU les premieres portées 
ne sont que de deux ou trois jeunes. 

Sans aucun doute on parviendrait a muliiplier en liberté les 
Cochons d'Inde et à en tirer profit , si l'on pouvait les préserver 
des animaux carnassiers, contre lesquels ils sont sans défense. 

2. LAPIN DOMESTIQUE. Lepus cu.nicuZus dontesticus. 

Les nombreuses races de Lapins qu'on élève en doniesticité 
proviennent du Lapin sauvage (Lepus cuniculus) , originaire 
d'Afrique et qui s'est répandu en Europe 'par l'Espagne. 

On fait dans le département du Kord lin conmerce assez irn- 
portant de Lapins pour leur chair ct leur peau ; le marché de  
Lille en est toujours très-bien pourvu. Lcs Flandres belges eii 

expédient pour l'Angleterre des quantités considérables. 
L'élevage et l'engraissement se font d'une manière tout-à- 

fait primitive et le choix des races laisse beaucoup a désirer ; 
cependant, depuis quelques années, la grande race dite Lapins 
russcs tend a se répandre de plus en plus. 
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Ordre des RUMINANTS. 

3. BOEUF DOMESTIQUE. Bos taurus domesticus. 

Notre bmuf domestique est dérivé d'un type aujourd'hui éteint 
e t  qui est probablement le Bos primigenizcs dont les ossements 
s e  rencontrent fréqueinment dans les terrains d e  formation re- 
cente. 

C'est l a  race flamande qui est la plus répandue ; convenable- 
ment modifiée par de  bons croisements , elle laisse peu à désirer 
sous le  rapport du  lait, du  beurre, e t  d e  l'engraissement. 

4. MOUTON DOMESYIQUE. Ovis  mies domesticus. 

Buffon et beaucoup de  naturalistes après lui font dériver 
notre Mouton domestique du Moufiion, d e  l'Europe méridionale, 
encore existant aujourd'hui en Corse, en Sardaigne, en Turquie 
Cette opinion, qui souléve beaucoup d'objections, est loin d'être 
prouvée. 

II est très-probable que la plupart de nos Mammifères domes- 
tiques, dont l'histoire n'a pas désigné le point d c  dépar t ,  ont 
été réduits en esclavage dès les premiers temps de l'existence 
de  la race humaine, e t  sont conime elle originaires d'Asie. Rien 
n'empêche de supposer que chacun d'eux est le  produit d'un 
type primitif aujourd'hui perdu. 

Toutes Ics hypothèses des naturalistes qui cherchent dans la 
nature sauvage encore eaistante ces types originaires, n e  sont 
appuyées que sur  des analogies ou des rapprochements plus ou 
inoins ingénieux. Au milieu de  tant d'opinions différentes , qui 
ne peuvent produire aucune preuve positive, n'est-il pas plus 
simple de croire que la domestication e n  s 'emparant,  dès l'ori- 
gine,  d'une espèce encore peu répandue,  l'a accaparée tout 
entière e t  n'a plus laissé de  témoins d.e son état d e  liberté. 

On élève surtout dans le  Nord la race d e  Moutons dite Flan- 
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drine , sans cornes , formée, dit-on , par un croisement entre 
la Brebis du Texel. et le Bélier d'Afrique. La race Mérinos est 
introduiie sur quelques points. 

5. CEÈVRE DoMEsriQue. Capra hircus domestica. 

Le Bouquetin des Alpes {Capra ibex) a été longtemps regarde 
comme la souche de l a  Chèvre domestique ; Pallas a cherché à 
prouver qu'il fallait la rapporter a 1'Egagre (Capra œgagrus) 
de Perse et du Caucase, d'autres types seront sans doute pro- 
posés avec aussi peu de certitude. Ce que je viens de dire à 
propos du Mouton s'applique ici. 

La Chèvre, dans notre département, est peu appréciée et n'est 
guère élevée qu'isolément, par les pliis pauvres ménages, qui la 
font pailre sur le bord des routes. Aussi ai-je entendu faire cette 
observaiion que le nombre des Chèvres dans un village est en 
raison directe de la pauvreté des habitants. 

Ordre des PACHYDERMES. 

6. COCHON DOMESTIQUE. SUS domes ticus. 

II est très-probablement dérivé du Sanglier, mais l'époque 
de sa domestication n'est pas connue. 

Jadis on élevait dans nos fermes une race indigène de très- 
grande taille, efflanquée , tardive et d'engraissement difficile ; 
elle est abandonnée aujourd'hui pour les bonnes races anglaises. 
C'est surtout dans les arrondissements de l'ouest que le coni- 
merce des cochons se fait en grand. 

7. CHEVAL DOMESTIQUE. Equus caballus. 

Originaire d'Asie selon les uns, d'Afrique selon Ics autres, 
le Cheval provient d'une souche aujourd'hui perdue, et  il est sans 
doute devenu la conquête de IThorrime dès les premiers âges. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



. Qn l'élève peu dans le département el nous n'avons pas de 
race locale particulière. Cependant rien n'empêcherait que cette 
importante industrie agricole ne se pratiquât dans nos fermes. 
C'est l'avis de tous les hommes compétents. 

8- ANE DOMESTIQUE. Equus asinus domesticus. 

L'Ane sauvage ou l'onagre parait étre la souche de nos Anes 
domestiques. On le trouve encore en bandes nombreuses dans 
les deserts de l'Asie centrale, mais ce fait ne prouve pas que 
sa donlestication soit plus récente que celle du Cheval. 

Les Anes que nous voyons dans le nord de la France sont 
en général petits, chétifs et abâtardis; ils ne sont un peu com- 
muns que dans les arrondissements- de Dunkerque et d'Ham- 
brouck. 

II est étonnant qu'une espèce aussi utile soit aussi générale- 
ment abandonnée la dégénérescence, et qu'on ne cherche pas 
les moyens de refaire nos races du Nord par de bons croise- 
ments. 

Ordre des CARNASSIERS. 

9. FURET DOME~TIQUE.  Putorizcs furo. 

Il est originaire d'Afrique , d'où lei Espagnols l'ont introduit 
en Europe. II s'est naturalis6 en Espagne, niais dans le nord de 
la France il ne peut vivre en libertt!. Ceux qui se perdent à la 
chasse ne se reproduisent jamais. 

Quoique sa domestication soit complète , son naturel carnas- 
sier reprend souvent le dessus et l'empêche de revenir à l'appel 
de son mi t r e .  

i l  est peu employé dans le Nord. 

10. CHAT DOMESTIQUE. Felis cattus domesticus. 

Le Cbat e s t 4  descendu du Chat sauvage d'Europe ou du Cbat 
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ganté (Fklis maniculata) d'Egypte , ou bien de tous deux en- 
semble? C'est encore une question impossible à résoudre ; il 
est plus probable qu'il forme une espèce spéciale aujourd'hui 
perdue à l'état sauvage. 

Les Chats sont malheureusement très-communs daiis le dé. 
partement ; il est peu de maisons qui n'en nourrissent au moins 
un. Cependant leur iiiilité comme dcstructcurs de souris est très- 
exagérée et les dégàts qu'ils occasionnent, en détruisant le gibier 
et  les couvécs des oiseaux utiles, sont beaucoup plus réels Je  
crois qu'il y aurait avantage A diminuer leur nombre, beaucoup 
trop grand. 

11. CEIEN DOME~TIQUE.  Cania domestkua. 

L'opinion longtenips répandue qui faisait descendre le Chien 
du Loup est aujourd'hui fortement é%raulee ; on s'est rejeté sur 
le' Chacal , ou 'bien on lui suppose plusieurs souches diffhentei. 
D'après cette dernikre opinion, le Chien de berger descendrait 
d'une espèce autre que le Lévrier ou le Dogue, quoique nous- 
voyions leurs croisements indéfiniiiient ftkonds. 

Si cette multiplicité d'origine était prouvée , elle delruirait 
les notions les plus exactes que nous ayons de I'Espéce: pent- 
êt,re même da-t-elle été inventée que pour battre en brêche 
l'ancienne école qiii définissait l'espèce : une succession constante 
d'individus seniblables, dont les produits sont capables de se 
reproduire indéfiniment. 

Toutes nos races de Chiens dérivent très-probablement d'un 
type unique domestiqué des l'origine du genre humain et au- 
jourd'hui disparu. Entre le crâne d'un Carlin et celui d'une 
Levrette , la différence n'est pas beaucoup plus grande qu'entre 
la tête d'un Papou et celle de l'Apollon du Be!védère , et ce- 
pendant l'unité de la race humaine n'est pas sérieusement mise 
en doute. 
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M A M n I I F f i R E S .  

CHEIROPTERES. VP.SPERTILIO\IDÉS. Vesperlilio. 

INSECTIVORES. ERIXA~EIDES. 
T LLPIDÉS. 
SORICIDES. 

PACEYDERJIES. SCIDES. 
CARNASSIERS. CRSIDÉS, 

?IIPSTELIDES- 

Plecotus. 
Rhinolophtcs . 
,Ifus. 

d.lyoxus. 

Sciurus. 
Lepus 

Erinaceus. 
Talpu. 
Sorex 

Cervus. 

Sus. 
Meles. 
Mustela. 

Foina. 
Putoriux. 
Lutru 
Felis. 
Lupus. 
Vulpes. 
Phoca. 
Phocœna. 
Delphinas. 

V. murinus 
V. mystacinus. 
V. Daubantonii. 
V. pipistrellus. 
V. emarginatus. 
V. Nattererii. 
V. serolinus. 
V- noclula. 
P. auritus. 
R. unihastalus 
II. decumanus. 
M .  rattus. 
M. musculus. 
M. minutus. 
M. sylvaticus. 
A. amphibius. 
A. subterraueus, 
A. arvalis. 
A. rubidus. 
Y. nitela. 
M. avellanarius. 
S .  vulgaris. 
L. timidus. 
L. cuniculus. 
E.  europæus. 
T. europæa. 
S.  araneus. 
S .  leucodon. 
S. tetragonurus. 
S .  fodiens. 
S.  ciliatus. 
C. elaphus. 
C. capreolus. 
S .  scrofa. 
M. taxus. 
M. vulgaris. 
M. herminea. 
P. vulgaris. 
P. commiinis. 
L. vulgaris. 
P. catius. 
L. vulgaris. 
V. vulgaris. 
P. vitulina. 
P. cornniunis. 
D. Delphis 
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PAR M. DELERUE, 
Membre résidant. 

Le Posti l lon,  le Vie i l l a rd  et l a  Vapeur. 

Les cieux, les mers, la lerre ont leurs bornes prescrites, 
E't le savant armé de son compas 
D'une main sûre en marque les limites , 
Mais de nos jours le progrès n'en a pas. 

Tristement assis sur la rive 
Un postiilon avec douleur, 
Voyait passer son fier vainqueur 
L'imposante locomotive. 

Des larmes dans les yeux, immobile et sans voix, 
Pour adoucir sa peine amère 

11 se prit i rêver à ce temps plus prospère 
Où le fouet à la main il conduisait les rois, 
Où,  tout galonné d'or, précédant leur uoiture, 
II passait avant eux sous un arc triomphal , 

Foulant aux pieds d e  son cheval 
Les fleurs, le sable et la verdure 

Rkpandus sous les pas du cortége royal 1 
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Biais loin de calmer sa tristesse 
Ce souvenir ne fit que l'augmenter ; 

Alors au chagrin qui l'oppresse 
N'essayant plus de résister, 

II s'écria, recouvrant la parole , 
a Progrès! progrès ! je le maudis 

i> Que ne puis-je , G dkmon , renverser ton idole 
u Et disperser au loin ses funesles débris ! 

D Je sais fort bien que ce siècle s'appelle 
u Siècle de lumière et d'esprit, 
D Je  le sais, maissans contredit, 
1) C'est Satan qui tient la chandelle 

n Comme mon vieux curé bien des fois me l'a dit. a ' 

Un vieillard I'écontait : blessé de ce blaspliême, 
11 s'approc,he et  lui dit : u Ami, consolez-vous , 

D E t  du destin sachez braver les coups 
n Sans nous montrer cette faiblesse extrême. 
» Vous gémissez de ce que la vapcur 
D Vient à vos droits porter atteinte ; 

u Arriére, arrière ami,  cette iniportune plainte 
u Et saluez plutôt avec joie et honheur 
n Ces beaux jours de progrès, bien qu'ils ne soient encore 

u Qu'aux premiers feux de leur brillante aurore. 

O En effet, des progrès du noble esprit humain, 
Qui viendra marquer la limite ? 

u Ce sont combats livrés par les soldais d'éliie, 
u Où vainqueurs d'aujourd'hui seront vaincus demain. 

P Et la vapeur victorieuse 
a Des postillons et des chevaux, 
a Qui dans sa course impétueuse 

n A subjugué la terre, et les airs et les eaux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



N Oui ,  la vapeur qui pour son trdne 
B A pris, comme un nouveau Pluton , 

D Le fer, le feu, la flamme , et qui pour sa couronne, 
D D'une noire fumée enveloppe son front, 
D La vapeur, mon ami , cette grande nierveille, 
)I La vapeur, elle-même, est peut-être a la veille 
D De trouver un rival, un vainqueur qui ,  deniain, 

n Sortant des langes de l'enfance 
D Lui fera tomber de la main 

I> Le sceptre d'or de sa vaste puissance ; 
o Car, sous la forte loi qui régit l'univers, 
n Le progrès monte, monte et  jamais ne s'arréte; 
» C'est le flot indompié de ces profondes mers 
o Qui du pied de la digue atteint jusqu'à la crête, 
D Et la dépasse encore par mille jets divers! ! u 

Notre vieillard se tut ; ses paroles si sages 
Ont porté la lumiére aux yeux du postillon , 
Comme on voit au travers d'épais et noirs nuages 
Pénétrer tout-à-coup un lumineux sillon ; 
Il a séché ses pleurs, sec.oué sa tristesse, 
De son nouvel ami , sa main presse la main , 

Puis il di t :  a L'esprit humain, 
n Vous me l'avez montré, marche, marche sans cesse, 
» Au lieu de l'arrêter, soyons son ferme appui, 

D Suivons son faisceau de lumière, 
n Car, dans sa brillanie carrière, 

n I I  ne marche pas seul, il prend l'homme avec lui. D 

Quant à nous, bannissons la crainte chimérique 
De ces esprits étroits qui dans leurs noirs accbs 

Pensent toujours dans le progrès 
Voir de Satan l'œuvre diabolique , 
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Car Dieu veille, i l  a ses desseins, 
Et si cela devenait nécessaire, 

Le progrès, a l'instant, subirait sa colére 
Et serait arrêté par ses pnissantes mains. 

Il lui dirait dans sa sagesse, 
Comme aux vastes flots de la nier, 

A la foudre des cieux, aux tempêles de  l'air, 
Quand devant eux sa main se dresse, 

II lui dirait, s'il en était besoin, 
Arrête et ne va pas plus loin ! ! 

Les temps présents sont gros de l'avenir, 
Que de choses encor nous verrons s'accomplir, 
Attendons, mes amis ; la sagesse suprbme 

Est sans limites e t  sans degrés, 
Et l'homme, dans son btre même, 

Sera soumis , peut-6tre , à la loi du progres. 
Alors .... 

Mais a travers l'épais nuage 
Dont l'avenir est couvert A nos yeux , 

190urquoi vouloir jeter un regard curieux ? 
Attendons, c'est cent fois plus sage. 
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Le Roi et le Chêne. 

Aimant l'ombre et la solitude, 
Un roi frappé d'exil avait pris l'habitude 
De rêver sous un chêne à son trdne perdu, 
Quand un jour il trouva sur le sol étendu 

Son chêne à l'ombre hospitalière, 
Mutilé, couvert de poussière ! ! 
Oubliant ses propres douleurs, 
Les yeux couverts d'un mage  de pleurs, 
Il s'écria d'une voix indignée : 
a O descendant d'une noble lignée, 
n Hier encor tu portais jusqu'aux cieux 
a Ton front superbe, audacieux, 

D Et  te voilà gisant, renversé sur la terre ! 
» Des grandeurs d'ici-bas, 6 visible néant, 
u Quel est doncla tempête ou le coup de tonnerre 

n Qui peut t'avoir frappé, géant ! ! ! 

a D'une mort aussi glorieuse 
PI Dieu ne m'a pas fait la faveur ; 

I Je suis tombe, dit-il, d'une voix orgueilleuse, 
D Je suis tombé mais plein d'honneur, 

» Comme doivent tomber les chênes, 
u Sans laisser voir de faiblesses humaines ; 
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n Sans deniander ni grâces, ni pardons. 
n Bien que frappé par des larrons 
a Je  suis tombé tout en restant moi-même 

n Et le sol a tremblé sous ma chute suprême ; 
D Je  suis tombé sous leurs fers destructeurs 
» Mais en tombant j'ai vu fuir mes vainqueurs. 

n lis semblaient toct honteux de leur triste victoire, 
» Ides manants ne  pouvaient y croire! 

Je  suis t.ombé, mais fier, calme et noble à la fois 
Cqmme doivent tomber les rois ! 

» Qu'ils règnent sur uu peuple ou règnent dans les bois, 
» Les grands tous doivent l'exemple, 
D Ici-bas chacun les contemple, 
D Et  c'est surtout dans l e m  jours de malheur 
» Qu'ils doivent montrer un  grand cœiir. n 

Suivez les avis de ce c,héne, 
Dc vos trônes , ô rois, quand la chute est prochaine , 

Quand le sol tremble sous vos pas, 
Avec calme attendez que l'heure souveraine 
Sonne ! tombez sous eux,  mais ne descendez pas. 
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DU POUVOlli CONDUCTEUR DU MERCURE 

POUR LA CHALEUR 

P A R  M. E. G R I P O N ,  
Yernbre résidant. 

La conductibilité propre des liquides pour la chaleur a été peu 
étudiée jusqu'ici. En dehors des travaux de Despretz , sur la 
Conductibilite de l'eau , je ne c,onnais aucune étude de ce genre 
publiée en France. Il m'a semblé qu'il y aurait quelque intérêt 
a combler cette lacune en coiumenpnt par le mercure, qui 
tient par sa nature aux métaux, c'est-à-dire aux corps que la 
chaleur traverse le plus facilement. 

On sait que le mercure a un pouvoir conducteur supérieur à 
celui des liquides. Nicolson l'a constaté en comparant le mercure 
à l'huile; mais quelle valeur doit-on attribuer à ce pouvoir : les 
traités de physique sont muets sur ce point. 

J e  n'ai pas cherché à déterminer d'abord le pouvoir conducteur 
du mercure, mais bien à le comparer à celui d'un autre métal, 
le plomb, par exemple. On ~(oniprend, sans peine, quelles diffi- 
cultés ce sujet peut présenter. Le mercure doit être chauffé par 
en haut ; sans cela, il se formera dans la masse d u  metal des 
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courants de mercure chaud qui troubleraient tous les résultats. 
Le mercure est liquide et il faut l'enfermer dans un vase; ce 
dernier étant échauffé en même temps que le liquide, il Liut 
impérieusement qu'il soit, par sa nature, peu perméable au 
flux de chaleur; sans cela, la chaleur pourra gagner au travers 
du vase les couches inférieures du mercure et on retrouvera les 
courants que I'on voulait éviter. Ces difficuliés m'ont arrété long- 
temps et même je n'ai pu les lever entièrement; aussi ai-je em- 
ployé plusieurs procédés diffërents pour pouvoir contrôler les 
résultats qu'ils me donnaient séparément. 

La première méthode est celle de Despretz, modifiée par 
MM. Wiedniann et  Lanz. Les deux corps que I'on compare, 
mercure et plomb, o i t  la forme de colonnes de dimensions 
égales. On leur donne le même pouvoir émissif, on les chauffe 
par une de leurs extrêmités jusqu'h ce que les diverses couches 
qui les composent aient atteint des températures stationnaires 
et on détermine pour certaines tranches- équidistantes les excès 
de ces températures sur celles de l'enceinte. Si t ,  . t ,  , t g  sont 

t + t 3  
trois de  ces excès consécutifs, le quotient - doit être 

' 9 

constant dans la même barre, égal à q par exemple. Prenons 
sur le second corps des tranches semblablement placées, nous 
obtiendrons un second quotient des coefficients 

k 
de conductibilité - sera @al à 

k' 

Le plomb avait la forme d'une barre cylindrique de 45 cen- 
timètres de longueur. J'ai fait usage de deux barres ; l'une de 
Smm3 de diamètre, l'autre de Ilmm. Prenons la première. Sur 
cette barre on moule successiveinent deux enveloppes en carton 
mince. L'une d'elles, bouchée par le bas , sera le vase qui con- 
tiendra le mercure, I'autre recouvrira le plomb. 

J'ai fait plusieurs enveloppes de 2"" et de 5"" d'épaisseur. 
Elles sont toutes revêtues A l'extérieur de papier doré. 
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J'ai pris aussi pour vase un  tube  de  verre ,  mince, recouvert 
de papier doré. Un pareil tube recouvrait alors la barre de  
plomb dans les expériences. 

Ces enveloppes sont un peu plus courtes que la barre d e  
plomb ; elles ont 40C environ et  elles sont surmontées par  u n  
petit tube formé d'une feuille de  papier qui pénètre alors dans 
un tube de  laiton. C'est donc dans ce tube que se  trouvent, sur  
une longueur de 5 centiinetres, les extrémités des deux colonnes 
de plomb et  de  mercure. Les deux tubes de  laiton qui entourent 
ces colonnes e t  qui n'en sont séparés que par la feuille de  
papier traversent une petite étuve dans laquelle on b i t  arriver 
un courant de  vapeur d'eau a 100". Les deux colonnes sont ainsi 
chaufîées en niéme temps et de la même manière par  leurs par- 
ties supérieures. Les deux colonnes, recouvertes d e  leurs enve- 
loppes de carton , sont renfermées dans une boite en bois, a 
parois doubles; l'intervalle des parois est rempli de  sciure de  
bois, e t  la température de l'air de la boite est donnée par des 
thermomètres échelonnés le  long d m  deux colonnes. 

On a pratiqué dans les enreloppes quatre petits trous distants 
I'un d e  l 'autre de  40"". On y loge l'une des soudures de  petits 
couples therniométriques. Ceux-ci sont formés de  fils de cuivre 
rouge et  de  fer de Omm5 de  diamètre. Les secondes soudures 
sont enfermées dans des tubes de  verre et plongent dans u n  
vase plein d'eau. Un thermomètre très-sensible donne la tem- 
pérature d e  l'eau. Les couples de la colonne de  mercure sont 
mastiqués dans le  tube d e  carton. Une couche de  vernis les pré- 
serve du contact du niercure. Pour l e  plomb,  tantôt j'ai fait 
usage de quatre couples constamment en contact avec le  métal 
et presses contre lui par de pelits ressorts en laiton, tantôt d'un 
couple unique avec lequel je touchais successivement le métal 
aux points désignés d'avance lorsque l'équilibre d e  température 
s'était établi dans la colonne. 

Pour que les résultats soient concordants, il faut presser la 
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soudure contre le plomb de manière à obtenir la déviation 
maximum de l'aiguille aimantée. 

Les couples agissent successivement sur un galvanomètre 
construit par M. Rhumkorff et d'une extrême serisibilité. Les fils 
du galvanomètre plongent dans deux godets pleins de  mercure; 
ces godets recoivent égalenient les extréniit6s des fils des 
couples. 

On chauffait jusqu'à ce que l'aiguille du galvanomètre restât 
stationnaire lorsqu'elle est soumise à l'action du couple thermo- 
métrique leplus éloigné de la source. Il fallait environ une heure 
pour cela. On notait alors les déviations produites par les quatre 
couples du mercure, par les quatre couples du plomb, la tem- 
pérature des soudures froides et celle de l'air ambiant. 

Il restait à transformer en degrés du tlierr~iometre les indi- 
cations du galvanomètre. Pour cela j'ai soudé a l'extrémité 
d'une tige de fer un petit cylindrede plomb. 11 est creusé d'une 
cavité cylindrique qui recoit le réservoir d'un thermomètre ; on 
achève de remplir la cavité avec de l'huile. Il a le diametre de 
la barre de plomb dont on s'est servi et il est entouré comme 
elle d'un tube de carton. Dans ce dernier se trouve un trou 
latéral qui permet d'introduire la soudure des couples thermo- 
métriques ; le contact du couple et du plomb est déterminé par 
l'action du ressort même qui pressait ce couple contre la barre 
de plomb. 

La tige de fer porte un manchon en zinc dans lequel on fait 
arriver de la vapeur.8 100". Ce manchon glisse le long de la 
barre et on l'approche ou on l'éloigne du plomb de manière à 
reproduire la déviation du galvanomètre obtenue avec ce couple. 
On peut alors chauffer longtemps le couple, comme il l'a été 
dans l'expérience principale en maintenant longtemps station- 
naire la température du thermomètre. Comme il serait fort diffi- 
cile d'obtenir exactement, dans les deux expériences, la même 
déviation du galvanomèlre , on détermine deux températures 
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voisines correspondant à deux déviations , l 'une supérieurz , 
l'autre inférieure a la déviation obtenue dans la première expé- 
r ience,  e t  de  ces deux observations on conclut facilement la 
température qui convient à cette dernière. 

Lorsqu'on explore les divers points du plomb avec un  sciil 
couple, il reste, peu de temps,  en contact avec le  métal. On 
opère alors pl ils rapidement dans la recherche des températures. 
O n  chauffe le  plomb lentement de manière à dépasser la tem- 
pérature que  l'on veut observer; on note concurremment les 
indications du thermomètre e t  celles du galvanomètre, e t  pen- 
d a n i q u e  le  plomb s'échaiifîe e t  pendant qu'il se refroidit, e t  on 
peut trouver ainsi la température cherchée. 

Les couples thermomélriques du mercure sont mastiqués tour 
à tour dans un tube de  verre ,  percé d'un trou latéral,  plein d e  
mercure et renfermant l e  réservoir d'un thermonietre. On chauffe 
l e  mercure par  en bas en le  plongeant dans un vase plein d'eau, 
on l'agite e t  on note de  même les déviatious d u  galvanoniètre 
répondant aux divers degrés du thermomètre, e t  pendant l a  
période d'échauffement et pendant celle d u  refroidissement. 

Voici l'un des résultats que j'ai obtenus avec une colonne de  
gNm3 de diamètre, portant des couples distants de 4OD", le pre- 
mier couple éiant à 50mm de l'étuve : 

~emp6ratnre 
Plomb. du plomb. de l'air ambiant. excès. 

Nos 1. 44.66 27.7 16.96 
9. 37.86 27 I O .  86 
3. 33.56 26.5 7.06 
4. 29.55 25.9 3.65 

mercure. 
1. 41.28 27.7 13.58 
2. 31.78 27 4.78 
3. 28.39 26.5 1.89 

4. 26.24 ' 25.9 0.3$ 
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t + tg t' + t ,  
Si on cherche les rapports I-- - 

t '  
ontrouvepoor 

53 
le plomb 2 .21  , 2.05 qui s'accordent assez bien avec la loi de 
Fourier. Pour le mercure les quotients analogues sont 3.23 et 
2.709 qui diffèrent plus encore. Ainsi la loi de Fourier est moins 

exactement vérifiée. Kn prenant le rapport 
log 2.21 

trouve que le pouvoir conducteur du plomb est 2 .Y6  ; cehi  du 
mercure, si on prenait la moyenne des quotients, on troiive . 
rait 2.07. 

J'ai répété ces expériences avec des enveloppes d'épaisseurs 
diverses, avec des enveloppes en verre et je suis toujours arrivé 
à ce résultat; la loi de Fourier se vérifiant pour le plomb et non 
pour le mercure. Du reste, les nombres que l'on obtient dans ces 
diverses expériences changent avec la nature, l'épaisseur de 
l'enveloppe, tout en restant supérieurs à 2. C'est le chiffre des 
dixièmes qui se trouve affecté de ces changements. 

Ainsi, des colonnes de 11"" de diamétre, à enveloppes de 
verre , donnent 2.16 pour le rapport, lorsque l'enveloppe est 
en carton, de 5"" d'épaisseur, je trouve 2 .33 .  

II y a la une influence évidente de l'enveloppe dont on doit 
recouvrir les métaux. Fourier admet, dans la théorie, que la 
perle de chaleur éprouvée par les barres, dans le sens latéral , 
est proportionnelle à l'excks de la température de chaque lranche 
sur celle de l'enceinte. Mais, en sera-t il de même lorsque la 
barre sera enfermée dans un corps, mauvais conducteur, qui 
s'échauffelui-même par conductibilité ? II y a là une cause d'er- 
reur que je n'ai pu surmonter. 

En prenant la moyenne des déterminations que j'ai faites par 
ce procédé, je trouve 2.42 pour le rapport des pouvoirs des 
deux métaux. 

J'ai essayé de trouver, d'une autre nianiére, ce niéme rapport. 
Prend-on sur deux barres égales, placées dans le même milieu, 
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des points de températures égales, les coefficients sont inveqses 
des carrés des distances de ces points à la source. 

Des expériences de ce genre ont été faites sur des colonnes 
de SNm3 de diamètre, placées dans une enveloppe de carton, et  
de 11"" renfermées dans des tubes de verre. Un couple ther- 
mométrique est fixé, par une de ses soudures, a la colonne de 
mercure; l'autre soudure est mobile le long de la colonne de 
plomb ; elle pénètre dans une fente verlicale de 1 à 2"" de large, 
15 à 20mm de longueur, pratiquée dans l'enveloppe. Le galva- 
nomètre est assrz sensible pour qu'iinedifférencede tenipérature 
de + degré dans la soudure donne une déviation de 15". On 
cherche par iâlonnem~nt où il faut placer la soudure mobile 
pour que l'aiguille du galvanomèlre se maintienne au zéro. On 
bouche alors le reste de la fente avec de petits morceaux de 
carton, et on déplace uu peu ia saudure , si dans ce nouvel état 
l'aiguille ne se maintient pas stationnaire. Il ne reste plus alors 
qu'à mesurer la distance des soudures à l'étuve. 

Avec dcs colonnes de 8-3 dc diametre , on trouve pour ces 
distances : 

~llercnn. Plouib. 

60- 78 
100 156 

k 
d'ou on tire - = 2.43. 

kt 

Avec les colonnes de limm et une enveloppe de verre op ê 

trouvé : 

Mercure. . 43"" ; plomb. . 69 ; par suite - = 8.62. 
kt 

La moyenne donne 2.48.  

On trouve des résultats assez concordants par ce moyen, 
pourvu que l'on presse fortement la soudure du couple contre le 
plonib , de manière à obtenir la déviation maximum du $alva- 
nometre. 
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J1 est un  autre  moyen d e  comparer les pouvoirs conduc'teurs 
des deux métaux, ou plutôt de dcterniiner le coefficient dc con- 
ductibilité du niercure. 

Employé par  Péclet, il revient à chercher la quantité de cha-- 
leur qui traverse, en un tenips donné,  nne plaque méiallique , 
lorsque l'une des faces est entretenue à une température cons- 
tante ct que l'autre plonge dans un vase plein d'eau froide. 

Cette méthode est délicate e t  sujette à de nombreuses causes 
d'erreur qui ont ét6 signalées par Péclet. Ainsi,  il a observe 
que si on n e  renouvelle pas constamment I'eau qui touche les 
deux faces du métal , la conche d'eau shtionnaire agit coniine 
un corps mauvais conducteur, arrète la chaleur ii rentrée e t  à 
la soriie du  métal e t  trouble tous les résultats. Malgré les difti- 
cnltés que je pressentais, j'ai fait quelques expériences dans 
ce sens. 

Un vase en zinc recoit un jet d e  vapeur a 100". Celui-ci s e  
rend ensuite dans un serpentin où il s e  condense. Une couche 
de  ouate de coton enveloppe le vase et le préserve du contact 
de  l'air. Cette espèce d'étnve a pour fcnd une plaqne de  fer de  
2"" d'épaisseur, contre laquelle on applique une poi tion d'lin 
tube decarton formant une espèce de hoite. Une seconde plaque 
de  tôle, de même épaisseur que la première, fernie cctie boîte 
à sa partie inférieure e t  se  trouve reliée par des vis à la pre- 
mibre. La distance des deux plaques varie d e  15"" a 2 P m  ; l e  
diambtre intérieur du tube de  carton est 4Gmm15, l'épaisseur 
du carlon 3rnm. C'est dans cette sorte de boite que l'on met le  
mercure. 

Un tube capillaire, mastiqué dans la  partie inférieure de l'en- 
veloppe de carton, laisse écouler le mercure lorsque ce liquide 
s e  dilate ; car, par le  mouvement des u-is , la boite est Iierméti- 
quement fermée. 

La plaque inférieure repose sur la surface d e  l'eau, renfermée 
dans un vase de  laiton mince. 
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Un second vase, également en laiton , enveloppe le premier. 
On reconnaît là une disposition prise par M. Regnaull dans la 
recherche des chaleurs spécifiques. Un agitateur à palettesplanes 
et inclinées plonge dans ce vase ; il porte à sa partie supérieure 
une petite brosse en poils fins qui frottent contre le fond de la 
boEtc a mercure , lorsqu'on donne a l'agitateur un mouvement 
de va et vient , ce qu'on fait pendant toute la durée de l'expé- 
rience. On renouvelle ainsi la couche d'eau échauffée directe- 
ment par la plaque de fer. Un thermomètre très-sensible, a 
échelle arbitraire , plonge dans I'eau ; un degré centigrade équi- 
vaut à 8 . 8  dirisiins de l'échelle. 

Péclet a trouvé que si on faisait arriver un courant de vapeur 
sur une plaque métallique , il se formait a la surface du métal 
une petite couche d'eau stagnante et  dont l'effet était fortnuisible. 
Son influence était telle qu'elle masquait complètement l'effet 
qui est dû a l'épaisseur de la plaque employée. S'ai cherché à 
éviter cet inconvénient. en laissant I'eau de condens;ttions'accu- 
muler sur la plaque métallique et y fornier une couche d'un à 
deux centimètres environ ; le tube qui amène la vapeur pénètre 
dans cette couche, l'agite constamment et renouvelle ainsi les 
molécules qui touchent le métal. On verra plus loin que,  dans 
mes espériences, l'influence de l'épaisseur du niétal employé 
se manifeste pleinement; car je suis arrivé à des résultats con- 
cordants en donnant a la couche de mercure diverses épaisseurs. 
Un thermomètre, dont le réserroir plonge dans la couche d'eau 
chaude, en donne la température. 

L'appareil étant convenablement ajusté, on fait arriver la va- 
peur pendant quelque temps pour que la chaleur se distribue 
d'une manière régulière dans le mercure, puis on met le fond 
de la boîte en contact avec la surface de l'eau que l'on agite. On 
note la température de la vapeur et celle de I'eau. On observe, 
pendant toute la dorée de l'expérience, la marche du thermo- 
mètre plongé dans l'eau qui s'échauffe en notant avec un chro- 
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nométre le temps que celte eau met a s'échiiuffer de 5 ou de 10 
divisions du thermon~ètre. Après un temps que I'on fait ~ a i i e r  à 
dessein, on enlève l'étuve et la boite à mercure et on suit le 
refroidissement du vase en ayant soin d'agiier constamment 
I'eau. On note encore le temps que le themomèlre met U s'a- 
baisser de 5 divisions. On observe ce refroidissement à plusieurs 
reprises, pour difkrents excbs de la tempéraiure du vase sur 
celle de l'air et on peut, à l'aide de ces observalions et des tenips 
que I'on a notés dans la principale expérience, calciilcr la perte 
de chaleur que le vase a dii éprouver pendant qu'il rcce~ai t  de 
la chaleur du mercure, ou plutBt calculer fa correction que 
doit subir la température finale pour tenir compte de cette 
perte. 

L'eau ne recoit pas seulement de la chaleur du mercure , i l  
lui en arrive qui a traversé le-: parois de la boite ou les vis qui 
maintiennent cette boite contre l'étuve. Pour apprécier l'effet 
qui en résiilte, on seniplace dans la boite le iuercure par du 
coton cardé et on recommence une expériencc en se mettant 
autant que possible dans les mèmes conditions qire la première 
fois, en agissant sur la mème masse d'eau, pendant le méme 
temps, et en tenant compte de la clialeur que le rayonnement 
fait perdre au vase pendant cette dernière expérience ; et on 
voit ainsi de combien il faut diminuer la température finale pour 
tenir compte de ce gain de chaleur. 

L'expérience donne la quantité de chaleur qui passe par une 
lame d'épaisseur e , de surface s , pendant le temps t.  On peut 
en deduire la chaleur qui traverserait cette lame pendant l'unité 
de temps, si elle avait I'uniie de surface, l'unité d'épaisseur, 
et si la différence des températures de ses faces était l'unité d e  
température. 

J'ai pris pour unité de temps , la seconde ; pour unité de sur- 
face, le mètre carré; le millimètre pour unité d'épaisseur, le  
degré centigrade est l'unité de température. 
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Si on appelle T la température fixe de la face échauffée, e et 
e' les températures initiale et linale de l'eau, P la masse de cette 
eau corrigée de l'effet du vase et de l'agitateur, on a 

Pe 
z = - log (T-O) - log (T - e f ) )  . 

s t  

Remarquons que dans l'expérience te!le que je l'indique, la 
chaleur traverse iine couche de mercure de 15 à 35 millimètres 
d'épaisseur et deux lames de fcr de 4""1 d'épaisseur totale. 

Il peut y avoir une perte de chaleur lorsque celle-ci passe des 
plaques dans le mercure ou réciproquement. Remarquons ce- 
pendant que, contrairement à certaines expériences de Despretz, 
M M .  Wiedemann et Lanz n'ont trouvé aucune différence de 
température entre les extrémités de deux métaux différents qui 
se touc!ient. 

J'ai eu soin de rendre les surfaces de contact du mercure et d u  
fer aussi nettes que possible. 

J'ai fait quelques expériences en substituant au niercure une 
niasse de plomb de dimensions égalee. Mais, malgré tous mes 
soins, il m'a été impossible d'assurer un contact parfait entre 
les plaques de fer et ce dernier niétal. Le plomb se recouvre 
promptement d'une couche d'oxyde; l'effet des vis sur les pla- 
ques de tôle qu i  ferment la boîte de carton est de les courber un 
peu lorsque l'on veut les presser fortement contre le plomb ; 
aussi j'ai toujours obtenu des nombres notablement plus'faihles 
que celui que Péclet a donné pour le plomb. 11 est clair que ces 
inconvénients n'existent pas pour le mercure à cause de la flui- 
dité du liquide. 

11 faut tenir compte de la présence des deux lames de fer. 
Voici comment j'ai fait. 

Le coefficient de conductibilité du plomb es t ,  d'après Péclet, 
3.84 calories. Si on prend pour pouvoir conducteur du fer et du 
plomb les nombres 11.9 et 8.5 donnés par MM. Wiedmann et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



119 
Lanz, le coefficient de conductibilité du fer sera 3.84 i( - 

85 ' 
Si on remplacait les lames de fer de 4""2 d'épaisseur, quela 
chaleur doit traverser, par des lanies de mercure équivalentes 
e t  ayant un coefficient de conductibilité x ,  l'épaisseur du 

hmm9 X 85 X 90 
mercure devrait être -- ou 0,76 x ,  

3.84 x 119 
et  alors la formule précédente devient 

qui donnera la valeur de S. 

Je  donne ici le détail d'une des expériences. 

Le poids de l'eau froide est 10178.; le vase et  l'agitateur 
pèsent 18581 , dont la valeur en eau est 179'4. Le poids de l'eau, 
corrigé, est donc 1034gr4. La température initiale est 21'4, la 
température finale J50 divisions de l'éclielle arbitraire ; tempé- 
rature de la vapeur, 100' ; - de l'air, 13'5 ; durée de I'expk- 
rience, 460 secondes. L'eau a recu, en-dehors du mercure, une 
quantité de chaleur capable d'élever sa température de Sd\6; 
elle a perdu, par rayonnement, assez de chaleur pour que la 
température finale se trouve abaissée de 3dY88. La température . 
finale, corrigée, est donc 3&5".28 ou 27O.2. 

De-plus , l'épaisseur du mercure est de 15- et sa surface de 
amm.00i66. 

On a donc 

En comparant ce nombre avec le nombre 3.84 donne par 
Péclet , pour le plomb, on trouve 2.34 pour le rapport des pou- 
yoirs conducteurs des deux métaux, 
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C'est par cette niarche que I'on a obtenu les nombres suivants : 
k 

T 0 ~'corrigée t .  P. B. S. z - 
k ' 

i O O O  27.6 33.3 521.5 1034.4 15- 0,0016 1.50 2.54 

99.9 15.44 23 560 1028.4 - - 1.71 2.23 

99.9 23.95 32.95 732 1028.4 - - 1.73 2.20 

100 17.9 24.4 515 1028 4 - - 1.60 2.38 

100 17.66 22.3 612.6 1048 . 26 - 1.67 2.28 

100 23.41 27.61 564 1058 26 - 1.81 2.12 

La moyenne de ces expériences donne, pour le rapport cher- 
che, 2.34. Ce procéda donne, pour le niercure , un nombre 
supérieur a celui que nous avons obtenu plus haut. 

Malgré les précautions que I'on a prises, il est h craindre que 
les bulles de vapeur, en traversant l'eau de l'étuve, ne produisent 
dans le niercure quelques légères trépidations capables de favo- 
riser le passage de la chaleur dans la niasse. 

11 est clair qu'indépendamment des erreurs inhérentes a ce 
procédé, lenombre que nous donnons dépend de celui que Péclet 
donne pour le plonib, et quelques phvsiciens ont jeté des doutes 
sur l'exactitude de ce nombre. Ce qui, cependant, nous fait 
passer outre, malgré ces doutes, c'est l'accord assez satisfaisant 
que nous trouvons entre les résultats de nos trois procédés. Le 
premier nous donnant 2.45, le second 2.48 et le troisième 2.32 
pour la valeur du rapport cherché. On peut, je crois, assurer 
que le pouvoir conducteur du mercure, pour la chalcur, n'est 
pas la moitié de celui du plomb ; il ne doit pas être éloigné de 
0,417 inverse de 2 , 4 .  Si donc on rapporte ce pouvoir à cclui 
de l'argent, comme on le fait d'ordinaire en représentant par lOü 

le pouvoir de ce dernier, on trouvera 3 . 5  pour valeur de ce 
rapport. 

Le mercure prendra donc place après le platine et avant le 
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bismuth, le marbre , un peu au dessus du charbon des cornues 
à gaz. 

Si on cherclie quel est le  pouvoir conducteur d u  meme métal 
pour l'eleclricité, on trouve le nombre 1 . 8 ,  qui diffère complb- 
tement du  nombre que je donne pour la conductibililé calorique 
du mercure. Ainsi, l'intéressante remarque de  MM. Wiedemann 
et Lanz, sur la concordance dcs deux poüvoirs, se trouve en 
ddfaut pour l e  mercure , ce qui tient sans doute h la nature 
liquide de  ce métal. 
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PAR M .  HENRY VIOLETTE , 
Membre résidant. 

J'ai dit dans un précédent Mémoire , en date du mois de 
juin 1862. présenté à l'Académie des Sciences et inséré dans k 
Aulé~noires de la Société Inipkriale des Sciences de Lille, que les 
résines dites Copal , qui ,  naturellement, ne sont pzs solubles 
dans l'essence de térebenihine . ni dans l'huile, y deviennent 
solubles lorsque, par une distillation ou m e  torréfaction préa- 
lable, faite il la température de 350' environ, degré de leur 
fusion, elles ont perdu à peu près 95 pour 'Io de leur poids en 
matières volatiles. Ainsi prépiirées, ces résines font très-faci- 
lenient, avec les liquides ci-dessus dénommés, d'excellentsvernis 
gras, sans aucun danger d'incendie, ni gêne dans la fabrication. 
Ces résines solubles forment maintenant un article de comnierce 
exploité par nombre de fabricants et représentent une matiere 
nouvelle acceptke par l'industrie. 

J'ai coutinué mcs recherches sur ce sujet et jc suis arrivé a ce 
érsultat curieux que  je vais formuler : Les rdsines copals, ca 

autres congdnères , acqwërent lapropriéts' de .se dissoudre d m s  
13 
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lVessen.ce de tdrébenline et les huiles grasses ,  lorsqu'elles ont dté 

prdalablernenl fondues e n  vuss clos.  
Voici l'exp&ience : D;iiis un tube en verre , épais de un milli- 

métre, ayant OmO1O de diaiiiétre intérieur, OmPO de Ionguerir, 
et fermé par un boiit, j'introdiiis 10 grammes de copal Calcutta 
colicnssé, qui occupchnt la moitié de la capacité du verre. J'effile 
le tube a la lampe et je le ferme. Ainsi disposé, il s'agit de le 
chauffer, sans danger, à 350" environ, chaleur suffisante de 
fusion ; une très-forte pression tend a rompre le tube : il faut 
donc être prudvnt. 

Voici l'appareil de chauffage dont je me 
suis servi : il se compose d'un bloc de fonte 
(a) dans lequel on a pratiqué un long trou 
cenlral ( b : ,  eii forme de tube ; un grand 
creuset cn terrc (d) recouvre le tout pour 
maintenir la chaleur. Le système repose 
sur un fourneau (e) , et est chauffé par la 
grille à gaz ( f ) .  Le bloc (a )  a un volume de 
4 a 5 décimètres cubes et sert de réservoir 
de chaleur. II n'est guère possible de se 
servir de thermomètre à mercure ; des la 
melles de plomb et de zinc suffisent ; intro- 
duites dans le tube (b), la première en fon- 
dant indique 330' environ, tandis que la 
seconde, q u i  ne doit pas fondre, indique 

que la chaleur n'a pas atteint 430'. C'est entre ces deux tem- 
peratures qu'il faut maintenir la chaleur, ce qui est facile avec 
lin peu de  soin. 

Je suppose donc l'appareil convenablement chauffé : j'intro- 
duis le tube (c )  effilé, ferm6, contenant le copal; il est suspendu 
à une ficelle (9 )  , et je le maintiens ainsi pendant quinze à vingt 
minutes, suivant la chaleur. Après ce temps, je le retiredouce- 
ment, en tirant la ficelle à distance ; en l'observant de suite , 
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derribre un masque, on voit que la résine fondue s'est trans- 
formée en un liquide clair. transparent , légèrement jaune, e t  
dans lequel s'élèvent des bulles gazeuses. Cette substance, re- 
froidie , devient opaque, a cause de l'eau contenue, et d'autant 
moins colorée que la chaleur a été moindre ; pour ouvrir le tube 
sans danger, il faut le saisir dans un linge et plonger dans la 
Uamme l'extrémité effilée ; celle-ci amollie, s'oüvre Iégèrement 
et laisse s'échapper avec sifflement les gaz enfermés. On brise 
ensuite le tube,  dont on retire la résine solide, séche , qui se 
dissout parfaitement bien à froid et à chaud, soit dans l'essence 
de térébenthine seule, soit dans l'huile de lin, soit dans les deux 
liquides réunis, et  constitue un excellent vernis gras. Ce dernier 
est d'abord louche; mais, chaiiffé à 100°, i l  devient transparent 
en perdant son eau. 

[)ans cette expérience la pression dans le tube est consi- 
tlCrable ; elle s'élève ii '20 atmosphères ; on peut la diminuer 
beaucoup en laissant échapper les 5 à 6 p. O//, d'eau que renfer- 
nieilt les résines ; a cet effet on ne fernie pas de suite le tube 
eTiilé (cl; la première impression de la chaleur fait sortir les 
gouttes d'eau ; quand apparaissent les gouttes d'huite essentielle, 
on retire le tube,  on le ferme dans la flamme à alcool et on le 
replace dans l'appareil calefacteur: Dons ce cas, la résine fondue 
est transparente el donne, en se dissolvant dans I'essence ou 
dans l'huile, un vernis clair et  limpide. 

Le Karabé , Ambre ou Succin , traité de la même maniére, 
acquiert la même solubilité. Cetie résine, si difficile a incorporer 
dans les excipients ordinaires entre les uiains du fabricant de  
vernis, prdalableinent fondue en vase clos et refroidie:, se dissout 
avec la plus grande facilité ddns l'essence de térébenthine et 
l'huile, et constitue un fort beau vernis. 

II est superflu de faire observer que dans l e  traitement ci- 
dessus indiqué la résine ne subit aucuuc perte , et que ,  tout 
entière, elle entre daus la composition du vernis, tandis que 
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dans la fabrication urdiuaire elle subit une perte qui varie de 
25 à 50 pour "1,. 

J'ajouterai que le copal et le karabé, qui ne fondent ordinai- 
renient qu'à 360" et 40ü0, fondent à 100°,seulement, aprbs le 
traitement en vase clos. 

C'est une chose singlilitie que cettenouvelle propriété donnkc 
aux résines par une siniple fusion en Fase clos; le nouveau 
groupement des molécules eii est sans doute la cause ; niais c'est 
exprimer le fait d'une certaiiie facon, sans l'expliquer : le seul 
fait \ r a i ,  constaté par l'expérience, c'est la modification des 
proprietés, sans changement de poids. La chimie a déjà signalé 
des faits analogues; les résines en augmentent le nombre. 
Rien d'autres substances se comporteront sans doute de même , 
etc'est là un vaste champ d'étude, que je me propose d'explorer. 
Ce qui va suivre donne un noirvel interêt à ce genre de recher- 
ches. J'ai voulu savoir ce qui se passeraitsi, au lieu de fondre en 
vase clos la résine seule, je l'exposais a la même teinpérature 
de fusiou , soit 350' et toujours en vase clos , non plus s e u l e ,  
mais avec de l'huile ou avec de I'er.sence, ou avec I'uue et I'aulir 
réunies. 

J'ai donc mis dans un Fase 10 grammes de résine copal ct 
20 grammes d'essence de térébenthine ; j'ai fermé le tnbe et l'ai 
exposé dansl'appareil précédent pendani quinze à vingt minutes. 
Après ce délai, le tube retiré a laisse voir un liquide limpide , 
jaunâtre, qui ,  après refroidissement, a conservé sa couleur et 
sa transparence. La résine était compléterneat dissoute et le 
liquide était un s u p e ~ b c  vernis. 

Dans un autre tube j'ai mis 10 grammes de résine copal et 
20 granimes d'huile de l in ,  el après un traitement senlblahle 
en vase clos, la résine s'est complètenient dissoute daus l'huile. 

Dans un autre tnbe j'ai niis 6 grammes de résine copal, 2 gram. 
d'huile de  lin , 18 grammes d'essence de térébenthine, et par le 
ni&ine traitement en vase clos, la dissolution de la résine a etc 
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parfaite et  a constitue dans ce cas un vernis gras complet, fait 
pour ainsi dire de toutes pièces. C'est bien là une nouvelle fa- 
brication qui, lorsqu'elle passera du laboratoire dans l'atelier, 
constituera une révolution dans une industrie, classée dans les 
6tablissements les plus dangereux et les plus insalubres. 

C'est ici le lieu de dire que je ne me suis pas borné a des 
essais dans des tubes ; j'ai opér6 plus en grand : 

Dans un tube en cuivre rouge de OmO1 d'épaisseur, O m 5 0  de 
longueur, Om06 de diamètre intérieur, argenté intérieurement 
pour éviter la coloration que donne le cuivre, et niuni d'une 
fcrnieture convenable, qu'il serait trop long de détailler, mais 
qui m'a coûté bien des essais pour être efficace , j'ai traité à la 
fois jusqu'à un kilogramme de résine copal , de manière à la 
rendre parfaitement solublc dans les liquides susdits. Dans le 
niéme tube j'ai aussi traité ensemble copal, huile et  essence eu 
quanttiés suffisantes pour obtenir a la fois un litre de vernis 
gras. 

C'est dans cet appareil quej'ai constaté, à i'aide d'un mano- 
mètre Bourdon, que la pression intérieure allait jusqu'à vingt 
atmosphères. C'est une grande difficulté de fabrication, que je 
laisse à résondre aux industriels. Au reste, on l'atténue beau- 
coup en chassant les 5 à 6 p. d'eau que contiennent les résines 
copal et  le karabé ; à cet effet, rien de plus facile ; en mettant 
dans le tube le copal seul d'abord, l'exposant à 300" pendant le 
temps suffisant pour que l'eau s'échappe, retirant le tube et le 
fermant vigoureusementt si l'on traite la résine seule, ou après 
avoir ajoute huile et essence, si l'on veut faire le vernis cornplet, 
et I'exposant enfin à 350°, températurenécessaire à la réaction. 
Il faut aussi avoir le soin de ne se servir que d'huile siccative et  
d'essence préalablement privée d'eau. 

I'ai déjQ dit que le karabé se comportait de  la même manihre 
que le copra!, mais cette résine exige, pour entrer en fusion,une 
température plus élevée que le ropal , environ 400' centigrades. 
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Cette résistance à la fusion explique la difliculté qu'éprouveiii 
les fabricants de  vernis ; entre leurs mains le karabé perd air 
moins la moitié de son poids. et ce déchet considérable en res- 
treint beaucoup la fabrication et l'ussge. Cela est i regretter, 
car ce vernis est certes le plus dur, le plus résistant et le plus 
précieux de tous. 

C'est aux industriels s'emparer du nouveau procedé que j e  
leur signale, qui non seulement donne un vernis clair et  limpide 
au lieu de cette couleur noire et opaque qu'on lui connaît dans 
cornnierce, niais encore n'impose aucun déchet et aucune perte. 
II est prudent, comme je l'ai recorninandé pour le copal , d'en- 
lever au karabé 5 a 6 p. "/, d'eau, par une sorte de  torréfart,ion 
préalahle. 

En genkral, lorsque les vernis obtenus sont plus ou moins 
louches, la cause en doit &tre attribuée à l'eau existante , l'ex- 
position subséquente à une chaleur de 100" leur rend ii tous la 
plus parfaite limpidité. 

Toutes les résines . traitées comme ci-dessus, se dissolveiit 
également dans I'kther, la benzine et autres hrdro-carbures et 
constituent de nouveaux vernis. Je  ne suis point parvenu 1 les 
dissoudre dans l'alcool. 

L'influence de la température en vase clos est considérable 
sur la qualité du produit. Au-dessous de 350°, la résine copal 
Calcutta, la plus dure des résines. ainsi que le karabé, ne fon- 
dent pas; à 350" la fusion du copal s'opère dans les meilleures 
conditions : la résine fondue est , après refroitlissement. claire, 
sèche, cassante, transparente, légèrement jaunâtre ; elle rrs- 
semble parfaitement h de I'ambre ; dissoute dans l'essence dc 
iérébenlhine et  l'huile de lin, elle donne un vcrnis linipide, 
hlanc , de couleur ambrée, d'apparence tout-a-fait satisfaieantr. 

II faut. 400" pour fondre le karabé , ou l'ambre ; à ce degré 
il est sec, lransparent, un peu plus coloré que le copal et cons- 
titue, avec l'huile et l'essence, un vernis clair, peu colore. e t  t d  
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qdi l  n'en a jamais été produit. On sa i t ,  en effet, que dans le 
commerce le vernis karahé est noir comme de l'encre, e t  ne peut 
6ti-e appliqué, malgré sa qualité supérieure, sur les objets revêtus 
de couleur claire. 

Au-delà de  400' les copal et karahé fondent facilement et 
plus proniptement, mais 2ux dépens de la qualité. Le produit est 
plus colore et devient opaque, mou, poisseux ; la solubilité est 
bcaiieoup plus prompte, plus facile, inais le vernis est de qualité 
nioindre. 

L'appareil de chauffage doit douc étre rigoureusement main- 
tenu à une tcmpérature fixe, constante, variable entre 350" et 
400'. J'ajouterai que l'excès de température détermine un excès 
de pression qu'il faut nécessairement éviter. Le succès de l'opé- 
ration résidera donc tout entier dans la bonne disposition de  
l'appareil de chauffage. J'ai longtemps cherché à résoudre ce 
problème thermostatique qui intéresse d'ailleurs de si norn- 
breuses industries, et prochainement, sans doute, je ferai con- 
naître un calorifère de  construction très-simple et qui rempli & 
bien la condition demandée. 

RESUME. Les résines copal et congénères, ainsi que le kurald, 
qui ne  sont pas naturellement solubles dans I'ether, l'essence de 
térébenthine, la benzine et autres hydrocarbures, ainsi que les 
huiles végétales, y deviennent solubles, a froid ou a chaud, 
lorsqu'elles ont été préalablement exposées, eu vase clos, a 
une tempéralure variable entre 350"et 400" et constituent de 
véritables verni<. 

C'est là un cas particulier d'une série de phénomènes curieux 
q u i  s'ac~omplissent sous la double influence de la chaleur et de 
la pression. On sait bien que certaines réactions, qui n'ont pas 
lieu dans les circonstances ordinaires de température et  de pree- 
sion, s'accomplissent quand on modifie ces circonstances; mais 
i l s  sont plus rares les exeniples de ces substances qui ,  sans dé- 
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c~mposiiion, sans altération. sans diminution de poids, pren- 
rient, sous la double influence de la chaleur e l  de la pression, 
un autre arrangement moléculaire qui leur donne de. propriétés 
nouvelles et les transfornient pour ainsi dire en corps nouveaux. 
C'est une sorte de transmutation , mot bien vieux, trop décrié 
peut-étre , et qui devra sa véritable signification aux travaux 
de l'avenir. 

Lille le 31 aodl 1866. 
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ETUDE THÉORIQUE 

S U R  L A  

FABRICATION DE L A  SOUDE 

PAR LE PROCÉDÉ LEBLANC ', 

P A R  M. K O L B ,  

Membre correspondant. 

Lorsqu'une préparation chimique nouvelle devient de nos 
jours une nécessité industrielle, c'est généralement du labora- 
toire d'un savanl que sort le procédé de fabrication, tout fait, 
tout expliqué dans sa marche et ses anomalies, complet enfin 
sous tous les rapports. 

Mais, quand nous jetons nos regards en arrière et cherchons 
à feuilleter le passé de nos grands arts chimiques, nous trouvons 
dans les errements des opérations alchimiques, dans les tâton- 
nements sans logique des praticiens d'autrefois , l'idée première 
de quelques-unes de nos plus importantes fabrications. 

II y a cent ans, l'industrie avait devancé la science ; mais au- 

4 Annales de Chimie et de Phy~ique , 4e série, t. VII, p. 118. 
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jourd'hui la chimie est sortie de sa longue enfance, et si elle 
fut impuissante a créer autrefois les procétlés qu'or lui deman- 
dait, son rble actuel est tout tracé lorsqu'il s'agit de ces heu- 
reux enfanteinents du hasard que la routine nous a couservb 
avec leurs méthodes empiriques et leurs explications erronées. 

Au premier rang de ces découvertes où la chimic resta 
presqiie étrangère, se trouvent préciséinent celles des deux pro- 
duits fondamentaux de toute la lechnologie chimique actuelle, 
c'est-à-dire de l'acide sulfurique et de la soude arlificielle. 

Ce que disait Desormes, en 1806, de l'acide sulfurique, pour- 
rait s'appliquer presque textuellement à son puissant anlago- 
niste , la soude : 

a Si l'on réfléchit, dit-il, à la serie d'idées qu'il aurait fallu . , - .. 
embrasser pour arriver au procédé-actuellement en usage , et 
au peu de rapport de cette opération avec toutes celles connues, 
on trouvera bien heureux que le. hasard ait en '  quelque sorte 
fait seul les frais de la décoiiverle, et  q-don se soit ainsi trouvé, 
saris le savoir, en possession du-seul procédl peut-être capable 

' de fournir l'acide sulfurique par la conibustion du soufre dans 
l'air. n 
, L'acide sulfurique a été pour moi l'objet d'une autre étude : 
l e  but de ce travail est d'examiner le mode actuel de hixiquer 
la soude, c'est à-dire le procédé Leblanc dans ses nombreux 
détails et ses multiples réactions. 
. . .  , . 

Je diviserai ce mémoire en trois parties : 

L'a pr'emière traitera .de la fabrication de la soude brute. 

-. La seconde s'occupera de l'action de l'air, de l'eau, du temps 
et de la chaleur sur cette soude brute. 

La troisième étudiera l'extraction des sels qui se trouvent dans 
les lessivesde soude et l'action sur le carbonate de soude des 
diflérents corps qui l'accompagnent dans sa préparation in- 
dus trielle. 
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P R E M I ~ I ~ E  P A R T I E -  

PREPARATION DE LA SOUDE IjflUTE. 

L'idée d'extraire la soude du sel marin appartient, sans nul 
doute, a celui qui découvrit la  cornposition de  ce sel. II restait 
à savoir comment on s'y prendrait pour opérer ïextraciion de 
l'alcali , et la chimie, dans les hésitations de ses premiers pas , 
ne pouvait donner a cet égard que de vagues indications. 

Delamethrie professait, en 1789 , au collége de France, la 
possibilité de préparer la soude en traitant son sulfate par le 
charbon. II croyait obtenir de la soude et de 1'2:ide sulfureux, 
tandis qu'il n'obtenait en réalité que du sulfure de sodium et de 
l'acide carbonique. 

Leblanc, qui suivait les cours de cet illustre professeur, tenta 
ce procédé et n'obtint naturellement que de mauvais résultats. 
Une heureuse inspiration lui fit jeter de la craie dans ce mé- 
lange : la découverte de  la fabrication de ;;soude était ac- 
complie. 

Je ne veux pas m'appesantir sur la biographie de l'illustre 
et  malheureux inventeur, ni entrer dans les détails historiques, 
causes ct conséquences de sa belle création, je ne m'arrête que 
sur ce fait : de la craie, du sulfate de soude et du charbon soumis 
ensemble a une haute tempéralure donnaient de  la soude car- 
bonaiée. 

Quelle réaction inconnue se passait-il 7 Lenianc ne tenta pas 
de l'expliquer ; il se contenia de compléter son œuvre toute 
expérimentale , en cherchant par des séries d'essais quelles 
étaient les proportions qui amenaient au plus favorable résultat. 
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O n  a souvent dit qu'il est fort Ctonnant e t  même admirable 
que les chiffres qu'il assigna à ces mélanges s e  soient maintenus 
eensiblement intacts jusqu'à nos jours ; loin d'en être  surpris ,  
j'y vois la conséquence toute naturelle de  l'exactilude de  ses 
abservations : ce qui me frappe bien davantage,  c'est qu'on se 
soit contenté si longtemps de chiffres enipiriqces e t  qu'on se 
trouve encore de nos jonrs à chercher l e  dernier mot de  l'énigme 
qui se passe dans un lour à soude. 

Leblanc avait indiqué les proportions suivantes : 

Sulîate de  soude . . 100 parties. 

Carbonate de  chaux . 100 » 

Charbon . . . . 50 D 

M. Dumas fut le premier qui traduisit ces chiffres par une 
formule. L'éniineut chimiste admetlait entre l e  calcaire et  le  
sulfate alcalin une double décomposition à haute température . 

C~O,CO'+ N ~ O , S O ~  = Na0,CO" C ~ O , S C ) ~  

mais comme la présence de  l'eau aurait  détruit l'équilibre nou- 
veau créé par l a  chaleur, pour reconstituer de  la craie e t  du  
sulfate d e  soude , le  charbon avait pour mission de transformer 
c e  dernier en sulfure de  calcium 

C'était tomber de Charybde en Scylla , car les lois de  
Berlhol!et voulaient que le' carbonate d e  soude et  le sulfure 
dt? calcium fussent incompatibles dans une même liqueur, e t  
l e  résultat final eût été de  la craie e t  du sulfure de sodium. 

NaO, CO2 + C a s  = Aq = NaS + C a o ,  COs -+ Aq 

I l  Iallait donc, totalement. insolubiliser le sulfure de  calcium, 
c'est-à-dire s'opposer à la double déconiposition. 
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Les chiffres de Leblanc venaient fort à propos présenter un 
excès de craie,  et  M. Dumas s'en servit pour supposer l'exis- 
tcuce d'un composé insoluble de sulfure de calcium et de 
chaux, 

Cao, 2 Cas 

Ce composé expliquait l'excès de craie nécessaire i une 
bonne fabrication. 

M. Dumas admettait donc la réaction complexe suivante : 

2 KaO, S03 + 3 Cao ,  COa + 13 C = 
= 2 NaO, CO" + Cao,  2 Cas  1-10 CO + 3 C 

Soit en équivalents : 

142 sulfate de soude ; 150 carbonate de chaux ; 7% carbone. 

Ces trois nombres, mis sous !a forme des proportions de  
Leblanc, donnent : 

100 sulfate de soude ; 103 carbonate de  chaux ; 72 carbone. 

c'est-à-dire sensiblement les chiffres consacrés par la pratique. 

Cctte théorie, fort séduisante, du reste, se basait sur I'exis- 
tence d'un 0x1-su!fure inconnu et qu'onn'a jamais réussi a isoler. 

Il n'est donc pas étonnant que, se lançant aussi dans cette 
voie hypothétique, M. Unger ait préferé assigner par analogie, 
a l'oxgsulfure de calcium, la conlposition d'un oxysiilfure connu 
de baryum BaO, 3 Bas.  

La supposition de 11. Unger pouvait avantageilsement lutter 
avec celle de M. Dumas, car en chiffrant l'équation du cliimiste 
alleniand : 

3 S ~ O , S O ~  + 4 Ca0,C09 + 18 C = 

3 NaO,COa + Cao,  3 CaS + 14 CO -c 5 C 
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on arrive aup nombres suivants : 

100, sulfate de soude ; 94, craie ; 50, charbon, 

qui diffèrent fort peu des chiffres de Leblanc. 

M. Kynaston, de son côté, pense qu'il se forme une combi- 
naison insoluble de sulfure de calcium et de carbonate de chaux 

C a 0  , COs, 2 CaS 

'Cette formule parait tout aussi hypothétiquc que les deux 
précédentes, et le remarquable trarail de M. Scheurer Kestner ', 
dont j'extrais les opinions de MM. Unger et Kynaston , s'étend 
beaucoup plus que je ne veux le faire en cp, moment, sur des 
théories qui reposent sur des bases quelque peu imaginaires. 

Chose surprenante , pendant plus d'un demi-siècle, l'incom- 
patibilité du carbonate de soude et du sulfiire de calcium, en 
présence de l'eau, resta un article de foi, sans qu'il vînt à per- 
sonne l'idée de vérifier ce fait par une siniple et facile expérience 
qui eût fait crouler tout l'édifice, assezmal étayé, des oxysulfures. 

M. Dubrunfaut et M. Scheurer Kestner se disputèrent fort 
courtoisement , il y a deux ans , la priorité de !a découverte du 
phénomène rejeté jusqu'alors comme impossible devant les lois 
de Berthollet. 

M. Dubrunfaut calcina au rouge un équivalent de sulfure de 
sodium et un équivalent de carbouate de chaux. 11 obtint sen- 
siblement un équivalent de carbonate de'soude et un équivalent 
de sulfure de calcium insoluble dans les eaux sodiques. Toute la 
chaux du résidu fournissait son équivalent soit en acide carbo- 
nique, soit en acide sulfhydrique; ce qui excluait la présence 
d'un oxysulfure. 

Rdpertoire de chimie appliqude, 1866. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'éxcèsde craie, dit M. ~ u b r u n f a u t ,  assure~le~résuitat ';  . . .  ii . 
est nécessaire, attendu que la 'craie n'est pas chimiqaemenfu . . . .  . . 

divisible dans le mélange. A la craie mise en excès correspon- 
dent, soit de la soude caustique, qui est dans la lessive, soii- . . 
de la craie n'ayant pas réagi. 

L'équation de la réaction opérée serait donc : 

N~O,SO'+ CaO,CO0+ 4 C = NaO,COa+ Cas + 4 CO. 

M. Scheurer Kestner arrive aux mêmes conclusions en sou- 
mettant a l'action de I'eau, et identiquement dans les mêmes 
condilions, d'une part de la soude brute, et d'antre part un 
mélange de carbonate de saude, de chaux et de  sulfure de cal- 
cium; mélange fait dans des proportions pareilles a celles de ces - 

corps dans la soude brute '. 
II obtint, dans les deux cas,  exactement les mêmes résultats. : 

De mon côté, j'ai répété cetle expérience et j'ai constaté une 
conformité semhlahle dans les chiffres obtenus. 

Ce fait ne me semble cependant pas concluant et porte en lui 
son objection. En effet, rien n'a démontré, jusqu'ici, que I'oxy- 
sulfure de calcium se forme par voie sèche dans le four a soude : . 
il.est tout aussi facile d'admettre que la cornbinaison se fait au 
contact de  I 'eau, dans le lessivage des soudes, comme cela a 
lieu, par exemple, pour un oxysulfure de baryum (Bas13, Ba O 
déterminé par M. Rose. . . 

Cett.e seule hypothèse, qui n'a rien d'irrationel , expliquerait . 
parfaitement l'identité des résdtats trouvés dans les deux cas, . 
et cette dernière cesse alors d'8tre une preuve de la négation 
de I'oxy sulfure. 

Dans I'Ctude que j'ai entreprise sur la fabrication de la soude 

i Bulletin de la Socidle chimique de Paris, 1864. 
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brute, la possibilité d'opérer en grand , dans un four à soude 
bien conditionné, m'a été d'un grand secours ; car nous verrons 
plus loin que des opérations faites au laboratoire, sur une petite 
échelle, ne peuvent donner que des résultats douteux, sinon 
erronés. 

E n  trailant de  grandes masses industrielles et en tenant 
compte, par l'analyse, de toutes leurs impuretés, j'ai pu con- 
firmer d'une autre manière, et tout à la fois, l'absence d'oxy- 
sulfure de calcium et l'insolubilité du sulfure de calcium dans 
la dissolution de carbonate de soude. A cet effet, j'ai soumis 
dans un four à soude, a une même température et dans les 
mhmes conditions de Brassage, des mélanges de craie, de sul- 
fate de soude el de charbon, tous corps dont l'analyse chimique 
avait été soigneusemeul faite. 

La première série dc ces mélanges avait sa composition basée 
sur la formule de M. Dumas. 

(A) 2 N ~ O ,  so3 +3NaO,CO\lBC = 
2 NaO, COs + Cao,  2 Cas 1- 10 CO + 3 C. 

La seconde série correspondait a la formule de M. Dubrunfaut. 

(B) NaO. so3 + Cao,  CO1+ 4 C = NaO, CO3+ CaS + 4 CO. 

De l'analyse comparative des résultats obtenus dans les deux 
cas, devait jaillir la vérité. 

Si la formation de l'oxysulfure est indispensable, le premier 
essai (A) doit donner une soude parfaitement carbonatée, 
exempte de sulfures ; tandis que le second (B) donnera unique- 
ment une lessive de sulfure de sodium. 

Si , au contraire, le sulfure de calcium est réellement inso- 
luble dans la lessive alcaline, nous devons trouver deux résultats 
sensiblement identiques, ne différant que par la manière dont 
se traduira l'excès de craie et de charbon du mélange (A), c'est- 
a dire la causticité des lessives. 
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Les deux lessives ayant été faites dans des conditions parfai- 
tement identiques , ce qui est fort important, l'analyse a donné 
les résultats suivants : 

Mélange A .  

106 sulfate industriel = 100 S 0 3  Na0 

116 craie - 103 CaO,COS 

73 houille = 50 C 

soit : 

2 NaO, S03 + 3 Cao, CO' + 18 C 

Mélange B. 

106 sulfate industriel = 100 NaO, SU3 
84 craie = 7015Ca0,CO" 
38,4 houille - 

soit : 

 résultat.^ du mélange A .  

= 167,5 soude brute titrant 38,5 degrés 
alcalimétriques. 

= 70,7 sel de soude titrant 90' alcali- 
métriques. 

Résulrats du mélange B. 

= 134 soude brut titrant 4.7' 

= 77,5 sel de soude titrant Sio  

j59,51 NaQ, CO' j = 65,3 NuO,COS 

- - 3,39 Na0  
8,16 NUS 

Nota. Dans ces analyses, comme dans toutes les suivantes , l'analyse 
complète des lessives n'a pas ét6 faite. C e  qu'il importe de snvoir, dans 
cette premihre partie de ce mémoire, c'est combien 100 pôrties de sulfate, 
suivant les différentes proportions de craie et de  carbone , donnent de car- 
bonate de soude, de soude caustique , de sulfure de sodium et de sulfate 
de soude non décomposé. Il sera parlé des sulfites et hyposulfites dans la 
seconde partie de  ce mémoire. 

On sait que 100 parties N a 0  5 0 3  donnent théoriquement 74.6 N a 0  COa. 
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- 210'- 

Devant d e  pareils résultats , dont la similitude confirme plei- 
nement la seconde hypothèse , la théorie des oxysulfurcs parait 
difficile à'soutenir ; car, dans l'opération (B), il n'a pu se  former 
que du carbonate de soude e t  du sulfure de  calcium, que le 
traitement par l'eau a parfaitement laissés intacts. 

Les essais suivants démontrent,  du reste, plus directement 
encore,  l'insolubilité du  sulfure de calcium dans les lessives de  
carbonate de  soiide. 

J'ai préparé du  sulfure de  calcium bien pur, e t  je l'ai soumis 
en grand excès à l'action de  dissolutions de  carbonate d e  soude 
faibles oii concenlrées, e t  de soude caustique , d'abord pendant 
48 heures à froid, puis pendant deux heures b l'ébullition. 

Voici quelques résultats obtenus, extraits d'un tableau heau- 
coup plus complet qui  figurera dans la seconde partie de ce 
mémoire. 

Mélange d'un excès de ÇoS, 

avec un litre d'eau. 

Eau saturée de N a O C 0 9  et conte- 

nant 285 gr. par litre . . . . . 
Eau contenant 130 gr. N a 0  CO' 

par litre . , . . . . . . . . . 
Eau pure, 1 litre. . . . . . . . 
Eau contenant 43 gr. N a 0  par litre 

Eau contenant 167 g. N a 0  par litre, 

Quantité pour 100 de NaO, CO', 
transformi: en NUS 

à froid. d'ebiillition. 

1.8 1 . 4 . 1  

2 .4  3.2 

0 . 2 3  Cas 0.97 C a s  

races de sulfures traces de sulfures 

Idem. 

Voici donc un fait établi pour la théorie de la fabrication de 
la soude ,  et nous pouvons poser ce premier jalon : 

L'action du charbon sur nombres égaux d'lquivalents de sulfate 
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de soude et de carbonate de chaus,  donne du carbonate de soude 
et du stclfur~ de calcium facilement séparables p a r  Iixiviation 
a la température ordinaire. 

Voyons maintenant comment agira le charbon pour operer la 
transformation. 

D'après la théorie généralement admise, les deux sels com- 
mencent par échanger leurs acides , sous l'influence de la 
chaleur. 

Na0,S03 + Cao, CO2 = NaO, CO" Cao,  SOS 

Le charbon réagit ensuite sur le sulfate de chaux , pour le 
réduire à l'état de sulfure. 

Un chimiste anglais, M. Brown :admet une autre réaction : il 
pense que le charbon commence par agir sur le sulfate de soude, 
pour le transformer en. sulfure de sodium ; et que la double 
décomposition a lieu ensuite entre ce dernier et  la craie. 

L'expérience suivante m'a démontré l'impossibilité de la pre- 
mière hypothèse, et ni'a amené à conclure que c.elle de M .  Brown 
était la seule admissible. . . 

J'ai chauffé au rouge vif un mélange d'équivalents égaux de 
sulfate de soude et de carbonate de chaux, secs et purs. Comme 
résultat final , j'ai oblenu du sulfate de soude et de la chaux ; 
ce qui prouve qu'il n'y a en aucune double décomposition. 

En effet, si l'échange d'acides avait eu lieu, le carbonate de 
soude formé Ctant indecomposab;e à la température produite, 
j'aurais retrouvé dans le produit final tout l'acide carbonique 
cédé par la craie, tandis que je n'ai pu constater que des traces . 
de ce gaz. 

D'un autre côté , M. Scheurer, dans une série d'élégantes 
expériences , avait obtenu , par des mélanges de sulfure de 
sodium et de craie soumis au rouge, des soudes parfailement 
conditionnées. 
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Les résultats obtenus tendent donc à prouver rjue la réaction 
se passe comme l'avait indiqué iil. Brown,  el nous pouvons 
établir ce  second fait : 

Le mélange de sulrate de soude, de charbon et de craia donna 
lieu a une première réaction : La charbon transforme le sulfate 
de soude en. sulfure de sodium. 

Celte transformation peut se faire de deux manières ; ou bien 
4 équivalents de charbon réagiront sur lin équivalent de sulfate 
e t  donneront naissance a de l'oxyde de  carbone. ; 

S 0 3 ,  N a 0  + 4C = NUS + 4 CO. 
ou bien deux équivalents de  charbon suffiront, e t  le  gaz dégagé 
sera d e  I'acidc carbonique 

S03, Ka0  + 2C = NUS + 2 CO9 
- On comprend donc que la proportion d. charbon à introduire 

dans le  mélange devra varier du simple au  double,  suivant que 
l'une ou l'autre de ces deux réactions se présentera. 

M. Unger' ,  le  preniier, a constate que la réduction du  sulfate 
de soude par le charbon donne toujours naissance à de  l'acide 
carhoniqne. J'ai pu facileinent vérifier ce fait en soumettant le 
mélange au rouge dans une cornue ; le gaz dégagé était com- 
plètement absorbable par la potasse. 

La réduction du sulfate de soude se fait donc par la réaction 
suivante : 

SOS, Na0  + 2 C = N U S  + 2 CO" 

E n  résunié, lue voici amené à déduire de cet ensemble de  f2its 
que la production du carbonate de  soude s'opbre suivanl I'éqtia- 
tion suivante : 

NaO, S03 -+ C a o ,  CO'+ 2 C = NaO; CO'+ CaS + 2 CO' 

i Annalen der Chemie und Pharmacie, tome M. 
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ce qui se traduit ainsi en chiffres : 

100 NaO, S03! 
donner 74,6 NaO, CO'. 

17 C 
Ceci établi, nion prcmier soin fut d'expérimenter au four a 

sonde ces proportions théoriques si différentes de celles de 
Leblanc. 

Le résultat fut décourageant au premier abord, mais devint 
ensuite la source de recherches nouvelles qui ne tardkrent pas 
A m'en faire découvrir la raison. 

En effet, ces proportions me donnèrent les chiffres suivants : 

Mélalzge C. 1 Résultats du mélange C. 

20 charbon 

106 sulfate industriel = 100 NaO, S03 
44 craie = 70,4Ca0,C02 

( = 96 sel de soude titrant Hoalcalim. 

= 150 soude brute tilrant 26" alcalim. 

On voit que la moitié seulement du sulfate de soude a étti réduite. Ce résullat 
indiquait clairrinent que la dose double de charbon était nécessaire. 

Q En effet , en doublant sensiblenient celle-ci j'arrivai au résultat suivant, fort 
salisfaisant . 

Mélange D. 

106 sulfate industriel = 100 NaO, S03 
812 craie - 70,4CaO,CO" 
38,4 houille = 33,8 C 

Resultats du mélange D. 

134 soude brute titrant 47" 

= 77,5 sel de soude titrant 81" 

Soit : 

NaO, S 0 3  + Cao ,  CO' + 4 C 

59.51 NaO, CO'/ 
= 65,3 NaO, COs 

- - 3,39 N a 0  
9,16 NUS 
6,71 NaO, SOS. 
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La proportion un peu forte du sulîure de  sodium de ce 
résullat , m'engagea à recommencer l'opération en forgant un 
peu la dose de  craie. Cette dernière n'agit qùe par  contact, e t  
son excés ,'lorsqu'il est niodkrc , ne peut ê tre  qu'utile. 

J'obtins effectivement une grande amélioration consignée 
dans le  tableau ci- dessous : 

Mélange E. 

106 sulfate industriel = 100 NaO, SO' 
101 craie = 94 C a o ,  CO3 
38,4 houille = 33,s C 

La nécessité de  cet excés de cliarbon se serait expliquée par 
la formation de l'oxyde de carbone dans la rkduction du sulfale 
de  soude, si je n'avais pu me convaincre que 100 parties de  
sulfate de  soude mélangées avec 17 parties de  charbon,  sont 
presque intégralement converties en sulliire, avec dégagemenl 
d'acide carbonique. TI fallait donc ,  forcément, admettre que , 
outre la quantité de  cliarbon employé à la réduction d u  sulfate, 
une autre p r o p h i o n  de charbon étai1 nécessaire. Restait A 
savoir quel était son einploi. 

Résultats du mélange E. 

= 150 soude brute  lilrant 44". 

= 75, l  sel de soude titrant 88" 

Soit : 
4 

NaO, S03 + - Cl io ;  COs + 4 C 
3 

Nous nous sommes occupés, jusqu'ici, de  I'aciion du charbon 
sur le sulfate de soude, sans prendre garde à l'action énergique 
qu'il a sur la c ra ie ,  qu'il transforme, à une température peu 
élevée, e n  chaux et oxyde de carbone. 

C a o ,  CO9 + C = Ca0 + 2 CO. 

63,5 NaO, CO" 
= 70,1 NaO, CO' 

N a 0  

NaO, S03 
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En partant de  cette donnée, j e  n'ai pas tardé à me rendre 
compte de  la nécessité de sacrifier au  calcaire une partie du 
charbon employé. 

J'ai pris deux cornues semblables ; l 'une contenant un équi- 
valent de  sulfate de  soude et  deux équivalents de charbon; la 
seconde renfermant un équivalent d e  craie e t  un équivalent de 
charbon. J e  les ai soumises toutes deux a une élévation gra- 
duelle de température daus un même fourneau , e t ,  recueillant 
les gaz, j'ai constaté par le  degagement presque simultané 
d'acide carbonique , d'une par i ,  e t  d'oxyde d e  carbone,  d'autre 
part ,  que le charbon, a la température d'un rouge peu iiitense , 
agit aussi bien sur la craie que sur  l e  sulfate d e  sonde. 

. Une troisièine cornue, contenant de  la craie seule ,  n'a laissé 
'dégager son acide carbonique q u e  bien a p r è s ,  c'est a-dire a 
une tempéralure d'un rouge vif. 

Il résulte de  la que : 

Lorsque le mélange destiwé aprdparer la soude est jeté dans 
un four chauffé au rouge, l'action du charbcn se partage entre 
la craie et le sulfate de soude. 

La vérification suivanle m'a confirmé c e  fait : 

Soumettant dans une cornue le mélange suivant : 

NaO, S03 + C a o ,  CO' + 3 C ,  

j'ai constaté, dans les gaz qui se dégagea ien t ,  un mélange 
d'oxyde de  carbone e t  d'acide carbonique;  mélange qui ne  peut 
s'expliquer qu'en admeltant l'action sirnulianée du  charbon s u r  
le sulfate de  soude et sur la craie. 

Je  vais tirer de  liî une consequence tout-à-fait inattendue. 

Si la craie se trouve décarbonatée en niêmc temps que le 
sulfate de soude est réduit , il n'est pliis possible d'admettre 
qu'il y a entre  l e  sulfure dc sodium et le carbonate de chaux 
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une double décomposition , puisque le sulfure de sodium , une 
fois formé, ne se trouve plus qu'en présence de  chaux caustique. 

Ce qui prouve, du reste:, que cette double décomposition n'a 
pas lieu , c'est que les soudes qui n'ont pas été suffisamment 
cuites ne sont jamais snlfurées , tandis qu'elles devraient l'être 
excessivement ri on admettait que la réaction 

NaS + C a o ,  COB = NaO, CO9 + Cas  

n'a pas eu le temps de s'achever. 

Le tableau suivant montre combien peu varie la sulfuration 
de deux soudes identiques ; l'une (FI, cuite a point ; l'autre ( G ) ,  
étant restée un temps insuffisant dans le fonr. 

iile'lafige G.  

106 sulfate industriel = 100 SO" N a 0  
101 craie = 94 Ca0,CO' 
53 charbon = 44 C 

Soit : 

3 NaO, S03 + Cao ,  CO' + 13 C 

Résultats du rndlangs G. 
Soude peu cuite. 

= 170 soude brute à 22' 

= 83 sel de soude à G7" 

3,26 N a 0  
0,85 NaS 

(25,42 NaO, S03 

Milange F 

Mêmes proportions. 

Résultats du mc'lange F 
Soude cuite à point. 

= 162,2 soude brute a 42' 
= 88 sel de soude a 67" 

6 4 , 9 0 n a O > C O 1  = i  2 , 2 N  a O , C y  
4,72 N a 0  
i , i 2  NaS 

t . 

1 \ 2,06 NaO, S 0 3  

Si I'acide carbonique de la craie n'entre pour rien dans la 
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formation du carbonate de  soude , il devra en résulter qu'c 
substituant a la craie son eqaivalent de  chaux, les produit$ 
devront &Ire identiques. 

C'est ce que j'ai pu constater en remplacant dans le mélange F 
la craie par de la chaux vive (mélange H) , ou par de la chaux 
éteinte (mélange 1). 

Les trois résultats sont presque Sem lables. 

Milange Il I Résultats du mélange 8. 

Fait avec chaux vive. 

106 sulfate jndustriel = 100 NaO, S 0 3  
56 chaux vive = 52 C a 0  
53 charbon = 44 C 

Soit : 

3 NaO, SO3 t 4 Ca0 + 13 C. 

= 148 soude brute à 43" 
= 72,2 sel de soude titrant 88" 

-1 1,47 NaS 
8,15 N a 0 , S 0 3  

Mélange Z 
Fait avec chaux eteinle. 

106 sulfate industriel = 100 NaO, S 0 3  
75 chaux éteinte = 69 Cao,  HO 
53 charbon = 44 c 

Soit : 

3 NaO, SOS + 4 C a o ,  HO + 13 C 

Résultats du  mélange I .  

= 14.1 soude brule titrant 46" 
= 72,B sel de soude titrant 89" 

61 ,IO NaO, CO" 
A44 Na0 

= 68,6 NaO, COs 

1,69 N U S  
( 4,30 NaO, S03 

Ou voit donc que l'on obtient de la soude sensiblement iden- 
tique , soit qu'on se serve de craie, soit qu'on emploie son 
équivalent en chaux. 

Ce n'est donc pas pur double décomposition que le sulfure de 
sodium se transforme en carbonate de soude. 

15 
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La carbonation du sulfure de sodiiim ne peut alors provenir 
que de deux causes : 

Io L'acide carbonique résultant de la r6duction du sulfate 
de soude. 

2" Les gaz du foyer du four à soude. 

Si l'acide carbonique provenant de la réduction du  sulfate 
de soude suffit pour carbonater le sulfure, en opérant en vase 
clos, soit avec de la craie, soit avec de la chaux, on doitobtenir 
les mêmes résultats que dans le four h soude. 

J'ai traité les mélanges (F) et (1) dans des creusets couverts 
et j'ai obtenu les résultats (F'), (1'), qui sont des moyennes de 
plusieurs essais consécutifs. 

Mélange F Rdsultats F. 

Mélange  I 1 Resultats P .  
Traite en vase clos. 

100 NaO, S03 

5,95 NaO, CO9 1 
=12,45 Na0,CO' 

3,Sl  N a 0  
35,30 NaS 

1 (18,40 NaO, S 0 3  . 

Ces experiences prouvent donc que l'action de l'acide car- 
bonique, dégagé par la réaction des corps en présence, est 
assez faible. 

11 est donc facile de comprendre , maintenant, pourquoi on 
Cprouve d'insurmontables difficultés à préparer de la soude en 
petite quantité dans des creusets de laboratoire. Je l'ai essaye 
bien des fois sans arriver à autre chose qu'a des soudes excessi- 
vement sulfurées. 
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Par contre, en opérant dans un tube réfractaire chauffé au 
rouge et traversé par un courant d'acide carbonique, j'ai obtenu 
d'excellents échantillons de soude avec les mélanges qui , dans 
un creuset, me donnaient de si déplorables résultats. 

J'en conclus que : 

C'est sous l'inftilence de l'acide c a ~ b o n i q u e  , provenant en 
part ie  de l a  réduction d u  sulfate de soude et surtout des gaz d u  
foyer, que l a  réaction finale se produit;  c'est-à-dire que le su[- 
fure Je sodium , l a  chaux  et l'acide carbonique donnent d u  car- 
bonate de soude et d u  sulfure de calc ium.  

On voit donc combien un énergique brassage est indispen- 
sable afin que chaque molécule puisse subir le contactde l'acide 
carbonique. Cette nécessité est clairenient indiquée par les deux 
résultats suivants obtenus sur des soudes faites identiquement 
dans les mênies condilions et ne diffkrant que par le peu de 
brassage de l'une d'elles. 

Mélange F 1 R b u l t a t s  du mélange F 

Bien brassé. 

106 sulfate industriel = 100 NaO, S03 

Mélange F 

Peu brassé. 

Bien brasse. 

= iG2,2 soude à 42" 
= 73,s sel de soude a 88" 

101 craie = 94 C a o  CO2 

53 charbon = 44 C 

Rksultats d u  mélange F 

Peu brassé. 

= 160 soude brute à 42' 
= 82 sel de soude à 82" 

64y2O Naoy CO' = 72,Z N~O;C-,= 
- 4,73 N a 0  

1,12 NaS 
1 

2,OG NaO,  SOS 
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11 reste une dernière question : celle. de la température. 
dans la fabrication de ln soude, aussi importante a établir que 
celle des proportions des matières premières. En effet, si la 
température est trop basse, la réduction du sulfate de soude et la 
décomposition de la craie se font incomplètenient ; il en résulte 
une soude friable et  riche en sulfate. Exemple, le mélange (G) 
cité page 2t6. 

Si , au contraire, on a opéré a une tempéralure trop élevée ; 
ou, ce qui revient au méme, si une fois la réaction terminée on 
laisse le mélange soumis a la haute température du four, on 
n'obtiendra que des soudes excessivement sulfurées et caiis- 
tiques. Exemple - 

53 charbon = 44. C 

Mélange F 
Soumis a une temperalure trop @levée. 

106 sulfate industriel = 100 NaO, 303 

101 craie = 94 Ca0,C09 

10,6 N a 0  
7,5 NaS 

Résultats du tné2ange F 
Soumis à. une temperature trop elevee. 

Soude b m t e  dite brti1e'e.i 

138 soude hrute titrant 48' 
= 72,4 sel de soude titrant 90" 

Voici ce que l'ai constaté a l'égard de ces soudes. 
Une fois que le carbonate de soude est formé, si on Ic laisse 

soumis à l'action du petit excès de charbon qu'ou emploie tou- 
jours, il se forme de la soude anhydre (il se volatilise m&me du 
sodium) et il se dégage de l'oxyde de carbone 

NaO, CO9 + C = N a 0  + 2 CO. 

Si l'on n'a pas le soin de soustraire immédiatement le me- 
lange à cette phase nouvelle de réaction, le phénomène suivant 
va se passer. 

1 Cer soudes brfitées se reconnaissent 81 leur couleur rouge brique qui, 
h l'air humide, passe rapidement au vert. . . 
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La soude anhydre formée, se trouvant en contact du sulfure 
de calcium, décompose celüi-ci a haute température. II se forme 
de la chaux caustique, du sulfure et même du bisulfure d e  
sodium. 

Na0  + C a s  =NUS + Cao.  

Dans la l e s s i ~ e  se trouve le sulfure de sodium et la chaux 
caustique se traduit par de la soude caustique 

C a 0  = NaO, CO3 + Aq = N a 0  + A g  + Cao ,  CO' 

J'extrais du Technologisto le tableau suivant qui indique assez 
bien la marche croissante de ce pliénomène avec I'élcvalion de 
température. 

Un mélange de 100 sulfate , 
- 100 craie , 
- 55 charbon , 

soumis pendant uiie heure à des températures successivement 
croissantes, depuis 900" jusqu'a 1170° environ, a donné les 
résultats suivants : 

NaO, CO" 

N a 0  

NUS 

NaSa 

NaO, SWO" 

NaO, S 0 3  

3 
Fusion 
e l'argent 

amollis- 
semeut 

lu cuivre. 

1 

Mes essais m'ont confirmé que le voisinage de la fusion de 
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l'argent était la température la plus convenable pour la réussite 
de l'opération. En général, il faut se maintenir entre la fusion 
du bronze et celle de l'argent. 

Tous les praticiens savenl que la cuite est terminée lorsqu'il 
se dégage du sein de la masse pâteuse, presque fluide , des jets 
de flamme colorés de plus en plus nombreux. On a atliibué ce 
dégagenient de gaz coinkustible (qui n'est autre chose que de 
l'oxyde de carbone) a la décomposition de la craie par le charbon. 

Cette hypothèse me pardit erronée, d'abord parce qu'il est 
facile, en analysant des echaniillons pris dans le four un peu 
avant ce dégagement, de s'assurer que le carbonale de soude 
est déjà presque totalement forme ; ensuite, parceque ce déga- 
gement est tout aussi vif lorsqu'on substitue la chaut à la craie 
dans la fabrication d e  la soude. 

Ce dernier fait ne serait pas explicable de la sorte. Le déga- 
gement de jets enflammés me parait plut& provenir de l'action 
du charbon sur le carbonate de soude. On obtient, du reste, 
exactement le méme phénomène en soumettant à la m&me tem- 
pérature un mélange de charbon et de carbonate de soude. 

J'ai supposé , jusqu'ici , des matières pures ; il u'en est pas 
ainsi des matières dont dispose le comiuerce. 

Le sulfate de soude des usines contienl généralement 3 à 6 
pour cent de matières étrangères, et particulièrement du bisul- 
fdte de  soude, du sel niarin et du sulfate (le fer. 

Dans le mélange intime des matières premières, qui se fait 
avant leur introduction dans le four, le bisulfate de soude trans- 
forme en sulfate une partie du calcaire utile. Le sulfate de chaux 
est ensuite réduit dans le four aux dépens du charbon employé. 

Le sel niarin agit comme matière inerle ; il se retrouve presque 
intégralement dans la lessive de soude et ne paraît se volatiliser 
que dans les soudes brùlees , c'est-à-dire poussées à une tem- 
pérature trop élevée. 

Le sulfate de fer est d'abord transformé en oxyde par la 
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chaleur du four ; puis cet oxyde se convertit en sulfure, qui ,  
comme nous le verrons dans la seconde partie de cette étude, 
est la cause principale de la coloralion des lessives et des sels 
de soude. 

La craie contient des quantités variables d'eau hygromktrique 
dont il est fort important de tenir compte au point de vue des 
pesées. La craie contieut aussi de l'oxyde de fer qui agit comme 
celui du sulfate de soude ; de la silice et de l'alumine, que l'on 
retrouve dans les lessives de soude à l'état de silicates et  d'alu- 
minates. 

Le charbon , outre ses cendres argileuses, calcaires et ferru- 
gineuses, dont il faut tenir compte, a été pour moi, dès le début 
de ce travail, l'objet d'une élude toute parliculière. 

J'ai voulu savoir si le charbon agit par son czrbone seul , ou 
bien comme constituant un ensemble de corps réducteurs. 

S'il agit comme carbone seul il ne faudra , théoriquen~erit , 
tenir compte que du coke (moins les cendres) qu'il contient. 

Si les hydrocarbures jouent aussi leur rôle, la proporlion de 
charbon. a employer dépendra de son pouvoir réducteur, que j'ai 
déterminé chaque fois par un essai à la litharge. 

Onsait qu'en réduisant la litharge par le charbon, 1 gr.  de 
carbone pur donne un bouton de plomb pesant 34 grammes. 

Le poids d'un hydrocarbure qui donnera 34 gr. de plon~b , 
sera donc, comme riducteu~,  équivalant à 1 gr.  de carboue. 

Ainsi, 0g,33 hydrogène équivalent 1 gr. carhone. 
Cela étant ,  j'ai préparé deux soudes ne différant que par la 

proportion de charbon. 
Dans la première, J , le charbon est supposé n'agir que par 

son carbone; dans la seconde, M , il agit par tous ses 6léments 
réducteurs ramenés en équivalents de carbone. Malgrc': la diffé- 
rence de charbon introduile, les deux résultats ont été à peu 
près identiques. L'excès de carbone de l'essai J s'est traduit par 
un peu plus de causticité dans ia soude. 
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Mélange J. 
Le charbon étant suppos6 agir par son 

carbone seul. 

106 sulfate industriel = 100 NaO, S03 
101 craie = 9 4  CaO,CO9 
75,b houille = 50,7 carhone 

pur. 
Soit : 

3 NaO, S 0 3 +  4 C a o ,  CO9+ 18 carbone 

Résultats du mélange J. 

= 169,4 soude brute a 39" 

= 73,4 sel de soude à 90" 

\ 1,27 NaO, S 0 3  

Mélange M. I Résultats du milange M 
Le charbon 6tant suppose agir par I'ensemble 

de tous ses élements rtducteurs. 

106 sulfate industriel = 100 NaO,S03 

101 craie = 9 4  CaO,COa 

60,5 houille grasse 
dont I'ensemble des corps = 50,7 carbone 

reducteurs. 1 

= l 6 i , 9  soude brute titrant 41" 

= 75,5  sel de soude titrant 89' 

64,50 1 = 71,0 NaOl CO% 
3,85 Na0 
1,48 NaS 

Cette comparaison de résultais , quoique rapportée seulement 
i 

ici, a précédé toutes les autres recherches de  cette étude; et 
dans tous les mélanges précédemment cités , le charbon a tou- 
jours été considéré comme un ensemble d'élénients réducteurs. 
Les proportions dans lesquelles il est entré dans les divers mé- 
langes mentionnés ci-dessus ont toujours été établies par des 
essais a la litharge. 

Beaucoup d'industriels se préoccupeut de la nature du charbon 
a employer ; les essais suivants m'ont prouvé que cette question 
était fort insignifiante , car j'ai obtenu sensiblement les m h e s  
résultats en substituant à la houille, du coke, du charbon de 
bois, de la sciure de bois, du brai gras et de la tourbe. 

Ce qui est important, c'est d'éviter les houilles ferrugineuses. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Mélange N .  
Soude faite avec du coke. 

106 sulfate industriel = 100 Na0,S03  
101 craie = 94 CaO,CO1 

5 7 , 2  coke représentant 44 C 

Soi1 : 
3 NaO.S03+ 4 CaO,COs + 13 C .  

Milange O.  

Soude faite avec du charbon de bois. 

106 sulfate industriel = 100 NaO, S03  

101 craie = 94 C a o ,  CO4 

70 charbon de bois représentant 4.4 S.C. 

Mélange P .  
Soude faite avec de la sciure de bois. 

106 sulfate industriel = 100 NaO1SO~ 
101 craie = 94 Ca0,C03  
301 sciure de bois humide, représentant 

44 C .  
Nota. La soude brute, au lieu d'btre d'un gris 

foncé, est presque blanche. 

Mélange Q.  
Soude faite avec du brai gras. 

106 sulfate industriel = 100 NaO, S03  

101 craie = 94 CaO,CO9 

56 brai gras représentant 44 C. 

Nota. Meme observation qua pour la soude P. 

Résultats du mélange N, 

= 163 soude brute à 36"  

= 73,5 sel de soude à 83" 

Résultats du mélange 0. 

= 165 soude brute à 40" 
= 78 sel de soude à 84" 

Résultats du mélange P .  

= 159 soude brute à 38" 
= 80 sel de soude à 76" 

56,9 NaO, COa = 65,s NaO, CO' 
- - 5 , l  Na0 

0,3 NUS 

- 

Résultats du me'lange Q. 

= 158 soude brute à 40" 
= 78 sel de soude 81' 

6 0 , 6  NaO,COa 
= 69,7 NaO, CO3 

5,3 Na0 
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Mélange R. I Résultats du milange R 

106 sulfate industriel = 100 NnO, S@ 

101 craie 
1 \58'7 Co' = 6 i ,6  a O , C o y  

= 94 C a 0 , C 0 9  - - 
5,2 N a 0  

Soude faite avecde la tourbe des environs 
d'Amiens. 

166 tourbe représentant 44 C 0,9 Na5 
6 ,6  NaO, S03 

= 164 brule 3 0 ~  

= 75 sel dc soude 85' 

On voit donc que la proportion de charbon dépend uuique- 
ment de son pouvoir réducteur, et il est facile de comprendre 
maintenant pourquoi les indiistriels de diverses localités ohtien- 
nent de bons résultats avec les donuées les plus variables, pour 
lesquelles le tâtonnement a 9té généralement leur guide. 

Résumons, en quelques niots, les résultats successifs de loutes 
ces recherches. 

un équivalent sulfate de boude, 
un équivalent de craie, 
trois équivalents de carbone 

à une hail te température et a une atmosphère d'acide carbonique, 
les réactions suivanles se passcnt : 

CaO,COS + C = ~ c o ! ' ! + c ~ o  
NUS + C a 0  + (CO\n excès) = NaO,COs + Ca?. 

NaO, SOJ + 2 C = CO3 + NaS 

J'ai dcmontré succcssivernent que la formation du  carbonate 
de soude résulte de ces trois réactions, qui sont ,  pour ainsi 
dire, simultanées. 

1.  Cet oxyde de carbone est brfil6 par l'air qui traverse l e  four, et cette 
combustion contribue à élever la température 
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Ces proportions théoriques , 
100 N a 0  SOS 
70,4 C a 0 , C 0 9  doivent donner 74,Ci N a 0  CO' 
25,5 C  1 

En réalité, elles n'en donnent que 62 environ, sous fornie de 
soude cai-bonatée ou caustique; soi:. parce qii'unc partie d u  
charbsn est brûlée par l'air qui traverse le four ou est perdue à 
translornier eii oxyde de carbonc une partie de l'acide carbonique 
que traverse éqaleinenl le four; soit parce que le mélange intime 
des trois corps a été imparfaitement fait; soit enfin parce que la 
teiiipérature a laissé a désirer. 

Cette réussite inconiplète se traduit toujours de deux niauières : 

1" Par des quantités plus ou nioins notables de sulfate d e  
soude non déconiposé; cc qui vient de ce que le charbon ou la 
température ont été insuffisants; 

2" Par la présence du sulfure de sodium si la craie a manqué, 
ou si la tempcrature a été poussée trop loin. 

La question de température étant mise à part ,  on est naturel- 
lement amené a forcer les doses de craie et de  charbon afin d'a - 
surer par un petit excès de ces deux élemrnts la transforniation 
complète du sulfate de soude. 

Peut-on forcer indéfiniment ces doses? 11 est clair qu'il faut 
s'arrêter a une certaine limite ; mais cette limite elle- même est 
assez élasticlue coinme le témoigne la presque similitude des ré- 
sullats suivants : 

/= 65,2 NaO,COS 
3 ,39  Ka0 

petit excès de charbon 34 C 
100 N a 0 , S 0 3  

excès de craie 94 CaO,COa = 1 "" Nao'Co' 1 = 70.0 NaO,COS 
3,8  Na0 

petit excès de charbon 34 C 
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excès de craie 
44 C 

4,72 Nu0 excès de charbon 

excès de craie = 71,O Na0,C09 
grand excès de charbon 50 C 

'O0 'O3 52,60 NaO, CO9 
grand excès de craie 103 C a 0  CO' 1 = / 

8,45 Na0 
= 66,9 NaO,COs 

grand excès de charbon 50 C .  

La question d'excgs de craie et de charbon est doncune chose 
fort délicate à traiter d'une manière générale. Elle doit 6tre 
laissée à l'appréciation de chaque indiislriel et dipendra de la 
forme de  son four, de son mode de brassage et d ' m e  foule de 
circonstancespratiques que le cadre de ce mémoire ne mc permet 
pas de traiter ici. 

J'ai terminé la première partie de ce travail, c'est-à-dire I'é- 
tude des phénomènes qui se passent dans un four ii soude; mais 
je ne  saurais m'arrêter sans dire combien il nie parait regret- 
table que les tendances générales au lieu d'être portées C appro- 
fondir, à perfectionner, à simplifier encore, la belle découverte 
de Leblanc, cemblent au contraire s'attacher à chercher de 
tontes parts des procédés qui ,  souvent, sont plutût des déduc- 
tions chimiques ingénieuses, que des mélhodes applicables à 
l'industrie. 

Le procédé de M. E. Kopp', parait seul mériter une étude sé- 
rieuse; car il est réellement industriel : mais il est d'autres in- 
venleurs dont les réactions ? fort justes, il est vrai, sont si mul- 

1. Annales de C h i m i e ,  septembre 1835. 
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tiples et si compliquées de main-d'aeuvre , que je n'hésite pas A 
dire que : si nous n'avions aujourd'liiii à notre disposition que 
les méihodes que proposent ces inventeurs, et que la découverte 
de Leblanc se fit dc  nos jours, elle serait certainement acclamée 
comme une des plus belles de notre époque pour la siniplicité 
de ses méthodes. 

Trouverons-nous jamais des matières premiéres moins coû- 
teuses et plus rcpandues que le charbon et la craie. 

Reste le sulfate de  soude : mais sa rareté n'est pas à craindre. 
M. Balard nous a montré dans l'Océan une mine inépuisable de 
ce sel. Cherchons donc à I'enextraire d'une manière économique, 
c'est-à-dire industrielle, au lieu d i  chercher des méthodes qui en 
évitent l'emploi. 

Là se trouve réellement le progrès, c'est-à-dire dans la sim- 
plification et  non dans la substitution. 
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Dans la première partie de cette étude j'ai recherché par 
suite de qiielles réactions se forme la soude brute; et  j'ai dé- 
montré que ce produit se compose essentiellement de carbonate 
de soude et d'un mélange en proportions variables de chaux et 
de  sulfure de calcium '. 

On y trouve de plus des corps d'une importance secondaire ; 
tels que la silice, l'alumine , le peroxyde de fer, le charbon, le 
carbonate de chaux , le  sulhte de soude, Ic chlorure de sodium, 
elc. ; substances amenées par les matières premières ou produites 
par des réactions incompletcs ou accidenlelles. 

J e  vais maintenant étudier successivement l'influence de I'air 
sur la soude brule pendant la période de fabrication appelée 
deliiage, puis I'aclion de l'eau diirant le lessivage. 

Lorsqu'un pain de soude vient d'être défourné et tandis qu'il 
se refroidit a l'air, il ne tarde pas a s'en dégager une odeur 
amnioniacale très-prononcée. Ce fail, assez insignifiant pour 
l'industriel, mérite cependant une explication, et jesuis porté à 

1. Cette opinion vient d'être confirmée par M. Pelouze dans son savant 
travail lu à l'Institut ICompIes-rendus, 12 février 1866.) 
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croire qu'il est dû à l'oxydation et à la tlécomposition par I'air 
humide du cyanure de sodium qui se trouve ii la surface du 
pain. 

Il existe, en effet, toujours de petites quantités de cyanures 
dans les soudes brutes ; et il est facile d'en constater la présence, 
dans les lessives. Le cyanure de sodium doit provenir de la prC- 
sence des matières azotées qui se trouvent dans le charbon em- 
ployé au niélange du four à soude, et de la calcination de ces 
matières avec du carbonate de soude. . 

De l à ,  formation de prussiate de soude, e t ,  au contact de 
l'air, de carbonate d'ammoniaque que la chaleur du pain vola- 
tilise immédiatement. 

Le passage de l'air chaud sur un mélange de carbonate de 
soude et de charbon porté au rouge vif peut aussi, dans une 
certaine limite, donner naissance à du cyanure de sodium, mais 
la première de ces deux hypothèses me parait plus vraisemblable 
e t  peut seule expliquer l'expérience suivante : 

Ayant constaté que le dégagement ammoniacal était très-fort 
lorsqu'on a ~ a i t  employé au mélange du four à soudc des houilles 
grasses, c'est-à-dire tds-azotées; j'ai substitué à ces bouilles 
du coke parraitement calciné, ne renfermant plus de produits 
azotés. Il n'y a plus eu trace d'odeur au d6fournenient, ni de 
cyanures dans la lessive. 

Examinons inaintenant ce qui va se passer lorsque ia soude 
brute reste exposée à I'air un certain temps : pour cela étudions 
séparément l'action de cliacun des élkments de I'air ; c'est-à-dire 
de l'oxygène, de  l'acide carbonique et de la vapeur d'eau. 

Tous les essais qui vont suivre ont Cté faits sur une soude 
brute spécialement préparée avec les plus grauds soins, et dont 
voici la compositinn au moment où elle est sortie du four et re- 
froidie à l'abri de I'air : 
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100 Soude brute donnent : 

Na0,C09.  . 44,79 
NaO, S03.  . 0,92 
lia Cl .  . . . . . .  1,85 
NaO, S i03  . - . . . .  1,52 
Na0,A1'03 . 1,44 
Cas. . 29,96 
Ca0 . . .  9,68 
C a o ,  CO9. . 5,92 
w o 3 . .  . . .  1,21 
Charbon . 1,20 
Traces de sulfures de sodium, do 

bisulfures et de cyanures. 
Pertes et matières non dosées. 

100 grammes de cette soude ont été traités par 1 litre d'eau à 
15' et laissés en digestion pendant 24 heures. 

Le liquide filtré a donné : 

NaO, CO' 38,56 
Na0 3,30 
NUS 0,25 

NaO, S 0 3  - 0,92 
Exposds à l'air parfaitement sec et privé d'acide carbonique, 

pendant un mois, 100 grammes de cette m h e  soude préalalile- 
ment réduits en poudre puis bien ktalés, ont pesk après ce laps 
de temps, 1006. 40. Traités par I'cau dans les rn&nies condi- 
tions que les précédents, ils ont donné : 

NaO, CO2 3470 
Na O 5,70 
NUS 0,25 

Un autre échantillon de 100 grammes expose pendant un niois 
à un courant d'air sec dans une étuve chauffée à 100°, a donné 
comme variation de poids, 100 g,, 31 ; et le traitement toujours 
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identique par I'eau a indiqué : 

NaO, CO' 34,60 
Na0 5'70 
NUS 0,30 

La même soude chaiiffée à I'air au rouge pendant 4 heures a 
donné une variation de poids assez sensible; les 100 grainmes 
sorit devenus 108, 6, et l'analyse a donné : 

NaO, CO' 1 9 , O O  . 

N a 0  5,lO 
NUS 0.30 

NaO, SOS 24.30 

Cette influence de i'air chaud sur lasoude brute avait déjà été 
observée par M .  Pelouze; et les résultats précédents m'amènent 
à adopter l'opinion de ce savant que le sulfure de calcium se 
sulfatise rapidement à I'air chaud , surtout en présence d'un car- 
bonate alcalin. 

Le traitement par I'eau donne ensuite : 

CUO. S03 + NaO, CO" = Cao, CO' + SUC), S 0 3  

La soude ainsi grillée prend une teinte d'un blanc ocreux ; ce 
qui tient à ce que le charbon ayant été brûlé, a laissé à la 
soude brute la teinte seule que lui communique le peroxydc de 
fer qui s'y trouve. 

Examinons maintenant quelle sera l'influence de l'acide car- 
bonique sur la soude brute. L'échantillon de 100 granme4 réduit 
en poudre et bien &lé dans ik? atmosphèred'acide carbonique 
sec, frequemment renouvelée , n'avait pas varié de poids a u  
bout d'un mois, et  donnait a l'analyse : 

Na0 CO9 36,80 
N a 0  4,45 
NaS 0,38 
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Contrairement à mes prévisions, I'acide carbonique sec n'avait 
agi, ni sur la chaux, ni sur  le sulfure de calcium également secs. 

- Etonné d e  ce résultat, j'ai soumis de la chanx parfaitement 
anhydre à un  courant d'acide carbonique sec ,  et j'ai constaté 
qu'il n'y avait ni absorption ni changement de  poids. 

L'acide carhonique et  la chaux,  ainsi que l'acide carbonique 
e t  le  siilTiire de calcium n'ont donc aucune action l'un sur  l'autre 
lorsqu'ils sont complètement secs ;  mais pour peu que l'acide 
carboniquc ait traversé l'eau d'un flacon laveur, ou qu'on ai t  
ajouté à la chaux un  centième ou deux d e  son poids d 'eau,  I'ab- 
sorption se manifeste aussitdt ; et a la longue , la transformation 
de  la chaux devient complète. 

Cela tient probablement à c e  que les quelques particules de 
chaux qui sont hydratées, a mesure qu'elles se  carbonatent , 
cèdent à leurs voisines leur cau d e  combinaison ; et  ce transport 
d'eau dure jnsqu'a c e  que  la carbonatiou soit complète. 

J'ai ensuite souinis la même soude à une atmosphère humide 
d'acide carbonique. L'absoption s'est d'abord montrée assez éncr- 
gique , puis au bout de quelques jours, chaque fois que l'atmos- 
phère d'acide carbonique était renouvelée , le gaz chassé se trou- 
vait mélangé d'hydrogène sulfuré. 

Au bout d'un mois, les 100 grammes de soude étaient devenus 
132 grammes : la lessive qu'ils fournirent avait une belle cou- 
leur d'un jaune citron intense. 

L e  résultat de  l'analyse fut : 

33,50 NaO, CO' 
0,OO Na0 
6 , 0 5  NUS 
4,1. NaS4- 

Voici c e  qlii s'était passé : l'acide carbonique humide avait 
d'abord carbonaté la chaux ; ce qui explique l'absence de  soude 
caustique ; pais son action s'était portée sur l e  sulfure d e  cal- 
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ciuni qu'il avait transformé, en carbona te et acide sulfhydrique. 

C a s  + HO +CO" C a o ,  CO2 + HS 

Une partie de l'acide sulfhydrique s'est dégagée, tandis qu'une 
autre transformait une portion du sulfure de calcium non attaqube 
en sulfhydrate de sulfure. 

Cas + HS = Cas, HS 

Ce dernier s'est traduit en présence de l'eau par du bisulfure 
de sodium. 

100 grammes de la même soude ont enfin été exposés pendant 
un mois dans une atmosphère d'air saturé d'humidité a la tempé- 
rature de 15" environ, mais privé d'acide carbonique. L'échan- 
tillon a augmenté de volume et le poids final s'est trouvé 
15'1 g. 40. 

L'analyse a donné : 

NaO, CO" 28,70 
N a 0  6,92 
NUS 0,30 

N a O ,  S03 6,27 
N a O ,  Sa0" traces 

Ici nous remarquons une oxydation indiquée par la présence 
d'une certaine quantité de sulfate de  soude. 

Cctte oxydation doit avoir la même origine que celle de la 
so:idc chauffée ii l'air. En effet, j'ai coustaté qu'à la température 
ordinaire le sulfure de sodium et celui de calcium s'oxydent tous 
deux à I'air mais d'une manikre assez différente. Pour le sulfure 
de sodium , l'oxydation est rapide niais incomplète; elle s'arrête 
à la formation de l'hyposulfite qui reste inalterable dans les con- 
ditions atmosphériques habituelles. Pour le sulfure de calcium, 
l'oxydation est bien plus lente, e t  s'il se forme un hyposulfite 
ce n'est que passagèrement et pour faire place à un sulfate. 

Ce dernier fait avec le carbonate de soude, un échange d'a- 
cides favorisé par la présence de l'eau. 
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Telle est la cause de la présence des hyposulfites dans les 
Soudes brutes : ils ne pourraient du reste se former dans le four 
à soude dont la tenipérature les décomposerait immédiatement. 

C'est pour cette raison que je me suis abslenu de m'occuper des 
hyposulfites dans la première partie de ce mémoire ; les soudes 
qui s'y trouvent mentionnées n'en conteriaient pas, n'ayant pas 
séjourné a I'air avant d'avoir été analysées. 

11 n'est donc pas étonnant que les soudes bien laites, c 'es tà-  
dire, ne contenant pas de sulfure de  sodium, ne donnent que 
des traces d'hyposulfites, même après m e  longue exposition a 
I'air humide, tandis qu'on trouve jusqu'à 2 et 3 pour cent d'hy- 
posulfites, comme j'ai pu le constater dans des soudes brûlées , 
c'est-i-dire riches en sulfures de sodium. 

L'affaiblissement du titre des soudes exposées a l'air, provient 
encore d'une autre cause qui méritait un examen sérieux, je 
veux parler de la présence du fer dans la soude brute. 

Celle-ci peut en contenir jusqu'a 3 pour cent de  son poids; 
ce métal y étant amené à la fois par la craie, le  charbon et le 
sulfate de soude. 

Le fer se trouve dans la soude brute anhydre, à l'état de ses- 
quioxyde et  non de sulfure ; car le sulfure de fer an contact de 
l a  chaux à haute température donnerait de l'oxyde de fer et du  
sulfure de calcium. Tant que la soude brute, même exposée 1 
l'air reste à l'abri de l'humidité, le peroxyde de fer ne subit au- 
cune altération, mais d l s  que l'eau intervient, elle hydrate ce 
dernier et amène entre lui et le sulfure de calcium un échange 
qui produit du suliiire de fer et de la chaux. 

Le sulfure de fer humide s'oxyde à I'air et  passant successive- 
ment par tous les degrés d'oxydation, se transforme en sulfate : 

FeS + 4 O = 2 FeO, S03  
2 FeO,S03 -t O = (Fea03) 2 SU3,  

- mais ce dernier est aussitdt détruit par la chaux et régénéré 
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en oxyde de fer 

(FeW3) 2 S 0 3  + 2 C a 0  = Fe'03 + Cao ,  SOS 

ou bien il fait échange avec le sulfure de sodium et donne : 

(FeB03) 2 SOS + CaS = FeS -I- Ca0 ,S03  

et  la série des réactions recommence, si bien que de toute facou, 
il suffit d'une forte petite partie d'oxyde de fer pour transformer, 
au contact de I'air humide, une fort grande quantité de sulfure 
de calcium en sulfate de chaux. Cetle transmission de l'oxygène 
atmosphérique par le perosyde de fer hydraté est tellement con- 
siderable que j'ai pu en étalant sur une soucoupe un mélange 
en parties égales de sulfure de calcium et d'hydrate de sesquio- 
xyde de fer bien humectés, ajouter tous les jours, pendant une 
semaine, une dose iiopvelle de sulfure de calciiim , t t  constater 

.le leudemain sa transformation. J'aurais pu continuer indéfini- 
ment cette expérience, si la dispersion de l'oxyde de fer dans 
une masse de  plus en plus considérable, n'avait eu pour effet 
de  rendre les réactions de plos en plus lentes. 

En résumé, les expériences précedentes m'amènent à conclure' 
que : l'exposition des soudes brutes h un air parfaitement sec,  
ne modifie pas sensiblement leur nature, quelle que soit sa durée: 
elle ne peut jusqu'à un certain point que les bonifier lorsqu'elles 
sont briilées , c'est-à-dire lorsqu'elles contiennent du sulfure de 
sodium qui peut alors se transformer en hyposulfite. 

A la température de 100°, I'air sec parait également être sans 
action sur les soudes; mais à mesure que ia température s'élève 
et surtout lorsqu'elle arrive à la chaleur rouge, le sulfure de 
calcium se transforme en sulfate qui affaiblit le titre de la soude , 
la rkaction suivante se passant au contact de l'eau 

Ca0,S03 -+ Na0,C09 = CaO,COS 4- NaO,SOs 
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M. Pelouze a méme constaté que cet affaiblissement de titre 
commence à être sensible entre 200 et 300 degrés. 

On comprend donc combien il est important pour I'iiiduslriel 
de hâter le refroidissement de la soude à sa sortie du four el d'o- 
pérer ce refroidissement à l'abri du contact de I'air dans des 
charriots hermétiquement clos. 

Dans l'exposition des soudes brutes a I'air humide, la vapeur 
d'eau a pour effet d'hydrater la chaux : celle-ci en changeant de 
volume produit dans le bain de larges fissures qui le séparent en 
un ccrlain nombre de fragments. 

L'hydrate de chaux se carbonate lentement; de lé,  une pro- 
portion moindre de soude caustique dans les lessives : en même 
temps Ic sulfure de sodium (dont la présence est toujours indiquée 
par des taches rouges) s'oxyde et se transforme en hyposulfite. 

Si ces réactions se passaient sculcs , l'exposition h I'air humide 
serait une excellente chose; malheureusement cette influence 
salutaire est contrebalaucée par l'oxydation du sulfure de cal- 
cium. Celui-ci se siilfatise par l'action directe de l'air et surtout 
par l'inépuisable inlervention de l'oxyde de fer. L'air humide 
aussi bien que l'air sec ne peut donc être faiorable qu'aux soudes 
brûlées. 

S'il diminue à la longue la causticité d'une soirde bien faite, 
ce n'est qu'au détriment de la richesse alcaline qu'il détruit en 
m&me temps et tout aussi rapidement. 

En général, le contact de  I'air devra donc être limité au temps 
nécessaire à l'hydratation partielle de la chaux par l'humidité 
atmosphérique. Cette hydratation facilite le cacsageet le broyage, 
toujours difficiles pour un corps aussi dur que la soude brute. 

Le temps du délitage peut donc varier de 3 a 6 jours suivant 
I'hygromélrie atmosphérique et la proportion de c h a u ~  libre qui 
s e  trouve dans la soude brute. 

Il est rare qu'un délitage plus long ne soit pas une exagération 
et  en même temps une perte pour le fabricant. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Avant d'étudier l'action de l'eau sur la soude brute et les 
transformations chimiques qu'elle y produit, je vais examiner 
sous quel é h t  se trouvent quelques-uns des élémenls de la soude 
anhydre : ce sont la chaux, la suude caustique, le sulfure de fer 
et celui de sodium. 

RI. Kynaston et M. Scheurer Keslner ont démontré que la 
soude caustique n'existe pas daos la soude brute, et que sa 
présence dans les lessives n'est due qu'à l'action de la chaux 
caustique sur le carbonate de soude en présence de I'eau. Je, 
partage d'autant plus leur opinion, quej'ai obtenu les propor- 
tions les plus difrérentes de soude caustique en traitant une même 
soude par de I'eau, et en faisant varier la quantité et  la tempé- 
rature de ce liquide, ainsi que la durée de la digestion. . ' 

J'en dirai de même du sulfure de sodiuiii jusqu'a une certaine 
limite. II peut exister accidentellement des traces de sulfure ou 
de bisulfure de sodium dans une soude brute bien faite; mais en 
général, le sulfure dc sodium que l'on trouve dans la lessive 
peut varier dans des proportions bien plus étendues encore que 
la soude cau&yie, et ne dépend que de la manière dont on a 
lessivé. 

Ordinairement c'est du monosulfure qui se trouve dans les 
lessives; car s'il se formait des polysulhres, la présence de la 
soude caustique qui les accompagne les ramènerait à l'état de 
monosulfure. 

Quant au fer, il se trouve, comme je l'ni dit plus haut, à l'état 
de peroxyde dans la soude brute; ce n'est qu'au contact de l'eau 
qu'il se transforme en sulfure. 

Ce sulfure forme avec celui de sodium une combiiiaison si- 
gnalée par M. E. Kopp ; j'examinerai plus tard l'influence de ce 
composé sur la nature et  l'apparence des sels de soude : pour le 
nioment je veux seulement expliquer la manière dont j'ai pré- 
senlé la coniposition de la soude blute (page 232) qui a servi de 
base à nies expériences, et je ferai remarquer en même temps 
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la distinction qu'il doit y avoir entre l'analyse d'une soude 
brute anhydre et celle des éléments variables qu'elle fournit 
après son traitement par l'eau. 

L'analyse de la soude brute anhydre ne doit et  ne peut indi- 
quer que de la chaux et  du peroxyde de fer ; et si elle mentionne 
du sulfure de sodium , elle ne doit présenter que celui que donne 
un lavage à l'alcool. 

L'analyse d'une soude lessivée doit donner au contraire la 
soude caustique et le sulfure de sodium, en même temps que la 
chaux caustique ; tous trois variables suivant la manière dont on 
a traité par l'eau. Elle rendra compte aussi du sulfure de fer, du 
carbonate de chaux, etc. , qui résultent également de i'aclion de 
l'eau. 

Je  reprends donc la soude brute anhydre dont l'analyse a 
donné les Bléments suivants : 

100 soude brute donnent : 

N a 0  CO' . . . .  
N a 0  S03. . . . .  

. . . .  N a C l .  

N a 0 , S i 0 3 .  . . .  
. . . .  NaO,APO3 

Cas .  . . . . .  
C a o .  . . . . .  
CaO,CO? . . . .  
F e 9 O 3 . .  . . . .  
Charbon. . . . .  
Traces de sulfures de sodium, de 

bisulfures et de cyanures, pertes 
et malieres non dosées. . .  
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J'ai pris une série d'échantillons de 100 grammes de celte 
soude, et  je les ai traités par desquantités variables d'eau (350" , 
50OCC, 1,00OCc, 2,000CE) pendant des temps différents (6 heures, 
24 heures, 1 semainej et a des températures différentes (15', 
40°, 60") afin d'étudier l'action de chacune de ces variations. 

Les trois tableaux suivants indiquent les différences trouvées, 
et l'on peut suivre facilement sur chaque ligne horizontale les 
perturbations apportées par la modification des trois élkments : 
qiiantité d'eau, d u r ~ e  de la digestion, ten~pkrature. 
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- 242 - 
iar Tableau. - INFLUENCE DE LA QUANTITE D'EAU. 

100 gr. soude brute. 

Pendant 6 heures Na0 CO2 
Na0 
NaS 
-- 

Na0 CO% 
Na0 
NaS 

Dans 

l ooocc  

4O,j 9 
2,34 

0,28 

35,92 

4,8O 

0,48 
-- 

34,20 

5,bO 
0,75 

"1 / " Dans 
2000cc 

n 

à la temperature Ili0 

Pendant 6 heures 

à la lemperaiure kOO 

38,51 

3,32 

0,20 

37,36 

3,94 

0,25 

Na0 CO9 
Na0 
NaS 

3l,49 
n 6,78 

0,65 

34,70 38,58 

8,70 3,29 

traces 0,25 

31,40 35,36 

7,80 5,05 

0,15 0,40 

31,50 26,80 

7,60 6,71 

0,30 4,70 

Pendant 6 heures 

à la température 60° 

- 

Na0 CO2 

Na0 
NaS 

Pendant 25 heures 

à la température Ili0 

XaO CO2 
Na0 

NaS 

Pendant 26 heures 

à la ternp6rature bOO 

Na0 CO2 
Na0 
NaS 

Pendant 24 heures 

h la température 60" 

XaO CO2 

Na0 
NaS 

31,EiO 37,02 

7,60 4,23 

traces 0,25 

Pendant une semaine 

à la temperature 1 b0 

Ma0 CO4 
Na0 
NaS 

Na0 CO2 
Ka0 
NaS 

Pendant une semaiiie 

à la température 40° 

Pendant une semaine 

à la temperature 60° 
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2e Tableau. - INFLUENCE DE LA D U R ~ E  DE LA DIGESTION. 

Pendant 
100 gr. soude brute. 

6 heures. 24 heures. l l I 
Dans 3 5 0 ~ ~  d'eau 'O' 3S,70 

i la temperature 450 1 Ir," 1 1 ,"" 
Dans 350cc d'cau ' O 2  31,40 

t i  la temperature 400 1 i z i  1 

Pendant 
une semain 

31 ,O0 
7,60 

traces 

Dans 35000 d'eau 'O2 34,50 26,40 
7,20 

à la tempt!rature GOO 1 :.: 1 * 1 :$ 1 ,,;, 

Dans OOOcc d'eau Na0 COI 1 37.36 

Dans 20000~ d'eau 
i la température 40° 

'Os 36140 34,68 31 $0 1 ::$ / 1 :$ 
Dans 2000ec d'eau 3 7 9 9 1  33,10 19,OO 

Na0 
i~ ïa température CO0 / 1 1 1 4::$ 
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38 Tableau. - IUPLUENCE DE L'ÉLÉVATION DE TEMPERATURE. 

température tempkrature températuri 100 gr .  de soude brute. / 1 11. 1 40° 1 60° 

Dans 3500~ d'eau 
pendant 2C heures 

Dans 35000 d'eau 
pendant 1 semaine 

31 ,40 
7,80 
0,46 

31,70 
7.60 
0,30 

Na0 CO2 
Na0 
N,S 

Dans 5OOoo d'eau 
pendant 6 heures 

Dans 4000CO d'eau 

pendant 6 heures 

34,70 
5,70 

traces 

Na0 
Na0 
NUS 

27.36 
3,94 
02,5 

Dans 5OOcc d'eau 
pendant 24 heures 

C O v 3 1 , 5 0  
7,60 

traces 

%,80 
9.50 
2 3 0  

31,49 
6,78 
0,65 

'Oa 
Na0 
NUS 

38,58 35,36 
3 3 9  1 5,05 
0,25 0,40 

Na0 COZ 
Na0 

25,EiO 
6.62 
5,90 

26,40 
7,20 
3,70 

38754 

3,29 
0,25 

26,80 
6,71 
4,70 

34,54 
5,67 
0,40 

3710-2 

4,23 
0,25 

Dans ~ O O o c  d'eau 
pendant 1 semaine 

Dans 1 000cc d'eau 
pendant 24 heures 

Dans 1 0 0 0 ~ ~  d'eau 

pendant 4 semaine 

Dans 2000W d'eau 
pendant 6 heures 

Na0 

38,66 
3,30 
0,25 

Na0 CO2 
Na0 
K , ~  

NaOCO2 
Na0 

35,18 31 ,&O 23,20 
4,97 Y,30 1 6,OO 
0,30 0,80 7,80 

34,23 
6,04 
0,75 

1 

Na0 
NUS 

31,10 
6,62 
2,OO 

36,1 0 
4,67 

0,OO 

38124 

3,32 
0,20 

37,91 
3,34 
0,60 
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De la comparaison de  tous ces chiffres résultent les faits sui- 
vants : 

La quantitk d'eau n'influe pas d'une facon très-marquée sur 
la causticité ; mais cette dernière augmente avec la durée de la 
digestion ainsi qu'avec l'élévation de  teinpérature. 

La proportion de sulfure de sodium va croissant avec la quan- 
tité d'eau, et surtout avec la durée de la digestion et l'élésation 
de température. 

La diminution du carbonate de soude coïncide non seulement 
avec la formation de la soude caustique, mais est également en 
rapport avec la variation du sulfure de sodium. Cela tend a prou- 
ver que ce dernier se forme aux dépens du carbonate de soude, 
et non de la soude caustique : 

Les proportions du sulfure de  sodium e t  de soude caustique 
ne  paraissept, en effet, être reliées par aucune relation. 

Ce qu i  concernela causticité n'a rien de surprenant; la quan- 
tilé d'eau introduite dans les mélanges préicités se trouvait tou- 
jours suffisante pour permettre l'échange d'acide carbonique : 
la durée de la digestioo et l'accroissement de température ne 
pouvaient de leur côté que favorisercet échange. Les résultats de 
sulfuration des lessives sont plus étonnants, et je m'arrêterai 
assez longtemps sur la recherche de leurs causes. 

Pour me rendre compte des chiffres trouvés , j'ai étudié I'ac- 
tion de l'eau sur le sulfure de calcium pur, d'abord seul, puis en 
présence du carbonate de soude, de la soude et de la chaux, soit 
isolés, soit réunis. 

Le sulfure de calcium est fort peu soluble dans l'eau : voici 
!es chiffres que l'analyse m'a donnés. 

1 litre d'eau a dissous, après 48 heures, 
a la température 10" OW5 Cas 

18" 0gr.23 
40' 0gr.30 
60' 0gr.48 
90" Ogr.33 

après 2 heures d'ébullition Ou-27 
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La présence du sel marin paraît diminuer cette solubilité ; 
ainsi I'addilion de 5 6 .  Na CI par litre a donnci après 48 heures, 

à la température 10' Ogr.O7 Cas 
40" 0gr.18 
60e 0 g T . 4 2  

Cela pourrait expliquer jusqu'à un certain point pourquoi les 
soudes salées donnent généralement des sels moins sulfurés que 
les autres. 

Le sulfate de soude semble produire l'eîfet inverse : ainsi l'ad- 
dition de 5 g r N a 0 ,  SO3 par litre, a donni: après38 heures : 

à la température 10" Ogr.lS C a s  
40° Ogr.43 
60' Ogt.92 

La chaux a une action assez peu nette sur la solubilité du 
sulfure de calcium. Ainsi : 

1 litre eau de chaux a dissous, aprés 48 heures, 

a la température 10" ON4 C a s  
60" 0 g r 4 8  

tandis que 1 litre lait de chaux a dissous, aprbs 11-8 heures, 

a la température 10" 0cr.18 Cas 
(j@> Ozr.55 

Toutes ces dissolutions ne sont, a vrai dire, qu'une transfor- 
mation du sulfure cie calcium en sulfhydrate de  sulfure et en 
chaux ; 

2 C a s  + Aq = C a s ,  HS + C a 0  + Aq 

Transformation lente, car la proportion du soufre solubilisé 
augmente avec le temps de la digestion : ainsi l'eau bouillante, 
qui, après deux heures, ne donne que fort peu de sulfure solu- 
ble, en renferme de grandes quantikis si on continue l'ébullition 
pendant u n  ou deux jours. 
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Une dissolution de  soude caustique contenant 381 15 N o 0  par  
litre donne à la teinpirature I O 0  ainsi qu'à l'ébullition des traces 
d e  sulfures. 

Il en est de même pour les dissolutions contenant : 

16gr.7 420.0 Na0 par  litre. 

Mais si l'on maintient pendant 48 heures le  mélange de sulfure 
d e  calciuni avec ces dissolutions à des températures qui varient 
d e  40 à 60°, ou à l'ébullition , on trouve que la réaction 

s'est opérée peu à p e u ,  et d'autant plus coniplètement que la li- 
. queur était plus concentrée. 

Si on fait l'opération inverse et qu'on mélange du  sulfure d e  
sodiunz e t  d e  la chaux dans de l'eau, avec des conditions de con- 
centration et  d e  température variées. on retrouve toujours le  
sulfure de  sodium e t  la chaux inaltérés. 

Il résulte de là qu'une fois le sulfure de  sodium formé, l a  
chaux n'a aucune action sur  lui , niais elle a ,  comme nous allons 
le voir, une influence trks-notable sur les échanges qui peuvent 
se  faire entre le  carbonate de soude et  le sulfure de calciiiiii. 

Le tableau suivant rend compte de mes essais sur  la solubilité 
du sulfure de  calcium dans des lessives d e  c,nrbonate de  soude, 
G U  pour mieux d i r e ,  indique la niarche de la double décompo- 
sition qui s'opère entre ces deux corps,  ainsi que I'influencc sur  
cette marche, de  la température, de  la durée du contact , de  la 
quantité d ' eau ,  e t  de  la présence d e  la chaux ou de  la soude 
caustique. 
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M é l a n g e  d'un excbs de CaS 

avec 1 litre de 

Eau contenant 17gr'Na0 'OZ calcines erisem- 
par litre 1  gr. c a s  1 ble au  rouge. 

Eau contenant simplement 
par litre dogr. 1 I melanges. 

MBme liqueur additionnee de 3gr. NaO. . . . 

Eau contenant 3 7 8 r  Na0,COZ par litre. . . . 
Ménie liqueur, additionnee de 8V. C a o .  . . . 

Eau contenant 80gr. N a 0  CO2 par litre. . . . 
additionnée de 5 g r  N a 0  . . . 

Nême liqueur 
additionnée de Sgr. C a 0  . . . 

Eau contenant 130gr- N a 0  CO2 par litre. . . . 
Même liqueur, additionnée de  IOU. C a o .  . . . 

Eau contenant 28581 N a 0  CO3 par litre . . . 
Meme liqueur, aprbs 2 heures d'ébullition . . 
I&me  liqueur, additionnée de IOBr. C a o .  . . 
Même liqueur, additionnée de 1Ogr. C a 0  . . . 

Quantités pour 100 de Na0 CO3 
transformées en NUS - 

Après 6 heures 
i la tempéralui 

1 5 O  

0 . 6 4  

traces. 

0 .20  

n 

traces. 

traces. 

A 
Aprés 48 heures 

d la lempéraiurm 
40' 

Après 48 heure! 
1 la teiiiperatui 

60° 
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II résiilte de l'inspection de ce tableau et des chiffres qui Ic 
précédent que : 

La quantité de sulfure de calcium dissous ou décomposé dans 
l'eau est très-faible mais augmente avec le temps e t  la tempé- 
rature. 

La chaux n'a pas d'influence sensible sur cette solubililé; mais 
la soude caustique y met une entrave très-nette surtout à la teni- 
pérature ordinaire. Pour ce qui concerne le carbonate de soude ; 
la concentration des liquides est un obstacle puissant à la réac- 
tion. 

NaO,CO\ Cas = NUS + C a 0 , C 0 2  

En effet, celte décomposition excessivement marquée dans des 
liquides très-étendus, diminue jusqu'à devenir insensible dans 
une dissolution saturée de carbonate de  soude. 

Elle augmente au contraire, avec la durée de la digestion et 
l'élévation de température. 

La présence de la soude caustique en petite quantité, porte 
obstacle à l'action du carbonate de soude sur le sulfure de cal- 
cium ; la chaux produit exactement le même effet, ce qui n'a 
rien d'étonnant attendu que cette dernière n'agit probablement 
pas par elle-m&me, mais par la soude caustique qu'elle en- 
gendre. 

C O N C L U S I O N S .  

Dans mon premier mémoire, j'ai recherché les meilleures 
conditions pour la transformation la plus complète du sulfate 
de soude en carbonate : mais cette transformation n'est que la 
moitié d'un problème résolu. 

Le carbonate de soude une fois obtenu, il reste à l'isoler tout 
entier des matières qui l'accompagnent. 

Autant la tâche serait Iade si ces dernières étaient inertes, 
autant il faut de soins pour préserver le produit utile de l'at- 
taque de son résidu allié à l'air et à l'eau. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



J'ai conclu (page 237) sur l'influence rarement utile, presque 
toujoiirs nuisible de l'air assez peu sec de nos climats : il me 
reste maintenant a résumer nies espériences faites sur les les- 
sives. 

La composition d'une soude lessivée variera comme carbonate 
de soude, sulfure de sodium , soude caustique, etc., d'aprks 
trois donneés : la coucentration de la liqueur, la durée de la di- 
gestion, la température i laquelle s'est opérée cette digestion. 

Toutes troiselles permettent la caustiiication d'une partie du 
carhonate de  soude par une partie de la chaux libre. 

La concentration et la présence d'un peu de soude caustique 
s'opposent à un échange entre le sulfure de calciun1 et le carbo- 
nale de soude ; tandis que cet échauge est facilite par unelongue 
digestion ou une température élevée. 

Il en résulte donc que le fabricant devra lessiver rapidement 
sa soude en employant le moins d'eau possible et en maintenant 
une température , froide, s'il le peut ; tiéde , s'il est nécessaire , 
niais jamais chaude. 

Il y a donc un progrès à accomplir dans cette période de la 
fabrication : il consiste à trouver un appareil qui épuise à froid, 
en qiielqaesheures (et non en quelques jours comme les systèmes 
actuellement employés) et qui exige assez peu d'eau pour livrer 
des lessives très-concentrées. Celles-ci, moyennant ces trois 
conditions, seraient ii peu près exemptes de sulfures. 

J e  ferai maintenant remarquer l'accord qu'il y a entre ces con- 
clusions tirées d'expériences faites siir des mélanges artificiels 
de chaux, de  sulfure de calcium et de carbonate de soude, et sur 
les résultats tout-à-fait semblables que donnent les soudes indus- 
trielles : c'est un argiinient de plus contre la théorie de I'oxysul- 
fure de calcium. 

Du reste, si nous reprenons l'analyse de la soude brute (p.  232 
et 240) qui a servi aux traitements par l'eau et si nous la coni- 
parons a l'analyse decette même soude dont 100gr ont été traités 
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par exemple par 35OCc d'eau à 15" pendant une semaine, nous 
arrivons a des résultats qui ne correspondent à aucune combi- 
naison définie connue de chaux et de sulfure de calcium. 

Voici le tableau comparatif des résultats : 

100 GRAMMES SOUDE BRUTE - 
Anhydre. 

Na0 Con 

Na0 

Na§ 

Na0 S 0 3  

Na Cl 

Na0 Si03 

NaO, Ala 03 

Cas 

Ca0 

Ca0 CO8 

Fez 0 3  

Fe S 

Charbon. 

44,79 

0,oo 

traces. 

0,92 

1,85 

132  

4,44 

29,96 

9,68 

5,92 

d,21 

0,oo 

1,2O 

\ \ 

Traités par 350cc d'eau à 15O 
pendant 1 semaine. 

31 $0 
44.40 NaO, CO%. 

7,60 

traces. 

' 0,92 

1,85 

1,52 

l ,b4 

28,88 
oxysulfure impossible. 

3,68 

Voici donc une soude qui ,  traitée par l'eau ne laisse aux es- 
sives que des traces de silfiires et dont la composition n'admet 
l'existence d'aucun oxysulfure : car I'oxysulfure Cao, 2 CtaS 
contient 28 pour cent de son poids de chaux et I'oxysulfure 
Cao, 3 Cas, en contient 20 pour cent. 
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Or, ici, si nous réunissons la chaux et le sulfure de  calcium , 
nous avons un ensemble ne contenant en  chaux que 9 pour 
cent de  son poids. 

II resterait à parler des résidus du lessivage de lcur composi- 
tion e t  de leur dénaturation ; mais il serait difficile de traiter ce 
sujet aussi complètement et avec autant d'habileté que l'a fait 
tout récemment M. E. Kopp. 

Pour terminer ce qui concerne La soude brute,  je ferai remar- 
quer l'instabilité de ce produit si important pour l'industrie. A 
peine formé il subit, soit à l'air hrirnide, soit à la chaleur, soit 
dans l'eau, un retour plus ou moins rapide vers les matières 
premières 011 les corps passagers qui ont servi à sa création. 

On peut donc dire qu'il ne suffit pas de préparer une soude 
riche à l'alcalimètre et qu'il est tout aussi important de la les- 
siver à propos et convenablement, c'est-à-dire de sauver à temps 
une richesse aussi ïragile. 
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T R O I S I E M E  PARTIE. 

COLORATION E T  FRACTIONNEMENT DES SELS 
DE SOUDE. 

Après avoir étudié comment s'opère la transformation du sul- 
fate de soude en carbonate ' et de quelle manière ce dernier 
peut-être isolé par l'eau sans altération sensible VI iemble qu'il 
ne doit y avoir sur l'évaporation des lessives et la calcination du 
sel, aucune recherche intéressante à faire. Cela serait parfaite- 
nient vrai, si le résultat final de  l'opération était du carbonate 
de soude pur, mais en pratique il n'en est pas ainsi : le carbo- 
nate dc soude est accompagné dans sa dissolution d'une foule 
de substances dont j'ai successivement expliqué la présence et 
dont je vais maintenant examiner l'influence sur le produit final 
du travail. Ces substances sont : la soude caustique , le sulfure, 
le chlorure, le cyanure de sodium, le sulfate et l'hyposulfite de 
soude, le sulfure de fer, la silice, l'alumine , etc. 

La lessive évaporée donne par une dessiccation convenable 
un sel granulé dont la richesse varie, suivant la proportion des 
matières étrangères, entre 82 et 88 degrés alcalimélriques. Ce 
sel, parfaitement blanc quand la série des opérations a ét6 bien 
menée, présente, en cas contraire, une coloration jaunâtre dont 
l'intensité peut quelquefois atteindre jusqu'au rouge vif. 

On dit généralement que de semblables soudes sont sul/iurdes; 
nous allons voir qu'il serait plus exact de les appeler ferrugi- 
neuses. 

1. Annales de chimie et  de physique, 40 série, t. VII, p. 118. 

2. Idem,  4" sbrie, t. VIII, p. 136. 
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En examinani la composition des sels de soude coinmerciaux, 
il est facile de voir que deux seuls de leurs éléments peuvent 
être une cause de coloration ; les sulfures alcalins et la présence 
du fer. Je  ne parlerai pas des cyanuresqui ne m'ont donné a cet 
égard que des résultats négatifs. 

Le monosulfure de sodium chimiquement pur m'a fourni par 
dessiccation un sel parfaitemenl blanc. II peut, il est vrai, jaunir 
à l'air, soit par suite d'une transformation partielle en polysul- 
fure, soit à cause de la dissolution d'un peu de soufre a l'état 
;aissant dans le monosulfure non altéré ; mais celte coloration 
ne résiste pas à la chaleur; et  nnc élévation d e  température 
suffisante rend au sulfure sa blancheur primitive. 

Un échantillon d'un sel de soude qui présentait une couleur 
roug brique intense, m'ayant donné a l'analyse : 

( A )  NaO,COa 43'28 

Na0,HO 2'7'74 

NaS 1,25 

Na C l  20,30 

Na0,SOa 2.57 

FeS 0,23 
Silice et alumine 4,45 

j'ai traité ce sel par l'alcool qui en a enlevé le sulfure de so- 
diuiii, la soude caustique et  ilne partie du chlorure de sodiuin. 
La dissolution alcoolique évaporée a donné par dessiccation un 
sel (B)  d'une blancheur parfaite. Ce n'est donc pasau sulfure de 
sodium pris isolément qu'il faut attribuer la teinte rousse qu'af- 
'ectent certains sels de soude. J'en dirai de même pour le SUI- 
rure de fer pris seul; c a r ,  ayant reproduit par des mélanges de 
matières pures l'échantillon ( A )  dont le sulfure de sodium seul 
avait été supprimé, j'ai obtenu également par dessiccation un 
produit (C) d'une complète blancheur. 
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En redissolvant les sels (B) et (C), mélangeantles dissolutions, 
et évaporant à siccité, le  sel obtenu reproduisit d'une manière 
bien nette la couleur brique de l'échantillon (A). 

Voici donc élabli que cette coloration est due à la présence 
simultanée du sulfure de fer et de celui de sodium.. 

Le fer, comme nous l'avons vuprCc6demment , ne peut exister 
dans les lessives de soude qu'à l'état de sulfure : j'ai constat6 que, 
le sesquioxyde de fer anhydre ou hydraté est complètement in- 
soluble dans des dissolutions faibles ou concentrées, chandcs ou 
froides de carbonateou d'hydrate de soude. II est niéme insoluble 
dans l'hydrate de soude en fusion. 

Le fer métallique et le sulfure de fer bien purs, sont égale- 
ment d'une insolubilité alisolue dans les dissolutions sodiques 
précédentes. 

Si maintenant nous faisons intervenir le sulfure de sodium, 
le fer métallique y reste encore complètement inaltéré; et jc suis 
à cet égard en contradiction avec l'opinion de quelques chi- 
mistes ' dont le fer n'était peut-être pas assez pur. 

Le sesquioxyde de fer est au contraire immédiatement attaqué ; 
il se forme de la soude caustique et un sulfure double de fer et 
de sodium dont je vais m'occuper. 

Le sulfure de fer, mis en présencedu sulfurede sodium, donne 
immédiatement le signe d'une modification moléculaire ou cons- 
titutive bien tranch6e. Il cesse d'ètre un précipité se déposant 
nettement et rapidement ; la liqueur se colore en vert ou en 
jaune brun suivant sa concentration, et une partie du précipité 
y flotte dans un état de suspension qui peut durer quelquefois 
des semaines entières. C'est une espèce de gelée d'un vert noi- 
râtre, dont les   no lé cul es sont telleineut gonflées qu'elles lui 
donnent souvent l'apparence d'une dissolution qui traverse les 
filtres les plus fins. 

II suffit de quelques traces de ce corps pour colorer l'eau en 

1 .  Compte-rendu des sdances du Congres scientikque de Milan, 1845, p. 138. 
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- 95% - 
vert : ainsi j'ai obtenii les nuances les plus variées en traitant 
par I'eau le sel suivant : 

Na CI 25'40 
N a 0  SOa 4,iO 
Na0,HO 32,60 
Na0,CO' 35,20 
NUS 1'80 
Fe S 0,32 

Cinq grammes de  ce sel ,  contenant par conséquent Ogr 16, 
FeS et 0gr.,90 NUS ont donné : 

Avec SOcc d'eau 

- 1 0 0 0 0  d'eau 

- 4 1  a'eau.. 

- 21 d'eau. . 

- 41 d'eau.. 

- 81 d'eau. . 
- 4 61 d'eau . 

A froid. 1 A la temp6rature 60'. 

Liqueur vert-noir limpide. Liqueur jaune-brun lim- 
pide. 

Liqueur vert-noir trouble 
et particules snlides en 
suspension 

Liqueur limpide vert très- Liqueur jaune-brvn clair. 
inteilse. 

Liqueur trouble coloree 
eii jaune brun. 

Liqueur vert intense. Liqueur jaune-brun très- I clair. 

Liqueur vert bouleile. 

Liqueur vert pile. 

II sufit donc que I'eau contienne quelques millionièmes de son 

Liqueur sensiblement in- 
colore. 

Liqueur incolore 

Liqueur d'un vert encore 
sensible. 

poids de sulfure double de sodium et de fer pour présenter a 
froid une teinte verte encore sensible. 

Voici maintenant quelques faits que j'ai constatés : 

La concentration de la liqueur augmente notablement la pro- 

Liqueur incolore. 
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portion de sulfure ferrugineux dissous; car il suffit d'étendre 
d'eau une dissolution concentrée et limpide de ce corps, pour 
qu'elle en laisse immédiatement déposer une partie à l'état de  
précipité noir insoluble. 

L'étal de dissolution (apparente ou réelle) est bien plus pro- 
noncé à chaud qu'à froid ; car des dissolutions chaudes, lim- 
pides, et colorées en jaune brun,  se troublent par refroidisse 
ment à l'abri de I'air et laissent lentement déposer un précipité 
noir. Le même phénom8ne de précipitation se produit aussi pour 
des dissolutions froides. 

Lors même qu'elles sont conservées à l'abri de I'air, elles se 
décolorent au bout d'un certain temps, et l'on lrouve au fond 
du vase la matière précipitée. 

Ce sulfure double parait donc fort inslable : il se précipite 
immédiatement avec décoloration dela liqueur dans une eaucon. 
tenant des sels ammoniacaux (azotate, et cblorhydrate) ou du sel 
marin. Aussi les soudes riches en chlorure de sodium donnent 
généralement des sels peu colorés. 

Si maintenant, au lieu d'étendre les dissolutions on évapore 
à siccité un mélange de sulfure de sodium et de sulfure de  f e r ,  
on obtient une masse noire à reflets rouges. Si celle-ci est dissé- 
minée dans des sels inertes (carbonate, hydrate, sulfate de 

s oudè, , elle présente une teinte franchement jaune ou rouge, et 
tellement intense qu'il suffit de l g r  environ de ce produit pour 
colorer en jaune bien tranché 100gr d'un sel de soude parfaite- 
ment blanc ; et de 5gr environ pour con~mimiquer à ce sel de 
soude une couleur rouge brique ou rouge pourpre intense. 

On peut suivre des yeux la niarche de cette coloration pendant 
l'évaporation des lessives. Celles-ci, à mesure qu'elles se 
concentrent, passent du vert au jaune brun , puis au brunrouge. 

La masse accuse des nuances rouges de  plus en plus vives à 
mesure que I'étatTpâteux succède à I'état liquide. 

L'action de l'air est complètement étrangère à ces phéno- 
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mènes ; car j'ai pu les reproduire avec les n~êmcsphasee par une 
évaporation dans une atmosphére d'h>drogène. 

Un fait assez remarquable se produit quelquefois lorsque la 
dessiccation est poussée jusqu'àla fusion de la soude : le sel se 
décolore et  reste peu près blanc tant qu'on le soustrait à l'hu- 
midité, même en présence de I'air. Mais dès que le sel reprend 
un peu d'humidité, rnhme dans une atmosphère d'hydrogene, il 
reprend en mérne temps sa coloration. 

Je suppose donc quela dessiccation absolue détruit ou modifie 
ce sulfure double : toujours est-il que les sels de soude ferru- 
gineux sortent parfois blancs du four à dessiccation et restent 
blancs tant qu'ils sont chauds; mais en se refroidissant, I'humi- 
dité atmosphérique a prise sur eux et rétablit la teinte qu'ils 
présentaient à I'Ctat pâteux. 

Lorsque le sel coloré es1 longtemps exposé à I'air humide, il 
devient peu à peu vert sale, puis ocreux. Cela tient à ce que les 
sulfures se transforment a I'air en hyposulfite de soude et sulfate 
de fer. Ce dernier, décomposé par la soude caustique donne de 
l'hydrate de protoxyde de fer, puis de l'hydrate ver1 d'oxyde 
magnétique, puis enfin de I'hydrate de sesquioxyde de fer. 

La présence des cyanures dans les sels de soude n'influence 
en aucune facon ces questions de coloration. 

Je n'ai pas cherché à déterminer la composition de ce sulfure 
double, mais j'ai traité du sulfate de protoxyde de fer par un 
grand excès de sulfure de sodium ; puis j'ai débarrassé le preci- 
pité de toute matiére soluble par des lavages longs et  difliciles. 
Ce précipité, traité ensuite par l'acide sulfurique m'a donné un 
mélange de sulfates contenant de 13 à 17 pour cent de uulfate 
de  soude. II est donc bien certain qu'une partie du siilfure de 
sodium a été insolubilisée par le sulfure de fer et qu'il n'y a pas 
simplement dissolution du sulfure de fer dans celui de sodium. 

Dans la pratique, une petile partie de la soude reste donc à 
l'état insoluble dans les niarcs. 
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&II. E. Kopp ' a obtenupar la calcination d'un mélange d'oxyde 
de fer, de sulfate de soude et de charbon, un composé auquel 
i l  assigne la formule : 

~ e ' ; ,  ~ a ' ,  s3 

Celui-ci, au contact de l'air humide se transforme ainsi : 

' ~ a ~  Na3 S3+ 2 O + 2  COa = 2 Na0,C09 + ~e~ Na S3. 

Le composé insoluble Fa ', NaS3 peut s'écrire 

Fe4 Ss + NaS. 

11. Stromeyer ' admet une composition un peu différente. 
D'après lu i ,  la calcinalion simultanée de l'oxyde de fer, du sul- 
fate de soude et du charbon donne un sulfiirc ainsi composé : 

Fe" Sa + NaS. . 
Celui-ci est décomposé par l'eau, qui lui enlève la moi lié du 

sulfure de sodium. 

2 (Fea S' + NaS) -t- Aq = NaS + ( ~ e ~  s4 + NaS). 

Le sulfure double qui nous occupe aurait alors pour formule : 

4 FeS + Nos = ~ e ~ ,  s5, Na. 

Ces quelques notions maintenant acquises, résumons les au 
point de vue des applications qu'il est utile d'en tirer pour I'in- 
dustrie. 

Toutes les soudes brutes contiennent du peroxyde de fer, que 
le lessivage transforme en sulfure. 

Si la cuite des pains et la lixiviation ont été menées d'une ma- 

l. Notice sur un procédé perfectionné de fabrication de la soude arti- 
ficielle et de l'acide sulfurique, Annales de chimie, 3e série, t. XLVIII. 

2. Annalen der chemle und pharmacie, septembre, 1858. 
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niere parfaite, le liquide ne contiendra pas de sulfurede sodium : 
le sulfure de fer, par suite de son insolubilité dans la soude 
caustique et dans le carbonate de soude , restera dans les iuarcs, 
et la lessive sera incolore. 

S i ,  au contraire, la soude brute renferme dé.jà du sulfure de 
sodium, ou si un lessivage mal dirigé en crée, le sulfure de fer 
passe à l'état de sulfure double, peu soluble, il es1 vrai, dans 
les lessives faibles qu'il colore en vert; mais beaucoup plus so- 
luble dans les lessives concentrées auxquelles il donne une co- 
loration jaiine brun. 

Si I'on vient à les concentrer immédiatement à la sortie de 
l'appareil lixiviateur, la chaleur ne peut que favoriser la solubi- 
lité du siilîure double, et on obtiendra un sel colore. 

Il est bien plus.rationnel de profiter de ce que cette solubilité 
apparente ou suspension à l'élat gelalineux, n'est quepassagère, 
et d'écarter toutes les influences qui pourraient en prolonger la 
durée. 

II faudra pour cela recevoir les lessives dans des réservoir; 
vastes et profonds où I'on se gardera bien de les chauffer ou de 
les agiter : tandis que le dépôt se fera lenleinent , l'action de 
l'air sur la surface du liquide favorisera pour sa part l'oxydation 
des sulfures. 

Le dépôt se fait beaucoup plus rapidement lorsque les lessives 
sont peu concentrées : i l  y a doncpour le manufaclurier unéqui- 
libre à établir entre l'avantage d'avoir un dépôt rapide en affai- 
blissant les lessives, et l'inconvénient des frais supplémentaires 
de concentration qu'entraîne cette opération. 

Ce n'est qu'après avoir facilité la précipitation complète par 
un séjour assez long dans plusieurs réservoirs successifs que I'on 
pourra évaporer par la chaleur sans crainte d'altérer la blan- 
cheur du produit. 

Ce repos des lessives, pour être efficace, exige quelquefois 
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la durée d'une semaine entière; aussi a-t-on songé à lui substi- 
tuer des moyens de précipitation plus rapides. 

D'après M. F. O .  Ward,  on se trouve bien en Angleterre de 
l'aération des lessives, soit en les faisant tomber en pluie fine 
dans une colonne où circule en sens inverse un courant d'air, 
soit en injectaut l'air au moyen d'une pompe dans un tuyau 
percé de trous et noyé dans le liquide. Les sulfures s'oxydent ra- 
pidement; quelques heures suffisent pour que le dépôt ferrugi- 
neux se précipite et que la liqueur se décolore. 

On emploie fréquemment aussi le nitrate de soude. M.  Ph. 
Pauli ' a fait une fort intéressante étude des réactions qui se 
forment alors, et a constaté que si dans une lessive sulfurée on 
introduit le nitrate de soude lorsque le point d'ébullition varie 
entre 111 et 115 degrés centigrades, le sulfure sodique s'oxyde 
tranquillement, et  I'azotate passe à l'état d'azotite 

NUS + 2 (AZO" Na01 = 2 NaO, AzOS) + Na0,S03. 

Mais, si l'on ajoute le nitrate lorsque le point d'ébullition de 
la liqueur est voisin de 120°, il y a dégagement violent d'ammo- 
niaque et la réaction est représentée par : 

2 NUS + NaO, A Z O ~  + 4 HO = 2 (Na0,SOS) -t NaO, HO +Az H3 

Si enfin on ajoute le nitrate de soude lorsque le point d'ébulli- 
tion s'est élevé considérablement au-dessus de 126" il y a déga- 
gement d'azote presque pur. 

II faudra donc pour oxyder 10 équivalents de sulfure de so- 
dium, 5, 8 ou 20 équivalents de nitrate suivant la température 
à laquelle on opère. 

Quoi qu'il en soit, l'oxydation par le nitrate de  soude trans- 

1. Manchester. Lett. et philos. Soc. Janvier 1862. 
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forme le fer en peroxyde, qui,  desséminé dans la niasse du sel, 
nc lui communique plus aucune teinte sensible. On a quelque- 
fois recours au clilorure de  chaux pour oxyder les sulfures ; mais 
I'eniploi de cet agent donne en même temps lieu a une perte de 
carbonate de soude qui se transforme en carbonate de chaux. 

M. Balard a proposé de séparer le sulfure des sels de soude 
par un sel de plomb employé avec ménagement. 

Prückner ' recommande l'emploi de l'oxyde noir de  cuivre ; 
et Habich indique comme moins coùteux le fer spathiyue. 

Le sulfate de  plomb (des chambres) et l'oxyde de cuivre, n'ont 
pas, dans leur emploi, donné coinplètement raison a MM. Balard 
et Prückner : il est probable qu'ils donnent lieu à des 
légèrement solubles dans les lessives. 

L'insolubilité du monosulfure de fer dans les lessives de car- 
bonate ou d'hydrate de soude, m'a conduit à essayer de trans- 
former par un sel de fer à bas prix (la couperose verte) le sulfure 
double de fer et de sodium en monosolfure de fer et sulfate de 
soude. J'ai traité des lessives fortement ferrugineuses et par 
suite très-colorées, par ilne dissolution de sulfate de fer versée 
par petites portions. Un abondant précipith se forme a chaque 
addition et se rassemble très-rapidement au fond du récipient 
en même temps que la liqueur tend à devenir de plus en plus 
incolore. 

Au moment ou la liqueur complètement décolorée n'accuse 
plus trace de sulfure aux réactifs ordinaires, on peul décanter 
le liquide devenu limpide, et en extraire par évaporation a sec 
un sel d'une blancheur parfaite. 

Ce procédé d'une grande simplicité est d'une manœuvre facile 
et prompte ; la seule précaution a prendre est d'éviter un excès 
de sulfate de fer qui se traduirait par une perte en richesse alca- 
line. 

1. Annalen der chrmie undpharmacie, t. VIII. 
2. Dingler. PoSt. Journ., t. CXL. 
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Cette mrithode appliquée en grand est plus économique que 
l'emploi des sels de cuivre ou de plomb : elle ine parait néan- 
moins un peu plus coûteuse que l'oxydation par le nitrate de 
soude qui ne laisse aucun résidu à épuiser ou à enlever. 

J'iii supposé dans ce qui précède, que les manufacturiers se 
contentaient de dessécher leur lessive de soude et d'obtenir un 
sel uniquc dont le titre variait suivant les proportions de sulfates, 
chlorures, etc., coutenus dnns cette lessive. 

Cctte méthode est depuis quelques années complètement 
abandonnée ; et l'on a recours aujourd'hui à un fractionnement 
de produits que l'on obtient par la précipitation successive des 
sels à mesure que le liquide bouillant se trouve sursaturt', de 
l'un ou de  l'autre de ceux-ci. 

Il semble au premier abord que ce fractionnement est fort sim- 
ple a prévoir : que le carbonate de soude, vu la proportionélevée 
dans laquelle i l  figure, précipitera pur et seul jusqu'a ce que le 
liquide saturé soit de chlorure de  sodium, soit de sulfate de 
soude, abandonne ceux-ci. 

Finalement il devrait rester un liquide saturé à la fois de 
soude caustique, de carbonate : de sulfate de soude, de chlorure 
de sodium, et contenant les petites quantités de silicates, d'alu- 
minates de sulfures et cyanures que l'on rencontre toujours dans 
les lessives. 

En réalité, deux raisons s'opposent à ce que les choses se pas- 
sent ainsi. 

La première est une question d'entraînement, probablement 
mécanique, mais qni peut être rkduit une importance niédiocre 
si l'on a soin de soumettre a un bon égouttage les produits frac- 
tionnés. C'est à cette cause d'entraîncnient que j'attribue la 
quantité de silicates et d'aluminates qui se trouve sensiblement 
constante dans chacun des échantillons successifs; ainsi que les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 264 - 
faibles proportions de soude caustique qui accompagnent les sels 
recueillis dès le début de l'opération. 

La secorde niériteune étude spéciale : elle vient de ce que la 
présence simul~anée de tant d'éléments modifie d'une manière 
notable leur solubilité respective. 

Deux exemples suffiront pour montrer combien la succession 
réelle des précipitations diffère de celle à laquelle on se serait 
attendu. 

Une lessive présentant la composition suivante : 

NaO, COa 51,OO 
NaO, HO 1 0 3 2  
Na Cl 13,Oi 
NaO, S 0 3  W,70 

Silice, alumine 3,80 

a été versée dans un récipient à section scnsiblernent rectangu- 
laire. Le premier sel s'est précipité lorsque la hauteur du liquide 
était 40 centimètres. Les autres sels ont été recueillis successi- 
vement A des hauteurs indiquées dans le tableau suivant qui 
donne en même temps leur composition respective. 

Composition 

des sels. 

Na0,COr 

NaO.HO 

Na, C l  

Na0 $ 0 3  

Silice, alumine 

Hauteur du liquide au moment de la prise d'échantillon. 

C O ,  5 41,2 45,2 

3,2 3,3 3,3 

6,5 6,s 6'4 

18,1 47,6 4C,O 

1,6 1,5 0,7 
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O n  voit donc que la.proportion de carbonate de soude. a p r b  
avoir pris une marche ascendante, redescend vers la fin de l'o- 
pération. 

La soude caustique va en proportion sans cesse croissante ; 
le sulfale de soude suit une marche inverse; tandis que le sel 
marin après être resté assez longtenips stationnaire, monte ra- 
pidement pour redescendre à la fin de l'opcration. 

Une autre lessive ainsi composée : 
NaO, CO' 81,6 
NaO, HO 872 
NUS 091 
N4, C l  539 
NaO, so3 4,3 

Silice , alumine, fer 1,2 

a Bte traiteede ln mêmemanière que la précédente. Les rfxultats 
obtenus sont les suivants : 

Composition 

dedsels. 

Na0,COi 

Na0,HO 

Na S 

. Na, C l  

NaO,SO3 

Silice, alumine 

Fe S 

88,s 95,2 

5,7 8,O 

traces traces 

2,1 4,3 

I , a  2,s 

0,8 0,6 

traces trace! 
- 

Hauteur du liquide au moment de la prise d'échantillon 

2 W  1 24ct 1 
88,2 90,4 

2,9 4,O 

traces lraces 

2,s 2,6 

4 4,o 
4,2 0,9 

traces traces 

ainsi que la soude caustique et le sel marin. Quant au sulfate de 
soude, après être resté quelque temps stationnaire, if monte ra- 
pidement pour retomber vers la fin du travail. 

1s'- 
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Ces deux exemples suffiseiit pour montrer qu'il j a  révolution 
compléte dans la solubilité d'un sel lorsquïl est en présence de 
plusieurs autres sels en dissolution. 

Pour me rendre compte de ce qui se passe dans le cas des les- 
sives dé soude, j'ai soumis à la précipitation par ébullition des 
mélanges salins formds des principaux éléments de la lessive 
prie deux par deux. 

Une lessive contenant un mélange de 
67,4 N d ,  CO' 
32,3 NaO, HO 

a bté comme les précédentes versée dans le mdme récipient, 
et a donné par sursaturation la série d'échantillons suivants : 

- 1 Figure 4 .  

Comporition 

*' - 

t 
Na0,COa 

La précipitation de 
ce mélange donne donc 
une serie d'échantillons 
où la soude caustique 
reste longtemps en pru- 
portion très-faible; puis 
croît ensuile avec une 
grande rapidité. 

Le système de courbes 
ci-joint (fig. 1) montre 
la marche de cette pré- 
cipitation. La quant& 
de sels en centièmes es1 
portée en ordonnée, la 
décroissance en hauteur 
du liquide est mise en 
abcisse. 

Hauteur du liquide au moment de la prise d'échantilloa. 

*. OJDt 1 90" 1 1. 40' 1 5 ( 
-. I 

96,8 

3,4 

96,4 

4,4 

94,6 

5,1 

,- - 
, 60'0- 

39,3 

90,8 

8,9 

77,8 

93,5 
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Une autre lessive, contenant un mélange de  

74,7 NaO, CO' 
24,8 NaO, ~0~ 

soumise au même traitement, a donné : 

Composition 

des sels* 

lyaO,COa 

Na0,SOs 

La figure 2 traduit 
graphiquement ces ré- 
sultats. 

On peut donc dire 
que la précipitation par 
sursaturation d'un mé- 
lange de carbonate et 
de sulfate de soude , 
donne une série de sels 
dont la richesse alca- 
line va successivenient 
croissant, ou ,  ce qui 
revient au même, dont 
la teneur en sulfate de 

Hauteur du liquide au moment de la prise d'échantillon 

soude va toujours diminuant. 
Néanmoins, la tendance des .courbes vers l'horizontale in- 

dique que le dernier sel recueilli ne  serait pas du carbonate de 
soude pur ; e t  que le sulfate de soude est encore dans une' cer- 
taine proportion soluble dans une lessive aussi riche et aussi 
concentrée que possible de carbonate de soude. 

L 

24 et 

54,4 

45,l 

Figure 2. 

45ai 1 0 1 6.1 1 *2 , tWd 

I I I  1 a,* 
44,7 13,6 

&O,& 

39,4 

/5,1 

23,6 
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Voici maintenant 'ce que donne une lessive comp&ée de ; 

36,5 NaO, HO 
63,O Na0 S03 

Laforme de la courbe (fig. 3) 
indique qu'en présence de la 
soude caustique Iïnsol ubilité du 
sulfate de soude est bien plus 
grande qu'en présencad u car- 
bonate dB sofide; car ici les or- 
données du sülfafe de  soude 
tendent risiblement vers zéro. 
11 arrive donc un moment oh la 
lessive de soude caustique ne 
contient plus de sulfate. 

L'expériencem'a confirmé que 
si l'on réunit les trois éléments, 
carbonate, sulfate et hydrate de 
soude. les premiers produits de 

~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ ~  

\ . : des. sels. 
. . 

i 
NaO,H@ 1 

4 Na0,SOa 
? 4 
i 

Figure '3. 

i'opération sont composés comme si le carbonate seul agissait 
sur la solubilite du sulfate; et les derniers produits ne parais- 
sent influencés que par l'hydrate de apnos. Ce résultat était 
facile à prevoir. 

Le sel marin en prescnce de la soude caustique ou du carbo- 

Hauteur du liquide au moment dela prise d'échantiiion. . 
(w  1  IR^ 1 SC 1 <t  ai 

9,4 

90,ti 
. )  

24,s 

75,2 

43,9 

88,O 

58,O 

44 ,4 

86,O 

13,3 
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* @je de m d e s  .damm dila résultats tout B fait opposes 4 9: x 
pue Tourait le sulftitc 5e wude. 

Aind, mejesswe composée comme il suit : 
839 Na0,CO' 
%,a Na C l  

1i $ionni5 le %ableau d les courbes (fig. 4) qui suivent : 

Figurl 4. - - 3 . -". . 
La riche'sse alcaline va 

donc sans cesse en decrois- 
saut, d'abord lentement, 
puis assez brusquement 
vérs le milieu de l'opéra- 
tion ; et tend, vers la fin 
de celle-ci B rester sensi- 
blement &oastanté. 

Une antre lessiva con- 
h a n t  : 

63,s N@, HO 
as$ N& 13 

4 fourni M s  rbsul ta té sui; 
rcin 6s i 
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Figure 8. 

qui, traduits par les courbes (fig. 5) 
indiquent que le sel marin précipite 
assez longtemps d'une manière 
uniforme; puis que cetle prkcipi- 
tation décroît brusquement et tend 
vers zéro ; tandis que la richesse 
alcaline,après être restée longtemps 
stationnaire, croît trbs-rapidement 
et devient maxima à la fin de l'opé- 
ration. 

Si i'on réunit le sel marin, le 
carbonate e t  i'hydrate de soude 
dans une même lessive, on trouve 
que, sous l'influence du carbonate 
les premiers produits ont une teneur en sel marin successivement 
croissante ; puis qu'à la fin de l'opération, la soude caustique 
agissant Q son tour, la proportion de sel marin décroît rapide- 
ment jusqu'à s'annuler. 

Autrement dit, la richesse alcaline va d'abord diminuant, puis 
remonte très-brusquement lorsqu'on arrive aux derniers produits. 

Fiaare 6. 
Si maintenant on com- 

pose une lessive de sulfate 
de soude e t  de sel marin, 
soit : 

39,2 ' NaO, S08 
60,3 Na CE. 

le mode de précipitation , 
loin de contrarier les effets 
produits par le carbonate 
ou 'l'hydrate. de soude, 

' donne~je.résultais>de 
méme-nature ;$est-à-dire 
qu'ainsi que l'indiquent la 
'fig; 6 et le tableau suivan!, 
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les premiers sels recueillis sont du sulfate .de soude sensible- 
ment pur, e t  les derniers consistent presqu'exclusive~nent en 
sel marin. 

J e  ne rnc suis pas occupé sp&ialement de la précipitation des 
sulfures, hyposulfites, silicates, cyanures, etc., qui se  trouvent 
toujours en proportions très-faibles dans les lessives ; j'ai seule- 
ment constaté qu'ils viennent s'agglomérer dans les derniers sels 
recueillis, c'est-à-dire dans les plus riches en soude caustique. 

La coloration ferrugineuse ne se manifeste alors dans les sels 
que lorsque la soude caustique commence à y prendre des pro- 
portions importantes. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ i t i ~ ~  

des sels. 

NUO, SOS 

Na cl 

En résumé, l'dtude de ces mélanges de sels m'a conduit aux 
conclusions suivantes : 

Le sulfate de  soude en présence du carbonate de  soude. du 
sel marin et d e  la soude caustique, tend à se précipiter le pre- 
mier et d'autant plus rapidement que les lessives sont plus caus- 
tiques. 

Hauteur du liquide au moment de la prise d'échantillon. 

2Oot 1 4W 1 IOct 1 Pt ( Pt .6 

Le sel marin reste dans la liqueur jusque vers la fin de l'opé- 
ration, ou sa précipitation suit alors une marche ascendante 
jusqu'au moment où la soude caustique l'a complètement expulsk 

4 
du liquide. 

96'4 

4,O 

L'hydrate de soude s'accumule dans les lessives et  en élimine 
successivement tous les autres sels précités. 

17,6 

84'6 

20.3 

79,1 

89,1 

10,2 

27,7 

72 ,b  
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.La précipitation du carbonate de soude influencée d'nbard 
par le sulfate de soude, suit une marche ascendan~e qui peut 
rester assez longtemps stationnaire, si  le sulfate de soude est -- 
en"trbs-faible proportion , e t  qui rede ~ e n d  rapidement lorsque 
le sel marin et  la soude caustique agissent à leur tour sur lui. 

$i donc les soudes ont été préparées avec des sulfates exempts 
de sel marin, les premiers sels recueillis seront les plus faibles 
en litre alcalimetrique; ils le seront d'autant plus que la lessive 
sera plus caustique et  le degré alcalimélrique ira sans cesse en 
croissant. 

" Si, au contraire, une décomposition défectueuse du sel marin 
a laissé une notable proportion de celui-ci dans le sulfate, et 
par suite dans leslessives , les sels les plus élevés en titre seront 
obtenus les premiers ; et il y.aura décroissance jusqu'au no- 
ment ou la soude causfique diminant le sel marin relèvera h a -  
lement la richesse alcaline. 

. . Si'enfin lalessive est à la fois riche en sulfate e t  en chlorure, 
le titre alcaliméirique d'abord hes-faible ira en s'élevant par 
I'eliuiination du sulfate de soude; il restera un instant station- 
naire, puis s'abaissera sous l'influence du sel marin. 

- Si la lessiveest trés-causliqne, le tiire pourra se relever fin@- 
lement, lorsque l'hydrate de  soude accumulé dans les derniers 
produits aura chasse le sel marin du liquide. 
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DE LA VENTE DE LA VIANDE DES PORCS ATTEINTS 

DE LADRERIE ET DE TRICHINOSE. 

R A P P O R T  D E  C O M M I S S I O N ! .  

Erposd de la mission donnde. - Depuis plusieurs années, la 
maladie connue sous le nom de ,ver solitaire était signalée 
cornnie sevissant a Lille d'une façon jnusitée. Les travaux des 
helmintliologistes modernes ayant établi que cette affection 

. Ce& Commission fut composée de :. 

MM. J. ~ i~nno i iP ,  doyen de la Faculté des Scienceo , membre de la'~ociét6, 
Prdsident ; . . .,., - .  

Docteur Cnzsireuv~, directeur de l'École de Médecine, membre de la 
Société ; 

Docteur Houz* DE L'AULNOIT , professeur de Physiologie à I'Ecole de 
Médecine , membre de la Société ; 

Docteur TSSTBLIN, membre de la Sociét4, 
Docteur GARAEAU, professeur de Pharmacie et de Toxicologie B 1'Ecole 

de Médecine, membre de la Société ; 
HEDDEBAULT (Louis), président du Comice agricole de I'arrondiasement 

de Lille , 
L-. - - 

a r a i ~ m u  , secrétaire.&ral du Comice agricole de l'arrondissement 
.: 'de Lille , membr.~ de la Société ; : . , . ~Ï :. 7 
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résulte de i'ingestion dans l'estomac de viande de  porcs atteints 
de ladrerie, 1'Autorité municipale dut rechercher si les porcs 
mis en venteà l'abattoir n'offraient point les symptômes de  
cette maladie. Elle constata, en effet, que, depuis quelque temps, 
un grand nomhre de porcs provenant de pays où la ladrerie est 
endémique arrivaient à Lille e t  étaient livrés à la  consommation. 

Voulant aviser aux moyens de conjurer le danger que courait 
la santé publique, N. le Maire de  Lille, par arrCté du 7 février 
4866 ! institua une  commission^ chargée d'étudier les mesures 
à adopter dans l'intérêt général. 

La Commission était également chargée de  rechercher les 
effets que peut opérer sur la santé puhlique la consommation 
de la viande des porcs inrectés de trichines. 

R A P P O R T  

Nous avons étB chargés par l'Administration municipale de  la 
ville de Lille d'étudier diverses questions qui se rattachent à la 
vente de la viande des porcs affectés de ladrerie ou atteints de 
trichines. Ces questions ont pris, dans ces derniers temps, une 
trks-grande importance au point de vue de l'hygiène publique, 
par suite des travaux récents des zoologistes sur les animaux qui 
produisent ces maladies des porcs. 

Nous nous &cuperons d'abord de la ladrerie. 

On savait, depuis le siècle dernier, que la ladrerie des porcs 
résulte du développement dans les muscles de ces animaux, et 
aussi dans uncertain nombre d'autres organes, d'helminthes 
d'une espèce . déterminée . .  et  que les zoologistes ddsignent sous le 
.nqm d e  ysticerques (cyrtiesrcus eellrclos@).~ Mais ,:jusqu'à ces 
derniers temps, on était dans l'ignorance la plus complète sur 
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l'origine de  ces helminthes. Aussi beaucoup d e  médecins 
croyaient-ils pouvoir expliquer l'apparition de  ces êtres par 
des faits de génération spontanée. Invoquer iine pareille carise, 
c'était rejeter toute espèce d'explication. 

' 

Aujourd'hui nous ne pouvons plus admettre de semblables 
doctrines. On peut affirmer que les progrès de In zoologie nous 
ont donné, dans ces derniers temps, l'explication complète de la 
présence des cysticerques dans l'organisation des porcs ladres. 

Lorsque la Commission instituée par l'Administration muni- 
cipale s'est réunie, tous les Membres qui la composaient, d'un 
avis unanime, ont pensé que la 'question était résolue. 11 sem- 
blsit donc inutile de rappeler les faits qui établissent lavéritable 
nature des cysticerques. Toutefois, les observations qui nous ont 
blé faites par le Conseil suphrieur d'hygiène de Paris, nous ont 
montré que beaucoup de personnes ignorent encore les nouvelles 
acquisitions de  la science sur ce point. II était donc nécessahe 
de  commencer par bien établir les faits. 

La zoologie nous a rkcemment appris que les helminthes 
éprouvent pendant le cours de leur vie,.des métamorphoses trés- 
remarquables, souvent beaucoup plus profondes que celles qui 
transforment une chenille en papillon. EIlè nous a appris égale- 
ment que dans leurs états successifs, les helminthes peuvent se 
rencontrer non-seulement dans les organes différents d'un 
même animal, niais encore dans des animaux d'espèce différente. 
Quand un animal d'une certaine espèce devient la proie d'un 
animal appartenant à une autre espèce, les helminthes quo 
contenait le premier pénètrent dans l'intestin du second; et cc 
changement de domicile devient souvent le point de départ d'un 

'changement d'organisation. 

Dans le cas particulier qui nous occupe , le  oysticerqise, qui 
produit la ladrerie, se transforme en ver solitaire (tœnia solium) 
lorsqu'il pénètre dans l'intestin de l'homme, 
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- . Voici le résuni6 succinct des faits qui ont conduit à cette 
importante découverte. 

On avait signalé depuis longtemps de très-remarquables 
analogies entre les tenias que l'on rencontre dans l'intestin de 

. beaucoup d'animaux carnassiers et les cysticerques qui habitent 
I'inlérieur des tissus d'un grand noml~re d'animaux herbivores. 
Bien qu'au premier abord, la forme et I'organisalion des 
cysticerques et des ténias offrent de  nombreuses différences, 
cependant chez les uns et  chez les autres, la tête présente une 
très-grande similitude. On avait même constaté qu'a côté de 
cahque espèce de ténias on peut placer une espèce correspon- 
dante de cysticerques qui lui ressemble très-exactement par la 
conformation de la tête. 

On avait constaté également chez les cysticerques l'absence 
complète de reproduction sexuelle, et on avait seulement 
reconnu, chez quelques-uns, un mode de reproduction par 
bourgeonnement. Au contraire, les différentes espèces de tinias 
présentent des organes reproducteurs très-développés et  remar- 
quables m h e  par leur très-grande complication. 

Ces deux faits avaient conduit à soupconncr que les cysci- 
eerques pourraient bien n'être qii'uu premier état d'organisation 
des ténias, ou leurs larues; et que chaque espèce de cysticerque 
pourrait étre la larve du ténia qui présente la même conformation 
de téie. 

Le cysl icerpa du porc ladre serait donc la larve du mer 
rolitaire dont la têle est conformée de la même manière. 

Mais ce  n'était là que de simples hypothèses. Voici l'ensemble 
des faits qui ont conduit à en démontrer la réalité. 

Le premier est la fréquence relative du dénia chez les charcu- 
tiers. M. le docteur Davaine, q u i  a publié récemment un Trait6 
de, Entozoairer et  des maladies aermirtcuses , y a réuni ' un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



certain nombre d'observations prises dans les ouvrages. de-: 
médccine et qui mettent ce fait en pleine évidence. O r ,  cm 
observations sont d'autant plus importantes qu'elles ont été 
rerucillics par des médecins qui ignoraienl manifestemcat les 
relations du cpsticerqut de la ladrerie avec le ténia. On com- 
prend, toutefois, qu'il n'y ait la qu'une preuve incomplète, et  
que la natiire de ces relations ne  pouvait étre etablie que par 
des expériences directes. 

Les zoologisies-qui , dans ces derniers temps, ont voulu dé- 
montrer que les cysticerques sont les larves des tenias, ont fait 
manger à des a n i m a u ~  carnivores les organes infectés de  cysti- 
cerques et ils ont pu constater, par l'autopsie, la transformationG 
des cysticerques en ténias. Ces expériences souvent répétées , 
etdans les conditions les plus diverses, ont démontré, dans une 
fmie de  cas,  la réalité des faits: prévus. 

Il seniblait beaucoup plus difficile de démontrer la trûnsfor- 
mation en ver solitaire du cysticerque de la ladrerie ; car ,  pour 
y parvenir, il fallait expérimenter non plus sur des animaux, 
mais sur l'homme lui.mêrne. On aurait pu croire qu'en psreille 
circonstance, une dkmonstration expérimentale était impossible. 
Elle a été donnée crpendant. 

M. Küchenmeister a mêlé des cysticerques aux aliments d'une 
femme condamnée à mort (1855). Après l'exécution, il a trouvé 
des ténias dans l'intestin '. 
M. Leuckart a fait avaler des cysticerques à trois personnes . 

qui ont bien voulu se prêter à de scniblables expériences. Chez 
deux personnes le résultat a été negahf, en ce sens du moins 
que, pendant tout le temps que M. Leuckart les a surveillées, il 
n'y a point eu d'anneaux ou de frangmenls de tdnia rendus par 
les selles. Mais la troisième, qui avait avalé le 10 aoiit quatre 
cysticerques vivants, rendit le 25 octobre plusieurs anneaux de 

4 Küchenmeister. Ann. des Science. naturelles, 1855, t .  III, p. 877. 
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tdnia. Depuis cette époque, elle en rendit encore un certain 
nombre à quatre reprises différentes, L'expérience fut arrêtée, 
le 26 novembre par l'administration du cousso qui provoqua 
l'expulsiou de deux tdnias '. 

Plus récemment, un mkdecin de Genhve, M. Humbert, a eu le 
courage de se soumettre lui-même une semblable expérimen- 
tation ; il s'est donne le tdnia par l'ingestion de  plusieurs cysti- 
cerque'. 

Ces faits ont paru douteux à quelques personnes. Mais il faut 
ici remarquer d'une part ,  que MM. Kkhenmeister et Leuckart 
comptent parmi les premiers helminthologistes de notre époque; 
et de  l'autre, que les anneaux de  ténias rendus par M. Humben 
ont été examinés par un très-habile naturaliste, M. Vogt. On 
ne peut évidemment révoquer en doute de  semblables témoi- 
gnages. Maintenant, il est bien certain que l'on peut expliquer 
ces faits par la préexistence des tdnias dans l'intestin des per- 
sonnes soumises à l'expérience. Mais cette explication n'es1 pas 
la plus probable, car à l'exception d'un certain nombre de loca- 
lités où le ver solitaire constitue une véritable maladie endémi- 
que, lever solitaire est généralement rare et ne se rencontre que 
très-exceptionnellement. II paraît donc très-probable que, dans 
toutes ces expériences , c'était l'ingestion des cysticerques qui 
avait produit le dévelopement du ténia. 

On s'est demandé si l'on ne pouvait pas fournir une preuve 
décisive en faisant manger à des animaux des cysticerquer 
vivants. Ces nouvelles expériences n'ont fourni aucun résultat 
concluant. M. de Siebold a fait manger des c?ysticcrques B des 
chiens et  il a retrouvé des ténias dans leurs intestins. Mais les 
chiens ont très-souvent, en abondance, dans leurs intestins, une 
espèce de  ténia, le tœnia serrala qui ressemble beaucoup au 
iœnia soliwm, ressemblance tellement grande que M. de Siebold, 

i Leuckarl. Die Blasrnbandwürmer, p. 53. 
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qui a beaucoup étudié ces animaux, croit à l'identité des deux 
espèces. Il est donc fort possible qu'avec une semblable préoc- 
cupation, M. de Siebold ait considéré comme tœfiia solium des 
tœaia serrata préexistant dans l'intestin des chiens qu'il soumet- 
tait à ses expériences '. 

D'autre part ,  M. Leuckart, qui a également fait avaler à des 
chiens des cysticerques de porcs ladres, n'a jamais constaté dans 
leurs intestins de toxia sotéum. On voit donc que les expériences 
faites sur les animaux ne jettent aucun jour surcelte question, et 
qu'elles ne peuvent nous fournir le complément de  preuves que 
réclament les expériences faites sur Yhomme. 

Heureusement, ce  complément de preuves nous est fourni par 
d e  nouvelles expériences qui ont été faites en sens inverse des 
précédentes et qui paraissent de tout point satisfaisantes. 

Si le cysticerque est la larve du ténia, si par conséquent l'in- 
gestion de viande de porc infectée de cysticerques déterminechez 
l'homme la production du ver solitaire, l'ingestion dans l'intestin 
du porc de fragments de th ias  , ou d'œufs de ces animaux, doit 
développer des cysticerqzces dans la chair du porc et y déter- 
miner l'invasion de la ladrerie. Cette expérience a été également 
faite. 

M. Van Beneden a rendu un porc ladre en lui faisant avaler 
des œufs de tœnia solium, tandis qu'un autre porc de la même 
portée et élevé dans les mêines conditions, mais qui n'avait point 
avalé d'œufs. ne contenait point de cysticerques ". 

M. Leuckart a fait avaler des fragments considérablesde tœniu 
solium à deux cochons de lait. Dans le premier, on trouva un 
cysticerque; le second en était rempli e t ,  d'après les évaluations 
de  M. Leuckart ., il en contenait au moins 12,000 3. 

4 Van Siebold, C'ber die Band und Blasenwürmer, 1854, p. 86. 

t Van Benaden. &f.drnoire sur Ics vers intestinaux, p. 146. 

3 Leuckart Die  Blascnbandwürm~r , p. 48.  
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MM, Küchenmeister et Haubner ont également fait avaler des 
fragments de tdnia à des cochons de lait. Deux fois ces expé-. 
rieneee ne donnérent aucun résultat '. Dans une troisième ex- 
périence, trois cochons de lait, qui avaient avalé des fragments 
de te'nia, devinrent ladres. 

Dans les expériences de M. Leucliart et  de  MM. Kücben- 
meister el Haubner, les causes d'erreur sont presque nulles; car, 
en remployant des cochons avant le sevrage, on est à peu prés 
certain que ces animaux ne  seront pas ladres. L'absence de 1s. 
ladrerie chez les coclions de lait était déjà connue dans I'anti- 
quité ; nous le savons par le témoignage d'Aristote qui a donné 
une description très-exacte de cette maladie, bien qu'il n'en 
connût pas la véritable nature. Ce fait r été contirmC par les ob- 
servations des naturalistes et des médecins qui ,  dans les temps 
modernes, ont étudié la ladrerie. On ne peut cependant pas 
affirmer, d'une maniére absol.ie, que les cochons de lait ne 
présenleront jamais de cysticerques, car il est possible qu 'une  
truie ladre communique la ladrerie à ses petits, avant leur nais- 
sance ' ; il est possible a u s i  qu'un cochon delait puisse excep- 
tionnellement avaler quelques fragments de ténia; mais cela est 
bien peu probable. Aussi devons-nous penser que dans les cx- 
périences ci-dessus mentionnées, on a réellement donne la 
ladrerie aux porcs par l'ingestion de fragments ou d'œufs d e  
tdnias. 

Si donc la transmssion du ténia de l'homme au porc est un.  

g Küchenmeister. Annalesdes Sciences natufelles, t. dII, p. 877. 

f C e  fait est metne ghéralement admis par les personnes qui font le  
commerce des porcs; i l  a été constaté, il y a quelques années, h I'Abattoir 
de Lille. Une truie ladre ayant été abattue, la ladrerie fut reconnue sur 
cinq embryons trouvés dans la matrice. Mais on doit croire que des expé- 
rimentateurs aussi habiles que MM. Leuckart et Kilchenmeister anront 
choisi les animaux de manière à se mettre h i'abri de toute cause d'erreur 
da ce genre. 
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fait incontestable, il y a là une preuve indirecte, il est vrai. 
mais cependant très-convaincante , de la transmission du te'nia 
du porc l'homme. 

Voilà les résultats acquis par les études des zoologistes. 
Mais ces travaux, purement théoriques, ont trouvé récemment 

une confirmation bien inattendue dans la fréquence du ver soli- 
taire à Lille pendant ces dernières années. 

Toutes les personnes qui ont pratiqué la médecine a Lille sont 
unanimes sur ce fait que, jusqu'à ces derniers temps, le ver soli- 
taire y était excessivement rare. Depuis plusieurs années, il 
n'en est plus ainsi : le ver solitaire y est devenu une maladie très- 
commune. Elle a été constatée à Wazemmes comme maladie en- 
démique vers 1858, parun membre de laCommission, M.Garreau, 
particulièrement parmi les ouvriers belges qui habitent cette 
commune récemment annexée. Elle a fait, en 1862, l'objet d e  
deux communications : à la Société des Sciences, par M. Dareste, 
à la Sociétd de médecine, par M. Vanpeteghem, qui a publié sur 
cette question une notice très-intéressante. Depuis celte époque, 
les cas de ver solitaire se sont multipliés à Lille, aussi bien chez 
les riches que chez les pauvres. Or, il est très-remarquable que 
l'apparition d'une maladie, à peine connue il y a quelques an- 
nées, a suivi i'arrivée sur les marchés de Lille de porcs étran- 
gers au département et  qui ,provenaient souvent de régions 
très-éloignées. D'ailleurs , les vétérinaires de l'arrondissement 
de Lille sont d'accord sur l'absence à peu près complète de la 
ladrerie chez les porcs du département du Nord. 

Il est donc très-facile aujourd'hui d'expliquer l a  frdquence 
actuelle du ver solitaire dans la population de Lille, puisqu'elle 
résulte évidemment de l'emploi des porcs ladres dans i'alimen- 
tation. 

Connaître la cause d'une maladie, c'est avoir l'un des pliis 
sOrs moyens de la combattre el  souvent aussi de la faire dispa- 
raître. Il est bien évident que , dans le cas particulier qui nous 
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occupe, on arrêtera la propagation du ver solitaire en empêchant 
la consommation de la viande des porcs ladres. Mais ici se pr6- 
sentent des difficultés de diverses natures. 

La viande de porc est à peu près la seule viande employée 
dans l'alimentation des pauvres. Dans un pays comme le ndire, 
oh la consomma~ion de la viande est généralement insuffisante, 
par suite de sonprixélevée, convient-il de détruire une quantité 
considérable de matière alimentaire? Et ne vaudrait41 pas mieux 
la laisser consommer, après avoir préalablement tué les cysti- 
cerques qui, comme tous les animaux, périssent par l'action 
d'une haute température? Si la cuisson faisait toujours mourir les 
cysticerques, rien n'empêcherait assurément de laisser, dans la 
consommation, une viande inférieure peut-être en qualité, mais 
point malsaine ? 

Malheureusement cette solution n'est point acceptable. Il est 
plus que probable, bien que l'expérience n'ait pas été faite , 
qu'une température de 75" ferait toujours périr les cysticerques, 
dont les kystes contiennent une certaine quantité d'albumine. 
Mais les différents modes d e  cuisson ont-ils toujours pour rCsul- 
tat d'élever. à cette température toutes les parties de la viande 
cuite? On ne possédait pas de documents à ce sujet. Pour s'é- 
clairer, la Coumission a fait plusieurs expériences, dont voici 
les résultats : 

Deux jambons provenant d'un porc ladre ont été soumis à la 
cuisson dans l'eau bouillante : 

Le premier jambon, cuit ainsi pendant deux heures, avait une 
température de 58" dans les parties voisines de l'extérieur et  de  
330 sedement dans les parties centrales. 

Le second jambon, cuit pendant six heures, avait atteint 74" 
A la surface et seulement 65' à I'intérieur. 

Dans l'un et l'autre cas, les cysticerques avaient conserve 
toutes les apparence8 de la vie. On peut donc penser qu'ila 
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avhicnt enceore la faculté dese transformer en ttnfas s'ils avaien 
pénbtré dans i'estomac d'un homme. 

D'autres' expériences ont étB faites sur deux jambous prove- 
nant d'Allemagne : un jambon de Hambourg et un jambon de 
Westphalie. Ces jambons étaient d'ailleurs parfaitement saiiis. 

Vbiei les températures observées : 

Jambon de Westphalie, aprbs trois heures et demie d'ébul- 
lition : 

Au centre . . . . . . 66O 
Un peu au-dessous de la peau 84' 

Après cinq heures, la cuisson étant très-convenable . 
Au centre . 86' 
A i'extérieur. 95' 

Jambon de dambourg , bonne cuisson ordinaire, suivant la 
méthode flamande : 

Intétieur, 90'' 
Extérieur, 950 

Ce jambon était trks-peu épais. 

Ce'$ expériences, quoique peu nombreuses, mettent &pendant 
en hmière un fait trks-important : la très-grande ind$alii6 de 
température entre les régions extérieures et Iecentre de$ viande& 
pendant la cuisson. Dans la première expérience+ nue ebullition 
dedenx heures n'avait porté le centre de la viande qu'à Irt tem- 
@rature de 33". o'est-àdire à une température inférieure à celle 
de l'animal vivant, inférieure par conséquent à celle du milieu 
dans lequel vivent les cysticerquer. 

On ne peut donc compter sur la cuisson dans les ménages, 
pour faire périr les yl~ticcrques et les mettre, par conséquent, 
dans Pimpossibilittl de se transformer. D'ailleurs, nous savons 
qtie dans certaines préparations culinair&, la viande de pOrG est 
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consomni6e sans être cuite, ou seulement aprés avoir subi une 
cuisson incomplète. 

II n'y aurait qu'un moyen de constater l'état de cuisson corn 
plète des porcs ladres, ce serait de les faire morceler et cuire A 
'abattoir sous la surveillance d'un agent spécial. Mais il est 
clair que l'application d'une pareille mesure serait trls-difficile, 
et qu'elle entraînerait des frais considérables pour l'installation 
de fourneaux et  d'appareils de cuisson. D'ailleurs, qui vondrait 
acheter de  ces viandes cuites? Il est bien clair que la cuisson 
des viandes avant leur débit les rendrait suspectes par cela 
même, et éveillerait infailliblement la défiance du consomma- 
teur. 

II n'y a donc qu'un seul moyen pratique d'empêcher la vente 
des viandes ladres, c'est de les détruire. Mais ici se présente une 
grave question. L'Autorité municipale a-t-elle le droit de prendre 
une semblable mesure. 

Cette question est d'autant pliis délicate qu'aux termes du 
rapport fait devant le Comité supérieur d'hygiène de Paris, sur 
les mesures à prendre pour empêcher la consommalion des porcs 
ladres, les wules mesures applicables à la ladrerie du porc par 
les Autorités municipales sont celles qui dérivent des lois géré- 
rales e t  spéciales relatives à la vente des comestibles, notamment 
de la loi du 27 mars 1851. 

L'a Commission n'a pas cru pouvoir admettre cette conclusion. 
Nous extrayons de la réponse qu'elle a transmise au Comité su- 
périeur d'hygiène la note suivante, rédigée par l'un des com- 
missaires, M. de Norguet : 

a La Commission partage entièrement l'avis du rapport sur ce 
point, que les Autorités municipales n'ont d'autres pouvoirs que 
d'appliquer les mesures législatives sur les ventes de comestibles 
et elle n'a jamais demandé a M. le Maire de Lille d'outre-passer 
les pouvoirs que lui donne la loi ; mais elle se croit autorisée a 
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penser que si la loi de 185.1 était la seule applicable en cette 
matière, le service de la salubrilé publique se trouverait dé- 
sarmé devant un véritable danger. 

o En effet, la loi de 1851 ne se rapporte que d'une manibre 
indirecte à l'objet dont il s'agit; son titre seul en est la preuve: 
Loi tendant à la répsession la plus efficace de certaines fraudes 
dans la vente des marchandises. Elle n'est destinée qu'a atteindre 
et à punir l'intention frauduleusc, et la Commission n'a jamais 
eu l'idée d'incriminer d'une manière générale la vente des 
porcs ladres ; elle a reconnu, au contraire, que la présentation 
d'un de ces animaux sur le marché pouvait être faite de bonne 
foi, puisqu'il est prouve que les indices extérieurs n'existent pas 
toujours. 

» La loi d e  1851 se borne à édicter des peines contre ceux 
qui falsifieront des denrées alimentaires, desténies a être uen- 
dues ; 

n Qui les mettront en vente tes eachant fatsifides ou cor- 
rompues ; 

P Qui tromperont sur la quantité; 

» Qui auront dans leurs magasins , boutiques, atelisrs , 
halles, foires ou marches . . . . . . . . . . . . des aubs- 
tances alimentuircs ou rne'dicaménteuses qu'ils sauront être 
talsi@ées ou corrompues. 

1% II paraît évident B la Conimission qu'il faut, pour l'applica- 
tion de cette loi, la preuve de la connaissance, chez le marchand, 
de la corruption de l'objet mis en vente ; et comment avoir cette 
preuve, lorsque les préposés à l'abattoir eux-mêmes ne  peuvent 
pas toujours constater, avant la vente, la maladie de l'animal 
atteint de  ladrerie ? 

D En outre. il resterait a savoir si le mot marchardise cor- 
rompzGs peut s'appliquer a un porc ladre vivant ou dépéc6 ; il y 
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a lii un terme qui semble offrir matière à discussion et qui peut 
ne pas paraître assez précis pour mettre a couvert la responsa- 
bilité des Autorités municipales. 

D Nous pensons donc que la loi de 185L est mal choisie pour 
atteindre le but que poursuit la Commission : sauvegarder la 
santd publique coatre le débit de la riande ladre. II faut, pour 
arriver à ce but, se reporter au décret du 16 août 1790, sur le 
règlement de l'organisation judiciaire, lequel donne a l'Autorité 
municipale l'inspection sur la  ralubrité des comestibles exposés 
en ventepubliqua (litre xi, arl. 4); et  c'est sans doutelà ce que le 
rapport appelle lois générales. 

D Le droit d'inspection entraînant nécessairement le droit de 
saisie, le Maire se trouve autorisé à arrêler partout où ils seront 
exposés en vente les comestibles insalubres. La Commission ne 
demande pas autre chose. u 

Ainsi, pour nous, d'après la législation existcinte, le droit que 
possède l'Autorité municipale de faire abattre tout animal reconnu 
ladre, pendant la vie, et de faire détruire la viande ladre, ne 
peut être révoqué en doute. Nous pensons donc que toute viande 
ladre doit être livrée aux fabriques d'engrais, sans que cette 
mesure donne lieu à une indemnité en faveur du vendeur. La 
graisse provenant de ces viandes devra être fondue a l'abattoir 
par le procédé de  d'Arcet ou d'Evrard et dénaturée par I'addi- 
tion de  térébenthine, pour qu'elle soit rendue impropre a I'ali- 
mentation, et  qu'elle ne  puisse plus servir qu'à des usages 
industriels. 

Ici, toutefois, se présente une diîficulté. La ladrerie n'est pas 
toujours reconnue du vivant de l'animal; e t  le  langueyage n'en 
décèle pas toujours la présence. Le marchand qui vend un porc 
ladre peut donc être de bonne foi. N'y aurait-il pas lieu, dans ce 
cas, mais dans ce cas seulement, de lui accorder une indemnité? 
C'est une question que nous soumettons à l'Autorité municipale. 
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La Commission doit insister d'autant plus sur la nécessité de  
saisir et  de détruire immédiatement laviande ladre, qu'il ne faut 
pas que cette viande, refusée sur les marches de Lille, puisse 
&tre portée sur des marchés ktrangcrs. Elle a appris qu'il y a 
quelques mois, un troupeau de porcs ladres refusé à I'abattoir de  
Lille, a dté dirigé sur Dunkerque. Les mesures prises pour pré- 
server Lille ne doivent pas devenir une cause de dommage pour 
d'autres villes. 

Maintenant, il faut ajouter que ces mesures, bien que très- 
efficaces, ne sont pas cependant suffisantes. Toute la viande de  
porc qui se consomme à Lille ne provient pas d'animaux tués A 
I'abattoir : il entre encore en ville une grande quantité de viande 
de porcs tués hors de la ville. Il est donc de toute nkcessité que 
cette viande soit examinée par les employés de l'Octroi. el que 
toute viande ladre soit immédiatement saisie et détruite. Cet 
examen ne peut présenter de difficultés ; car les cysticerques qui 
forment dans la viande des vésicules dont la grosseur varie de- 
puis celle d'un pois jusqu'à celle d'une noiseue, sont porfaite- 
ment reconnaissables à l'œil nu, même pour les personnes les 
plus étrangères aux sciences. 

.La Comniission pense qu'une bonne surveillance de la viande 
de porc, soit à I'abattoir, soit à l'octroi, suffit pour préserver les 
habitants de la ville de la consommation des viandes infectées. 
Elle compte, d'ailleurs, sur le caractère comminatoire des 
mesures qu'elle propose pour exercer un effet prévenlif qui em- 
pêchera l'arrivée des porcs ladres a I'abattoir. Déjà la nouvelle 
de la nomination d'une Commission pour proposer des mesures 
à cet effet, a arrèté le courant de porcs ladres que l'on venait 
vendre à Lille. Depuis l'époque de son installation, on n'a abattu 
de porcs ladres que lorsque la maladie n'avait pas été reconnue 
sur l'animal vivant. . .. 

Nous ponvons encore espérer que dans un avenir trbs-rap- 
poché,  la ladrerie disparaîtra, d'une manière plus ou moins 
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complbte, dans tous les pays ou elle est actuellement endémique. 
Pourquoi, dans le département du Nord, les porcs sont-ils 

exempts de cette maladie? C'est qu'on les élève dans des étables 
bien tenues. C'est que, d'un autre cbté, les matières fécales. 
provenant de l'homme et qui servent de véhicule aux anneaux 
et aux œufs de tdniar, sont recueillies avec soin et conservées 
pour l'engrais des terres. 

Pourquoi, dans beaucoup de régions ou I'on éléve des porcs et 
qui sont encore dans un état de  culture fort arriéré, la ladrerie 
est-elle endémique? C'est que généralement les porcs y vivent 
en liberté, et  qu'ils avalent des anneaux et des œufs de téniar 

avec les excréments humûins qu'on dépose le long des routes et  
qui forment une grande partie de leur nourriture. 

Si donc, dans tous ces pays, les cultivateurs, en recueillant les 
déjections humaines, utilisaient une matière fertilisante d'une 
très-grande efficacité, ils arriveraient, tout en augmentant le 
produit de leurs récoltes, i diminuer considérablement et pro- 
bablement a faire disparaître la ladrerie. 

Tant que I'on ignorait les vbritables dangers que présente la 
consommation d e  la viande ladre, ces questions pouvaient être 
négligées par les éleveurs. Aujourd'hui, le doute n'est plus pos- 
sible. Quand les notions scientifiques pénétreront chez les culti- 
vateurs, ils finiront par comprendre qu'il est de leur intérêt de 
détruire chez leurs animaux une maladie dont ils sont les pre- 
miers à souffrir. Il est d'ailleurs probable que les mesures prises 
à Lille seront imitées dans d'auires villes ; et que les difficultks 
seules de la vente de  la viande ladre conduiront les Bleveurs à 
mieux soigner leurs aiiimaux. 

Il serait bon que, dans tous les pays d'élevage, les Autorités 
départementales et  municipales dirigeassent les populations 
dans une voie qui leur serait profitable a tous les points de vue. 
Mais ici nous ne pouvons qu'émettre un vœu ; puisse-t-il ailleurs 
être entendu ! 
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Enfin, il est une derniére mesure qui pourrait également 
contribuer a arrêter le débit de la viande ladre; c'est que la 
ladrerie fût comprise parmi les vices rédhibitoires. Mais il 
faudrait, pour cela, une nouvelle loi. Une révision de la loi sur 
les vices rédhibitoires est d'ailleurs d'autant mieux justifiée que 
dans la rédaction primitive d e  la loi actuelle, la ladrerie était 
considérée comme vice rédbibitoire. 

Voici la note que M. de Norguet a rédigée , au nom de la 
Commission sur ce point , de l'histoire de la loi. 

« Dans le projet présenté par M. Martin du Nord, à la 
chambre des Pairs, le i5janvier 1838, l'article i", qui énumère 
les maladies rédhibitoires, comprenait la ladrerie du porc. Le 
marquis de La Place, chargé du rapport, s'exprima en ces 
termes : a Un seul défaut figure dans la quatrième et dernière 
» catégorie : la ladrerie. Cette maladie altère la chair de  
n l'animal et déprécie sa valeur. En la classant parmi les vices 
il rédhibitoires, le projet de loi a eu surtout en vue de veiller 
n à la salubrité de  la principale nourriture des campagnes. D 

La chambre des Pairs adopta sans objections. . 
» Le 5 mars suivant, le même Ministre présenta la loi a la 

chambre des députés, M.  L'Herbette fut chargé du rapport et  
voici comment il s'exprima : « Pour le porc nous effaçons le 
D seul cas rédhibitoire énoncé au projet : la ladrerie. Nous sa- 
D vons que cette maladie est grave; qu'elle diminue la valeur 
D de la chair d e  l'animal ; que cette chair est la principale nour- 
D riture du pauvre ; que plusieurs usages locaux et les statuts 
P des charcutiers de Paris avaient mis la ladrerie au nombre 
D des cas rédhibitoires ; que plusieurs auteurs estimés approuvent 
D cette décision ; mais , en général , cette maladie est facile ii 
u reconnaître, et  la chair de I'animal, si elle diminue de valeur, 
D n'en reste pas moins saine. Cette dépréciation n'est méme pas 

très-considérable. n 
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;e Dans la discussion qui suivit, M. Boulay ( de la Meurthe), 
commissaire du roi, insista fortement pour l'adoplion de la 
rédhibition : rc $]le se lrouve , dit-il, dans les usages de trente- 
P sixdépartemenk; trois écoles vétérinaires el  soixante-un dé- 
u partements ont 6Lé d'avis de comprendre la ladrerie parmi 

les vices rédhibitoires. II est vrai que lorsque l a  maladie est 
développée, elle peut aisément se reconnaître; mais quand elle 

D n'est pas avancée, il est impossible, même aux pliis habiles 
u vétérinaires, d'en constater l'existence. n 

u M. Prunelle combattit le projet du gouvernement. a La chair 
» ladre n'est pas saine, d i t 4  , personne ne  le conleste; mais il 
B n'est pas question ici d'une loi de police sanitaire ; il s'agit de 
D savoir quelles maladies peuvent être dissimulées ; la ladrerie 
P n'est pas de ce nombre. Elle est annoncée par une vésicule 
D qui se trouve au bas de la langue et qui est facilement re- 
D connue par les langueyeurs. Cette nialaàie se manifeste par 
D des pustules. Ce sont ces pustules qui aménent I'amaigrisse- 

ment, e l  c'est l'amaigrissement qui rend la chair insa1ubre.n 

D La Chambre se crut suffisamment éclairée par ces déclara- 
tions et le projet du Gouvernement fut rejeté. 

P On voit, par ce résumé, que les objections reposaient sur 
deux arguments : le peu de danger que présente l'usage de la 
chair ladre, et la facilité de reconnaître la maladie par des 
caractères extérieurs. 

D Notre Commission, grâce aux progrès des questions scien- 
tifiques et hygiéniques, peut aiijourd'hui, sans hésitalion, rejeter 
formellement ces deux propositions. La contagion certaine du 
porc a l'homme vient d'être exposée e t ,  quant h la possibilité 
de reconnaître, dans tous les cas, la ladrerie d'après l'inspection 
de. la langue, il résulte de nombreuses observations faites par 
d'habiles vétdrinaires , e t  notamment tout derniérement à Lille 
par M. Pommeret, membre de la Comnlission , . que des porcs 
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reconnus ladres A un degr6 avancé, après l'abattage, n'avaient 
présente sur la partie visible de la langue aucune trace de 
pustuIes, soit parce que la maladie ne s'était pas déclarée en 
cet endroit, soit parce que les marchands avaient trouvé maya 
de les faire disparaltre. 

D En conséquence, la Commission est d'avis que le langueyage 
n'est pas un moyen certain de reconnaître la ladrerie; qu'elle 
est ,  en beaucoup de cas,  un vice caché ; q u e ,  d'un autre d é ,  
elle offre des inconvénients pour la san~épublique ; et elle émet 
le vceu que la loi soit révisée et admette cette maladie au nombre 
des vices rédhibitoires. B 

La seconde question soumise a l'examen de la Commission est 
celle des viandes de porcs infectés de t r ichines .  Ici nous serons 
très-brefs, parce que nos études nous ont convaincus qu'il n'y a 
pas là de  danger imminent. Mais on ne saurait le proclamer trop 
haut pour dissiper les terreurs qui, dans ces derniers temps, se  
sont emparées d'un grand nombre de populations. 

On avait depuis longtemps constaté en Allemagne, a diverses 
rcprises , que certaines préparations de  viande de porc délermi- 
naient des maladies. Une découverte récente a démontré que ces 
maladies résultent de la communication du porc à l'homme d'un 
très-petit helminthe que les naturalistes désignent sous le nom 
de t r ichine .  Cet animal, qui existe a l'état de larve dans la 
viande du porc, se développe e l  se reproduit dans l'intestin de 
l'homme , et  donne naissance à des larves qui pénètrent dans le 
tissu musculaire en déterminant des accidentssouvent très-graves. 
Plusieurs épidémies de trichimose ont été récemment observées 
en Allemagne et beaucoup de malades ont péri. 

L'annonce de ces faits a produit en Frauce un effroi bien 
légitime ; car la trichinose pouvait exister chez nous comme en 
Allemagne. Mais nous avons tout lieu de nous rassurer. Un 
Membre de la Commission , M. Dareste, a examine au micros- 
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cope la viande de plus de  100 porcs tués a l'abattoir de Lille. 
Un autre Membre de la Commission, M. Testelin, en a étudie 
562, en faisant trois préparations par animal, ce qui donne 
1686 préparations. Ces messieurs n'ont pas rencontri: un seul 
exemple de  viande infectée. D'ailleurs, des études semblables 
ont été faites en un grand nombre de  points de la France et elles 
ont toutes conduit au même résultat. 

Nous pouvons donc penser que la trichinose n'existe point en 
France, et  qu'à Lille, en particulier, elle ne peut résulter de la 
consommation des porcs tués à l'abattoir. De plus, comme on a 
émis, dans ces derniers tenips, la pensée que les trichines pou- 
vaient provenir des rats et être communiquées par eux aux porcs 
qui en font souvent leur nourriture, M. Testelin a également 
examiné la chair des rats pris dans le clos d'équarrissage; i l  
n'en a pas rencontré qui fussent lrichinés. 

La seule voie possible d'infection serait la consonimation de 
viandes de  charcuterie provenant d'Allemagne et  infectées de 
trichines. On fait, en Allemagne, un très-grand nombre dc 
préparations de charcuterie avec de la viande de porc cruc. Dans 
ces dernières années, on a même substitue, dans la préparation 
des viandes fumées à la fumee des cheminées, l'immersion dans 
la créosote ou dans l'acide pyroligneux. Ces viandes sont fuinées 
a froid , si l'on peut parler ainsi. On coiilprend que de sem- 
blables modes de préparation conservent les trichines vivantes 
dans l'intérieur de la viande et que , par conséquent., elles ne 
s'opposent pas A leur émigration. 

Il n'est pas possible évidemment d'empêcher en France la 
vente de la charcuterie allemande; il n'est pas possiblenon plus 
d'examiner au microscope toutes les pièces de charcuterie qui 
arriveut d'Allemagne. La Commission ne peut que signaler le 
fait, e t  rappeler qu'une cuisson assez prolongée pour que la 
lempérature de l'intérieur de la viande atteigne 75". doit néces- 
sairement détruire les trichines , s'il en existe. 
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Du reste, il faut bien faire attention que les tricRines n'exis- 
tent en Allemagne que dans un pelit nombre de localités, et  
que , par conséquent, ce n'est qu'exceptionnellement que la 
charcuterie allemande pourrait être infectée. Et , d'ailleurs, les 
populations allemandes qui ont souffert de ce fléau, prennent 
toutes les mesures nécessaires pour en obtenir la destruction. 
Partout ou des cas de trichinose ont été constatés, on exerce la 
plus active surveillance pour reconnaître la viande malade et  
pour la détruire. 

L'opinion publique peut donc se rassurer à l'endroit des 
trichines qui, selon toute apparence, seront détruites en Alle- 
magne même, avant peu de temps. Toutefois, en présence des 
terribles accidents qui résultent de l'ingestion des trichines, il 
serait bon de faire soumettre de temps en temps, à l'examen 
microscopique, des pièces de charcuterie venant d'Allemagne, 

II y a,  d'ailleurs, un fait général qui ressort de ces études et  
qu'il est bon de mettre en Irimiére : c'est que ,  tandis que le 
développement de voies de communication et les progrès du 
commerce, en faisant arriver, sur les marchés des villes , des 
animaux de boucherie élevés souvent dans des régions trks 
éloignées, peuvent introduire dans un pays des esphces d'hel- 
minthes jusque-là inconnues et ;y faire ainsi apparaître des 
maladies nouvelles, les acquisitions incessantes des sciences , et  
particulièrement de la zoologie, fournissent les moyens de com- 
battre directement ces fléaux. 

Assurément les améliorations qui s'accomplissent incessam- 
ment dans les conditions matérielles de l'existence, peuvent 
suffire, dans certains cas, pour détruire les endémies vermineuses. 
Nous pouvons signaler, a cet égard, un fait très-remarquable e t  
fort peu connu. Au commencement du siècle, l'ascaride Zombri- 
cotde était trés-commun à Paris, soit qu'il se développât chez des 
individus en pleine santé, soit qu'il vint compliquer d'autres 
maladies. Depuis quarante ans, il a presqu'entièrement disparu. 
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Ce fait a été la conséquence entiérement inattendue de l'emploi 
des eaux filtrées dans l'alimentation. Les travaux rCcents de 
MM. Richteret Davaine ont expliqué ce fait, en montrant que 
les œufs de I'ascarids, expulsés avec les matiéres fécales, p é n b  
trent dans i'organisation par 13 voie des boissons. Mais ce 
progrés, si important pour la santé publique, a été obtenu par 
hasard et  n'entrait certainement pas dans la prévision des per- 
sonnes qui ont perfectionné les procédés de filtration, et qui ont 
généralisé l'usage de l'eau filtrée. 

Désormais, l'hygiène publique pourra combattre directement 
et même faire disparaître les maladies vermineuses, en mettant 
a profit les découvertes des zoologistes sur les métamorphoses 
des helminthes, et  sur leurs singulières migrations d'animal ii 
animal ; découvertes qui ne  sont pas seulement l'une des acqui- 
sitions les plus merveilleuses et  les plus inattendues de  lascience 
moderne, mais encore un service de la plus grande importance 
rendu a l'humanité tout entiére. 

CONCLUSIONS. 

Il résulte des faits contenus dans ce rapport qu'il est défini- 
tivement acquis à la science que la viande de porc ladre n'est pas 
seulement de mauvaise qualité , mais qu'elle peut communiquer 
à ceux qui en font usage, une maladie toujours dégoûtante et  
souvent dangereuse, puisque le ver solitaire (tcenia solium), qui 
se développe dans I'intestin de l'homme, résulte de la métamor- 
phose du cysticcrpuc qui rend les porcs ladres. 

La Commission pense que 1'Aministralion municipale doit 
combattre cette maladie : 

i* Eti rbparldafit, le  plos possible, parmi les populatiobs, la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



connaissance des accidents auxquels elles s'exposent par la con- 
sommation de la viande ladre ; 

2" En détruisant la viande ladre partout où elle peut I'at- 
teindre, soit en faisant abattre sur les marchés les animaux chez 
lesqaels la maladie aura Bté constatée pendant la vie, soit en 
faisant inspecter aux bureaux de l'Octroi la viande des porcs 
tués hors de la ville, et  saisir e t  détruire toute viande reconnue 
malade ; 

3" En appelant l'attention de Son Excellence le Ministre d e  
l'Agriculture et dcs Travaux Publics sur les moyens de détruire 
la ladrerie dans toutes les parties de la France ou elle est endé- 
mique ; 

4" En demandant au Gouvernemenl la révision de la loi sur 
les vices rédhibitoires, 

Quant aux trichines, la Commission a constaté qu'ellesp'exis- 
tent point à Lille, mais que , comme il est possible que cette 
maladie soit importée par des pièces de charcuterie venant 
d'Allemagne , elle demande que l'Autorité municipale fasse sou- 
mettre de temps en temps, a l'examen microscopique , un 
certain nombre de ces pièces prises chez les marchands de 
comestibles. 
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PAR M. DELETOMBE, 
Membre correspondant. 

-- 
SEAXE DU 28 AVRIL Lw. 

I, 'RCOT,E P R I M A I R E .  

# 

L'Instituteur n'est plus ce triste mercenaire, 
Vivant de soa outil plus que de la grammaire ; 
Ni ce rogue pédant, des mères redouté, 
Ignare épouvantail, drapé de  vanité, 
Qui, gravenient assis sur sa chaise curule , 
Entassait le savoir a grands coups de férule. 
Autres temps autres meurs  ; et notre enseignement 
De son code a hanni la morgue et le tourment. 
Les claquements du fouet ont vu tomber leurs charmes , 
L'attrait de la science a remplacé les larmes, 
Aujourd'hui la sagesse a son aménité, 
La règle sa douceur, l'emploi sa dignité , 
Et dads l'école aimée où i'étude prospère, 
L'écolier est un fils, l'Instituteur un pbre. 
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O vous, qui pour instruire, animés d'un beau feu , 
De former nos enfants avez fait le saint.vœu , 
Si vous avez un creur qui sait aimer, une âme 
Quel'amour des vertus et du devoir enflamme, 
Si vous rùtes créés pour l'éducation , 
Et dignes, en un mot, de votre mission , 
Soyez bénis : le Ciel d'un divin caractère 
Vous a marques au front; vous êtes sur la terre, 
Non plus des hommes, mais des angesdescendus 
Pour y continuer la tache de  JBsus. 

L'enfance, qui dira combien elle est sacrée , 
Et de quels saints respects Dieu la veut entourée? 
Pour celle chaste fleur.d'innocence et d'amour, 
Qui dira les égards, les soins de chaque jour 7 
u Malheur! malheur ! criait Ic doux Sauveur du monde, 
» -4 qui la scandalise! 11 vaudrait mieux que l'onde 
D L'engloutit en son sein ! .. . Aux peliis d'Israël , 
D Pour qui ressemblera, je réserve mon Ciel. » 
Et comme à 'ses poussins tend son aile la poule , 
II disait, écartant la turbulente foule , 
Montrant son cœur,  ouvrant ses deux bras tout-puissants : 
u Laissez venir à moi tous les petits enfants. u 

Qu'il est beau,  qu'il est grand, ô blaitres , votre rôle ! 
Quel noble apostolat que celui de l'école ! 
Former à son pays d'utiles citoyens, 
Aux parents de bons fils, à Dieu de bons chrétiens, 
4 la Société de véritables hommes, 
Rendre nos descendants meilleurs que nous ne sommes, 
Leur ouvrir du savoir les trésors précieux, 
Du voile de l'erreur débarrasser leurs yeux, 
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De leurs nobles instincts développer le germe : 
Détruire le vcniu que toute âme renferme, 
De leurs jeunes esprits agrandir l'horizon, 
Redresser leurs écarts, diriger leur raison ; 
De nos fastes brillants, du récit de nos gloires , 
Faire battre leurs cœurs, enrichir leurs mémoires, 
Les rendre fiers du nom dont ils sont revêtus, 
Beaux et grands de science et riches de vertus ; 
Aux champs de l'avenir, dont l'espoir est immense 
ConGer du progrès I'élernelle semence, 
Seconder les desseins de la Divinité, 
E t ,  d'accord avec Dieu, servir l'humanité, 
Quelle mission sainte et quel devoir sublime! 
Mais qii'ausfii leuroubli deviendrait un grand crime 

Le champ s'ouvre, répands sur toi l'huile des forts, 
Athlète; à l'œuvre il faut mesurer les efforts. 
Arrière donc , ceux-là , dont la vertu douteuse 
Trouverait le faix lourd et la iâclie coûteuse ; . 
Mais arrière surtout ceux dont de vils penchants, 
Dont des vices cachés, dont des instincts méchants 
Pobrraient scandaliser l'innocente jeunesse ; 
Arrière!. . . aux sages seuls d'enseigner la sagesse. 

1 I .  

Vous donc qu'un vif attrait porte à I'enseignemenl , 
Longtemps préludez-y par le recneillement. 
Sondez bien votre cœiir , jugez-vous sans faiblesse, 
De votre emploi fuiur comprenez la noblesse, 
Et pour rester toujours dignes de sa grandeur, 
Voyez si votre force Bgale votre ardeur. 
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Supputez les devoirs dont l'école fourmille; 
Songez qu'ont l'œil sur vous, Dieu, l'Etat , la famille ; 
Pensez au compte exact à rendre chaque jour! 
Touchant leur cher trésor d'avenir et d'amour, 
Au contrôle de ceux dont vous tenez la place, 
Qui de la moindre erreur ne, vous feraient pas grAce, 
Et ne prenez enfin votre décision, 
Qu'après l'entier départ de toute illusion. 
Quand de vous-même ainsi vous aurez fait l'étude 
Que le doute aura fui devant la certitude, 
Si vous persévérez, eh bien , courage, alors : 
Voici quelques conseils en aide a vos efforts. 

L'enfant est perspicace, et son Arne naïve 
Reçoit de tout travers une impression vive; 
Aussi veillez sur vous, et  songez aux regards, 
Dont votre eniploi vous b i t  le but de toutesparts :' 
u L'Instituteur est bon; - s'il était débonnaire? 
D 11 est grave; - est-ce là son état ordinaire? 
D Ce visage rigide est peut-être apprêté ; 
P C'est quelque faux semblant sous un masque emprunté ; 
o Sans doute, on trouvera l'endroit faible du maitre ; 
R Pour nous.ious c'est un point important a connaître, 
u Et  nous le connaîtrons. n - Voila , n'en doutez pas , 
Ce que,  dès votre abord, l'enfant se dit tout bas. 
Soyez donc circonspects, prudents, d'humeur égale, 
Puissan!~ de dignité , forts de f ~ r c e  morale ; 
Que langage, maintien, ton,  caractére , aspect, 
Tout en votre personne inspire le respect. 
Doniinez-vous toujours, que jamais la colère 
Ne trouble l'ascendant de votre calme austère, 
Ne mette en votre bouche un propos mal sonnant 
Ni dansvos sens troi~blés~un. geste inconvenant. 
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Restez dignes, mais bons ; indulgents sans faiblesse ; 
Jamais un terme dur,  jamais un mot qui blesse ; 
Lorsque vous reprenez, faites-le sans hauteur ; 
Craignez le bldnle injuste ou l'éloge flatteur ; 
Que rien d'exagéré ne fausse votre rdle; 
Soyez sobres d'éclats, modérés de paroie; 
Qu'en un mot, vos enfants vous retrouvent toujours 
Un dans vos actions , comme dans vos discours'. 

De votre autorité bannissant la contrainte, 
Fondez la sur l'amour plutôt que sur la crainte : 
Se faire aimer, voila, maîtres, le plus grand point; 
Mais l'amour naît, s'acquiert et ne s'impose point. 
O r ,  pour y réussir, et vouloir qu'on vous aime, 
Commencez tout d'abord par être aimants vous-même. 
Soyez patients, doux, mais de cette douceur 
Qui fait naître l'estime, et qui va droit au cœur. 
Un sourire à propos, un mot de hienveillanco , 
De pardon, de justice une sage alliance, 
Des égards, des bontés , des soins persévérants 
De vos succès futurs seront les sOrs garants, 

I I I .  

Pour juger de  l'enfant, voyez ce qu'est sa vie, . 

Avant qu'on s'en sépare et qu'on vous le coufie, 
Et par. là comprenez ce qu'il lui faut d'amour : . 

11 nalt , c'est le bonheur; e t  des le premier jour, 
Il vit-bien moins de tait qu'il ne vit de tendresse, 
Sa mère sur son sein le réchauffe , le presse, 
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Lui fait de ses genoux, de ses bras un berceau, 
L'endort de sa mamelle et de son chant d'oiseau. 
II s'éveille : inquiéte , elle court, elle vole, 
Le couvre de haisers , lui parle, le console , 
Le proniène , le berce , et ne prend de repos, 
Qu'en sourire elle n'ait transformé ses sanglots. 
Plus tard, aux premiers pas c'est elle qui l'essaie ; 
Qui cent fois lui redit le seul mot qu'il bégaie : 
Mère! ... Elle a cru l'entendre. .. elle écoute ... et son cœur, 
A ce nom prononcé, déborde de bonheur. 
Mère 1 Mère !. . L'enfant joyeux de sa conquète , 
Gazouille tout le jour d'autres niots qu'on répète ; 
Ces legons sont pour Iiii des plaisirs et dcs jeiix. 
Enfin arrive l'heure oit, comblant tous les vœux, 
Il possède le don divin de la parole, 
Et  l'amour, l'amour seul îiit sa première école. 

O foyer paternel, délicieux skjour ; 
Est-il vrai qu'il faudra vous quitter quelque jour? 
De ces tendres lecons abandonner les charmes ? 
Vivre sous d'autres lois?. .. Quels regrets ! que de larnies 1 

Quels biens pourront jamais conipenser ces biens-là? 
Le toit, ou le bonheur à flots pour lui coula, 
De parents bien-aimés les regards, le sourire, 
Les doux mots que chacun aimait à lui redire , 
Course, chants , jenx , ébats, enfin la liberté, 
Voila ce que poor vous, niaitres , il a quitté. 
Si vous ne pouvez pas lui rendre ses délices, 
Songez du moins, songez a quels durs sacrifices 
Son jeune âge est soumis ; laissez de  votre cœur 
S'amollir quelquefois l'inflexible rigueur. 
Pauvre enfant ! Si jamais il allait prendre en haine 
L'école, ou dès ce- jour, un joug aifreux l'enchaîne , 
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Et trouver, en quittant son heureuse maison, 
Le niaitre un dur gedlier , la classe une prison ! 
Quels succès espher et quels progrès attendre? 
Imposer la torture à cette Anie si tendre , 
Au cou de cet agneau niettre un collet de fer ,  
Et pour son paradis lui donner un enfer, 
Oh ! ce serait cruel ! el  cette lyrannie , 
Cornine un làche attentat devrait être bannie. 
L'enfant, c'est un bienfait céleste, un saint dépôt ; 
C'est un chant qui bénit, c'es1 un hymne au Trbs-Haut. 
L'enfant, c'est un parfum , un ravon de l'aurore , 
Un bouton frais cueilli que l'amour fait éclore ; 
C'est un trésor du cœur, un délice des yeux, 
Un ange de la terre. un chérubin des cieux. 
C'est la chair, c'est le lait,  c'est le sang d'une mère, 
C'est l'orgueil, c'est l'espoir, c'est le  rêve d'un père ; 
Sa voix fait frissonner la peau , battre le cœur,  
Son image bénir ... le voir, c'est le boriheur. 
L'enfant !. . . Mais offrez donc tous les trésors du nionde 
A cellc que blêmit la misère profonde, 
Pour le cher nouveau-né qui sommeille en ses bras; 
Elle souffre , elle a faim ; mais roiis ne l'aurez pas ! 
L'enfant, s'il n'est la vie, il en est tous les charmes ; 
II vaut de notre cœur plus que toutes les larnics ; 
C'est pour lui que nos fronts se trempent de sueurs ,' 
Que nos bras,  que nos corps s'épuisent de labeurs. . 
A lui notre existence en peine dépensée, 
A lui tout, tout notre être : âme, cœur et pensée. - ' 

Et c'est ce doux rayon, lumière de  nos pas,  
O maître, que tu dois diriger ici-bas ; 
C'est ce trésor d'amour, dont le ciel et la terre 
T'ont rendu le gardien et le dépositaire . 
Voilà , voilà l'enfant, comprends e n  bien le prix ,: 
Et tes devoirs dès lors, tu les auras c.ompris. . 
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IV. 

Toutefois par amour il ne faut pas entendre 
Le fol aveuglement d'une mère trop tendre, 
Qui , consultant son coeur bien plus que sa raison , 
Aime jusqu'aux défauts de son cher nourrisson ; 
Appelle habileté le mensonge et la ruse , 
La colére , une ardeur qu'un sang bouillant excuse ; 
Trouve sa gourmandise un heureux appétit; 
Qui, grâce aDieu,  sera la santé du petit; 
Le sait impérieux , hautain et  volontaire, 
Et joyeuse conclut qu'il a du caractère; 
C'est un diable, en un mot, tout le monde en a peur; - Bien a tort, le pauvre ange 1 au 'fond il a bon cœur. 
Toujours ga i ,  non 18ger; éveillé, non volage ; 
On n'est pas plus parfait qu'il ne  l'est à son âge; 
Et s'il pouvait jamais donner dans quelque écart, - Patience, cela se passera plus tard. 
Aimer l'enfance ainsi , c'est creuser un abîme 
Sousses pas ... C'est bien plus qu'une erreur, c'est un crime. 
Sous le prétexte vain d'epargner quelques pleurs, 
C'est le livrer en proie aux plus affreux malheurs, 
C'est le perdre !... Ah I l'amour, I'affection vraie 
Ne laisse pas ainsi croîlre et mûrir l'ivraie ; 
Elle arrache avec soin, jusqu'au plus petit brin , 
L'herbe qui dans le chanip étouffe le bon grain ; 
N'a de sécurité qu'en sa sollicitude; 
De la perfection fait son unique étude, 
E t ,  dût le patient en jeter les hauts cris, 
Va déloger le nial en ses profonds abris. 
Aimez donc, mais aimez avec intelligcnce ; , 

Soyez bons sans faiblesse et pleins de diligen. 
A wmbattre le,mal ; vices, défauts ; travers, 
Doivent trouver toujours s w  eux v!)s yeux ouverts. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pour rendre fructueux et digne votre rôle, 
Sachez surtout unir l'exemple à la parole, 
Et n'allez pas prêcher aux autres des vertus, 
Dont vos cœurs ne soient pas eux-mémes revétus 
Songez que tout le jour voua posez en niodèles 
Devant l'œil attentif de copistes fidèles, 
Votre troupeau d'enfants, dont la naïveté 
Singerait un défaut, comme une qualité, 
Plus que tout autre ayez une vie exemplaire ; 
Que votre maison soit l'asile tutélaire 
Des vertus et des mœurs. Soyez purs, soyez saints, 
gommes de bon conseil et de sages desseins. 
N'usez pas vos loisirs en vires habitudes ; * 

Faites-voiis un besoin de vos chères &tudes ; 
Fuyez surtout, fuyez, pleins d'un profond dégobt+ 
L'ignoble cabaret, antre affreux, sale @out 
Où la fange se rue, où le vice fourmille, 
Où s'engloutit l'honneur, le pain de la famille i 
Ou l'on entre 6changer sa raison, ses secrets ; 
Contre le ridicule et de poignants regrets. 
Première station de i'infâme debauche, 
C'est là que nalt l'orgie et le crime s'ébauche : 
Lieu de perdition , cloaque corrupteur, 
Là ne doit pas entrer un digne instituteur. 

Qu'il laisse ces penchants ii ceux dont l'ignorance 
Fait a de vils plaisirs donner la préférence, 
Ou qui , contre l'ennui d'un long jour de repos, 
N'ont de moyens qu'un seul, le noyer dans les pots. 
Pour lui. qu'ua tel ennui ne saurait pas atteindre . 
De ses suggestions peut-il avoir a craindre$. 
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En effet , n'a-t-il pas, au gr6 de ses désirs, 
D'un esprit cultive tous les nobles plaisirs? 
Ses livres, aliments de la douce lecture , 
Merveilles de scicnce ou de lillérature? 
N'a-t-il pas ses crayons, sa plume, ses pinceaux , 
Des chants les plus divins les sublimes morceaux; 
EL pour se délecter aux œuvres du génie, 
Des trésors de couleurs et des flots d'harmonie? 
Rien ne peut le gêner quc l'embarras du choix : 
Ici ,  le clavier prêt 1 vibrer sous ses doigts ; 
La le conte amusant, près de la grave histoire, 
La page commencée auprès de l'kcritoire, 
Et sur le chevalet, tbmoin de doux labeurs , 
La palette attendant sn garnme de couleurs. 
S'il veut d'autres plaisirs et d'autres exercices , 
N'a-t-il pas le jardin dont il fait ses délices? 
Tout l'engage a sortir : le vent dor t ,  l'air est pur ,  
La prairie est en fleurs, le ciel est tout d'azur ; 
Les parfums du printeiiips enivrent sa narine, 
II sent la vie à flots entrer dans sa poitrine; 
Toul lui plaît, tout sourit, tout le charme en ce lieu , 
Et dans d'heureux transports son Arne bénit Dieu. 
O rustique séjour, école du village, 
Saint asile de paix e t  demeure du sage,  
Retraite forlunée ! Heureux I'inslituteur , 
Qui longtemps peut y vivre et comprend son bonheur 

Souvent accompagné de sa bande enfantine , 
On le voit par les monts , par les hois qui butine, 
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Zélé naturaliste, ardent explorateur , 
Tous ces riens précieux qu'a l'œil observateur 
Etale en ses secrets la féconde nature 
E t  dont le savant fait une riche capture. 
Suivez-le ; tout l'amuse et 1'arréi.e en chemin : 
Herbes, pierres , buissons, du regard , de la main, 
II sonde, scrute tout, et dn peu qu'il découvre 
Se trouve plus heiircux qu'un prince de son Louvre. 
Tantôt c'est une niouche, un névroptère d'or, 
Qu'il savait exister, mais qu'il cherchait encor ; 
Un curieux insecte, un brillant scarabée, 
Qui senible une escarboucle en un gazon tombée. 
Tantot c'est une plante, un lichen , une fleur, 
Un modeste caillou, que trahit sa couleur , 
Rien n'échappe à sa vue, jusqu'au fond dcs carrières 
II descend, poursuivant les fossiles de pierres, . 
Il y brise les blocs, y fouille le limon, 
Y pille oursin , planorbe, huître , corne d'animon , 
Et bientdt , lourd du poids de son trésor remonte, 
N'en laissant rien , fût-il chargé d'un nlastodonte. 
Voici dans le niarais, au niilieu du bourbier, 
La mousse qui manquait aux pages de l'herbier ; 
Il la couve des yeux, s'avance. .. le sol cède, 
I I  s'enfonce I.. .  6 bonheur! il la tient ; i l  posséde 
Enfin ce cher objet de son ardent désir! 
11 en sort tout bouenx , mais dansant de plaisir. 

Cependant au lointain les enfants sont en quéte , 
La boite en niain, armés de la longue raquette, 
Ils courent, emportés comme des tourbillons , 
Chasseiirs determinés des niille papillons 
Que soulève leur course à travers les prairies , 
Lutins faisant 3abbat dans les herbes fleuries, 
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Rien ne peut résister a leur bouillante ardeur; 
Aucun vaincu n'échappe aux élans du vainqueur. 
La gaze atteint partout l'insecle qui voltige, 
Le poursuit dans les airs, le surprend siIr sa tige, 
L'abat, en fait sa proie, el le groupe mutin 
Aux pieds du maître accourt déposer son butin. 
O belliqueux plaisir des chasses princières, 
Holocaustes sanglants , vos gloires meurtrieres , 
Votre ardeur à lancer des chevreuils aux abois , 
A poursuivre le cerf qui brame dans les bois 
Vos bruyants hallalis, vos nuages de poudre, 
Vos aboiements de chiens, vos longs éclats de foudre, 
Vos flots de sang versés, vos victimes , vos morts, 
Offrent-ils plus d'attraits avec moins de remords? 

Cependant I'atigués de tant d'exploits, superbe, 
Le bataillon revient et  se couche sur l'herbe. 
La course , le grand air ont aiguisé la faim , 
On fait chère de roi de son morceau de pain, 
Surtout si l'on a pu grappiller dans les haies 
La guigne, la groseille ou quelques rouges baies. 
On a soif; mais voici de l'eau claire au ruisseau , 
Pour la boire il suffit d'un tube de roseau : 
On la trouve excellente, et jamais noble table 
N'offrit mets plus goûtes, ni vin plus délectable. 
L'enfance est remuante, et nos jeunes héros. 
A peine assis, déjà s'indignent du repos : 
Des jeux-! ... Il faut c,ourir.. . Or,  les barres guerrières, 
Offrent a leurs exploits de nouvelles carrières. . . 

On s'attaque, on se mêle; on veut prendre ,. o~i . e s t '~ r i s  ; 
Et des bonds, des bravos, du vainqiieui. sou1 l e  prix. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le maître toutefois de son trop lourd bagage 
A fait sur le gazon I'inielligenl triage ; 
Lecarnier rebondit, 1'Ctui de cuir est plein, 
II faut partir, voilà le jour à son déclin. 
Mais les monts sont si bleus; le soleil par derrière 
Verse dans son couchant tant de flots de lumière, 
De si riches couleurs il dore l'horizon, 
Et peint de tons si chauds, arbre,  terre, gazon, 
Qu'en hâte il veut saisir ces beautés au passage, 
Et sur-le-champ croquer ce brillant paysage. 
Vite, l'album ouvert : les pastels , les crayons; 
De l'azur pour ce-ciel , du feu pour ses rayons, 
Du cristal pour cette eau , de l'or pour cette nue ; 
Et  chaque doigt volant a la teinte connue, 
Tripotant, m.clangcant , estompant tour à tour,  
Fait l'ordre du chaos et de l'ombre le jour. 
Les tons , d'abord heurtés, se fondent dans leur gamme; 
Tout trait prend une forme et toute forme une âme ; 
Le site entin jaillit.. . et devant le tableau , 
Chacun de s'écrier : a Quec'est beau ! que c'est beau! B 
Instituteurs , voilà de ces simples journees , 
Les plus douces au cœur et les plus fortunées, 
Des loisirs précieux, un noble emploi do temps; 
Pour l'enfance surtout, voila de ces instants 
Que sait mettre à profit un professeur habile, 
En y mêlant toujours l'agréable à l'utile. 

V I  I I .  

Le globle du soleil, un iilstant suspendu 
Sur la cînie des inonts, 'est enRn descehdii 
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Dans les roses vapeurs des lointaines collines; 
La nuit déroule aux cieux ses splendides courtines. 
Déjà le laboureur. quitlant son long travail , 
Détache ses grands bœufs de Icurlourd altirail , 
Et revient pes;imment, les poussant vers la mare, 
Ou croupit pour leur soif une eau fangeuse et rare. 
Tout bruit de jour se tait, plus meme un chant d'oiseau. 
La bergère a rompu la laine du fuseau , 
DBnombré ses brebis près du seuil de l'étable, 
Trait la chèvre, et porté le lait chaud sur la table 
Pour le repas du soir; le feu flambe au foyer, 
Que le chant du grillon commence d'égayer, 
Au dehors le sommet des toits champètres fume ; 
La lune à l'horizon dans le brouillard s'allume , 
Et la nuit sur la plaine a versé lentement 
Son calme solennel el son recueillemeiit. 

Mais voici du milieu des ifs au noir feuillage, 
Qu'on entend tout-à-coup , dans la tour du village, 
Comme une voix du soir qui monte vers les cieux, 
S'élever dans les airs des sons religieux : 
C'est l'dlage1us qui tinte et rappelle à la terre 
De sa rédemption l'ineffable mystère. 
C'est votre ange gardien, qui réclame de vous 
Un AVG Maria. - Vite, enfants, à genoux ! 
A genoux et priez ... Mais déjà sur un signe , 
Chaque groupe bruyant, avec ordre s'aligne , 
Se découvre, et  soudain toutes ces jeunes voix 
D'un saisissant accord éclatent à la fois. 
Ecoutez leurs accents : C'es1 un hymne à Marie, 
Un concert d 'orphéon, mais d'orphéon qui prie. 
Leur celeste douceur fait rêver l'âme aux chanis 
Qu'une nuit Bethléem entendit dans ses champs, 
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Oii veillaient les bergers, quand une troupe d'anges 
Vinrent lenr annoncer le Sauveur dans ses \anges, 
Et qu'un chmir invisible , aux échos de ce heu 
Répétait : « Paix aux bons e l  gloire , gloire à Dieu ! D 
De ces cent voix d'enfants les notes réunies 
Remplissent le hameau de torrents d'harmonies, 
Qui, par ondes baissant, s'élevant tour a tour,  
Seniblent dans l'air des flots de priére et d'amour, 
Les familles, dehout sur le seuil des chauniières , 
Ecoutent; chacun sent venir sous ses paupibres, 
Des larmes de bonheur et  d'attendrissement. 
On se regarde émus ! Un saint frémissement 
Passe partout le corps , et chaque Arne ravie 
Se croit vivre un instant d'une céleste vie. . 

Ah ! sans doute qu'alors les phalanges d'esprits, 
Qui voltigent au soir dans la brume, surpris, 
Planent au-dessus d'eux, et prennent sur leurs ailes 
Ces chants, pour les porter aux voûtes éternelles. 
De la terre et du ciel, enfants, soyez bénis! 
Que Dieu verse sur vous ses trésors infinis 
De piété, de candeur, de grâce,  d'innocence, 
Et vous donne d'amour et de reconnaissance 
Assez, pour honorer dignement et toujours 
Le Maitre qui vous fait tant et de si beaux jours. 
Le saint concert s'est tu. La colline sonore 
Redit les derniers mots que l'on écoute encore ; 
L'oreille, suspendue au c,hœur délicieux , 
Interroge longtemps l'écho silencieux ... 
Chacun édifié rentre dans sa demeure, 
Regrettant toutefois que trop tôt le chant meure. 
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Une splendide nuit a remplacé le jour, 
Il est temps maintenant de songer au retour. 
Aussi des écoliers la diligente troupe 
Autour du maîlre aimé vient se serrer en groupe ; 
Et lui, marchant pensif, grave et levant les yeux , 
Leur dit en leur montrant le pavillon des cieux : 
c( Ce Ciel dans sa splendeur et sa magnificence, 
s Proclame, mes enfants, la gloire et la puissance 
8, De Celui dont l'esprit remplit l'immensité , 

Dont 1'Etre est l'infini , 19%ge l'éternité, 
)I L'empire le possible et I'incommensurable; 
D Seul , essence incréée et nature immuable. 
s Ces étoiles, clous d'or fixés de toutes parts , 
1, Si petits , qu'à les voir se lassent vos regards, 
,) Si nombreux, qu'on ne peut en exprimer le nombre , 
» Sont autant de soleils dans l'immensité sombre, 
u Versant, comme le nôtre, a des mondes le jour, 
a Et centres les faisant graviter aleutour. 
o Et par delà ces cieux un autre ciel immense, 
n Si l'on pouvait le voir, s'&end et recommence ; 
D Et puis un autre encore, et toujours et toujours , 
u De mondes, de soleils un incessant concours !... 
a Quel abioie effrayant! Quelle idée &rasante , 
M Cet infini d'espace à notre esprit présente ! 
1) Ce rêve jette l'âme en un saint tremblement, 
u Et la fait s'approcher de Dieu pour un moment. 
u Comment, dans son orgueil et sa folle arrogance, 
n L'homme ose- t-il parfois pousser l'extravagance, 
D Jusqu'à m&me nier qu'il soit un Créateur ! 
P Peut-on contempler l'œuvre et douter de l'auteur? 
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u Depuis quand du néant les sources inîécondes 
B Font-elles de leur sein naître et jaillir des niondes? 
a Depuis quand la maiiére inert,e du chaos 
D Sait-elle, à sou seul gré, sortir de siin repos, 
» Et du vide semant les plaines infinies. 
n Le peupler de splendeurs , d'éclat et d'harmonies? 
n Qui pourrait concevoir de force sans moteur, 

D'ordre sans lois, de lois sans un législateur ? 
n Des globes par rnilliers gravitent dans l'espace ; 
n Donc un bras les conduit et  les lient en leur place. 
n Un ordre intelligent en règle les concerts ; 
u Donc une intelligence a réglé l'univers. 
» O toi, qu i  veux sonder l'infini, le suprênie, 
u Atôrne qui  ne peux te comprendre toi-méme , 
u La preuve est là ,  conclus; il n'est pas de milieu; 
n Tu dois nier le ciel , si tu veux nier Dieu. P 

A ces vastes sujets son noble esprit s'enflamme. 
L'auditoire l'écoute, et  des yeux et de l'âme 
Le suit dans ses élans, avec lui monte et  voit 
Partout la vérité, qu'il fait toucher du doigt. 
Des sublimes hauteurs descendant sur la terre,  
L'entretien le ramène à l'homme, autre mystère : 
D'un Dieu juste il conclut notre immorialité , 
Le bien, le mal, l'enfer, le ciel , l'éternité. 
De l'innocence il peint la douceur el les charmes ; 
Du crinie les remords , les hontes, les alarmes; 
Et dans ces cœurs naïfs fait naître tnur à tour, 
Pour le vice l'horreur, pour l a  vertu l'amour. 
O sainte promenade, ô nuit délicieuse, 
Combien pour ces enfants vous êtes précieuse ! 
Que dé trésors bénis vous avez répandus ! 
Et que de tels loisirs sont loin d'être perdus ! 
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Durant ces entretiens où l'intérêt domine, 
Le long des verts sentiers lentement on cheniine , 
Tout entier aux lecons du mailre que l'on suit. 
On marche indifférent de l'heure qui s'enfuit; 
Aux fatigues du jour nul ne songe; on écoute, 
On est heureux. Enfin au terme de la route 
Ouarrive, on s'embrasse , on se serre la main , 
Rtjoyeux l'on se quitte en disant : a A demain. » 

Nous avons vu le maître hier, voyons l'école ; 
Entrons.. .. Découvrons-nous, car voici le symhole 
De la rédemption : l'image du Sauveur 
Semble remplir ces lieux d'une sainte ferveur. 
Et proclamer tout haut,  à l'œil qui la contemple, 
Que ces murs sont sacrés et qu'ils sont presque un leiiiple. 
C'est qu'en effet la croix, exposée à nos yeux, 
Commande le respect et fait songer aux cieux ; 
C'est que le doux JFsus, qui repose sur elle , 
Etend avec amour ses bras et nous appelle, 
Offrant son sang,  sa vie à notre humanité, 
Et  la régéntirant i I'inmorlalité. 
La Croix , c'est le conseil , l'appui , la sauvegarde, 
C'est le ciel qui nous voit, lc Bon Dieu qui regarde, 
C'est le juge établi sur son saint tribunal , 
Le siir épouvantail de I'csprit infernal , 
C'est de la charité l'ineffable mystère ; 
C'est l'homme dans le ciel et c'est Dieu sur la terre. 
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Jésus, que craindraient-ils ces bien-aimés enfants , 
Lorsque ton œil les veille et que tu les défends? 
Vers qui peuvent-ils mieux soulever leiir paupiiw 
Dans la tentaiion ou bien dans la prière? 
Qu'avec amour tu dois chaquejour les bénir, 
Quand \-ers toi , le matin , tu Ics voir revenir, 
E t  que pieux, avant la classe coniniencCe , 
Ils t'offrent à genoux leiir cœnr et leur pensée ! 

D'un respect non moins grand et d'hommage entoure. 
Voici du souverain le buste vénéré. 
L'enfance, contemplant cette image chérie, 
Se souvient de son prince et songe à la patrie ; 
Elle apprend que celui dont elle voit les traits, 
Signale tous ses jours par de nouveaux bienfaits ; 
Que par lui rendus grands de gloire et de puissance , 
Nous lui devons I'ainour et In reconnaiwmcr ; 
Et dès-lors , clle aussi se sent haltre le ccieur 

m ~ereiir. Pour son noble pays et pour son 1: 1 
Religion, patrie! II suffit qu'on vous nonme 
Pour éveiller l'honneur et remuer tout l'lion~nw. 
A l'heure du danger, c'est assez de ces mots, 
Pour que la terre éinue encante des héros. 
Seuls, les peiiples gardiens de leurs sacrés prebtiges. 
Conservent le secret de!: gloriecx prndigcs. 

Après les traits du prince et  le signe de Dieu, 
Ce qui frappe surtout, en cnlrant dans cc lir-11 , 
C'est l'ordre intelligent, ln propreté sévir? 
Qu'on voit régner I a r toh .  Chaque objet nécessnire 
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Se trouve en son endroit ; rien de vain , d'&ranger ; 
Rien attendant la main qui tardc à le ranper. 
D'avance disposa, tout est prêt pour la classe : 
Livres, plumes, cahiers se trouvent A leur place , 
La salle est balayée ; un air frais, vif et pur 
Circule du dehors. Autour de chaque mur 
Figurent des tableaux, des cadres dc devises, 
Des préceptes moraux, des maximes concises , 
Où l'enfant même apprcnd , dans ses distractions, 
Du dogme et  du devoir les hautes notions, 
Et dans ce milieu saint ou mûrit sa jeuncssc , 
S'imprègne chaque joiir d'un parfum de sagesse. 
Pas un carré perdu , pas un coin où les yeux 
Ne trouvent pour l'esprit uu trésor précieux : 
Sur un pan de muraille ici s'étend la France 
Avec ses mers, ses monts et son Paris immense. 
La France avec sa force et sa prospérité, 
Sa  puissante induslrie et sa fertilité. 
La France au noble front rayonnant dans l'histoire, 
Aux souvenirs empreints de grandeur et de  gloire ; 
La France, ce flambeau, soleil de l'univers, 
Déversant ses clartés sur les peuples divers , 
Et d m t  les vasies flots de lumière féconde, 
Transportent le progrès aux liniites du monde. 
Près d'elle on a placé l'Europe , où tant de fois 
Le bruit de nos canons a fait trembler les rois ; 
Ou nos soldats, suivant leur route triomphale, 
Ont planté leur drapeau dans chaque capitale. ; 
L'Europe , qui naguère était encore à nous, 
E t  qu'un seul homme, un jour, a vue à ses genoux. 

Enfin la mappemonde est l à ,  dont chaque étape 
S'illumine d'un nom glorieux qui nous frappe : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Voici ce1 Océan qui porta nos vaisseaux 
Jusqu'au roc de  Cronstadt, et qui vit dans ses eaux, 
Durant deux longs étés,  la fiolte moscovite 
Dévorer les affronts dans le port qui l'abrite. 
Là de puissants trois-mâts s'avançaient sur 1'Euxin. 
Epouvantant le tzar et portant dans leur sein 
Les gknéreux vainqueurs de l'antique Crimée : 
Montrer Sébastopol , c'est exalter l'armée. 

Si vous voulez encore suivre nos étendards , 
Vers l'extrêir~e Orient promenez vos regards ; 
Vous les verrez flotter dans le Céleste-Empire , 
Protecteurs de la Croix et vengeurs du martyre, 
Ouvrant a l'univers un opulent sentier 
A travers ces pays fermés au monde entier. 

L'aigle poursuit son vol ; pour peu que l'œil diffère, 
II faudra le chercher dans un aulre hémisphère, 
Vers les champs mexicains il a pris son essor, 
Et  combattre, pour lui ,  c'est triompher encore. 
Et toi, terre d'Afrique, et toi ... chut! la pendule, 
Dont l'aiguille sans bruit sur le cadran circule , 
Sonne l'heure. ... Aussitôt la clochette y répond , 
Et de la cour au seuil l'essaini ne lait qu'un bond. 
A la porte chacun laisse sa pétulance : 
On entre , on se découvre, on SC place eii silence, 
- A genoux - la prière - et sur ces fronts pieux 
L'esprit saint invoqué descend du haut des cieux. 

La classe ... Ah ! c'est surtout ici que le bon maître 
Se montre sous son jour. Voulez-vous le connaître ? 
Voyez-le. Qu'il est calme, et qu'avec gravité 
Il dirige son z& e t  son activité ! 
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Son heureuse nature à tout besoin s e  ylic , 
Son oreille . sa  voix, son ceil se  multiplie. 
h g u s  aux yeux de  lynx ,  il voit tout, i l  sait tout : 
Un devoir qu'on ukglige, un relàclie, on dégoiit , 
Rien ne  peut un instant tromper sa vigilance ; 
Lui l a ,  c'est le  travail,  c'est l'ordre et  le sileiiec. 
Mais l'enfant cst léger. Si l'un d'eux par hasard 
S'éniancipe e t  s 'oublie, aussitdt du regard 
Le maiire le  prévient., e t  sous la disciplne 
Le niutinmnieiiél , en rougissant s'incline. 
D'où lui rient donc siir eus  ce suprênic asceiidaiit ? 
C'est qu'il se l'est acquis, c'est qu'en honiiiie prudent , 
Il a de  ses enfants sondé le  i:aracltrc, 
Qu'il s'eu est fait ainier ; que si son front aiisterc 
Porte en rides écrit : « Pouvoir et volonié, J) 

O n  sait que son cœur d'or déborde de  bonté. 
C'est que , polir s'assurer d e  leur amour intime , 
II a su tout d'abord le baser sur  l'estime, 
Et qu'enfin lotijours j u d e  e l  dévoué pour e u x ,  
LI n'est leur souverain que pour les rendre heureux. 

Les devoirs sont duoué; : chaque @lé\-e it sa iàclie , 
Plein d'Cinuln~ion, a \ e c  zèle s'atiachc. 
Des nioniteurs rlioisjs dans les preiriiers d e  coiirs 
Aident I'institutciir d c  leur heureux concours ; 
Et h i ,  les yeux partou1 , conserve dans la salie 
Une direction suprênie e t  genéralc. 
C'est vraiment /)eau de voir, en ordro r8ppro~f1Es , 
Tous ces bras a la table et  tous ces fi>onts pencliés, 
Sur les baucs en gradins,  rangés selon la taillc , 
Ainsi que des soldats cn ordre d e  baiaillc , 
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Exéculant du chef chaque coiuiiiandemeiit , 
Et  réglant sur sa voix le moindre mouvement. 
Aux plus petits d'entre eux on a remis l'ardoise, 
Où déjh des zigzags le dédale se croise. 
C'est infornie, il est vrai , ce que fail là l'enfant ; 
Mais prévenir le bruit que la règledéfend , 
Tromper l'ennui, cacher le joug sous certains charnies, 
Et  le faire subir sans contrainte et sans larmes ; 
Démontrer chaque jour par le fait accoiupli , 
Le bonheur du travail et  du devoir rempli ; 
])'un sage eniploi du temps inculyuer I'liahitude , 
Rendre rhére l'école , attrayante l'étude, 
C'est dtijà quelque chose , et pour le nioindre bien 
Le m i t r e  est toujours prèt et ne néglige rien. 

S V .  

D'autres , la pluiue aux doigts, tracent d'une main siire 
Les traits l~arinoiiieux qne revêt I'écrilure, 
Et sont initiés à cet a r t  précieux 
De peindre la parole et de parler ailx yeux. 
Est-ce un présent du ciel, un produit de tcs willes , 
O niortel , que cet art grand entre les merveilles? 
Sur le niarbre ou l'airain , sur un velin I&;cr, 
Fixer, surpris au vol, un souffle passager, 
Matérialiser la penséc invisible, 
La produire aux  regards et la rendre sensible ; 
Renfermer sous un pli mille secrets divers 
Et les coniinuniquer HU bout de l'univers, 
Quel prodige éclatant ! quel étonnant miracle ! 
Quel triomphe plus beau que l'invincible obstacle 
Dans les siècles passés admira-t-on jamais? 
Et voyez, tout cela )l'est qu'un jeu désormais. 
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Enfant de ce prodige, une merveille encore , 
C'est le livre : le livre , aliment que dévore 
Avec aviditk l'ardent esprit humain , 
Dont s'accroit chaque jour l'insatiable faim . 
Et qui dans ses désirs, que plus rien ne limite, 
Trouve le ciel étroit et la terre pelite. 
Le livre naît, grandit ; de son pouvoir géant, 
Il semble , comme Dieu, Féconder le iikant. 
II parait, et  du monde il a change la face. 
Dans le sillon , semeur qui passe et qui repasse, 
11 dépose partout le grain de vérité , 
Et Iégue scs moissons à la postérité. 
Athkte du progrès, ennemi de l'ornière, 
II combat l'ignorance i~ grands coups de lumière ; 
Et l'erreur aux abois, le prkjugé détruit, 
Couvre de ses rayons les débris de l a  nuit. 
Combien nous somnies loin de ces siècles barbares, 
Où,  pâture des vers, quelques manuscrits rares 
Se cachaient tout poudreux aux archives des rois, 
Et jamais ne sortaient de leurs casiers étroits. 
De ces temps où , reclus au fond di1 monastére , 
L'âpre bénédictin, dans l'ombre et le myslére , 
Copiait la cabale, et d'une sainte main, 
Mettait la Bible a neuf sur uii vieux parchemin. 
Un livre, alors, c'était un fait du sortilége ; 
La science, une chose occulte et sacrilége; 
On se signait devant et jetait dans l e  feu 
L'œuvre avec son auteur, pour la gloire de Dieu. 
Mais c'était ce bon temps alors, où la semaine 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Avait ses jours de trêve, où de la chair bumaine 
Pendait chez le boucher ; oii routiers, malandrins 
Faisaient leur chasse à l'homnie au bord de grands chemins; 
Où les son~hres fléaux, de leurs coiipes réglées , 
Transformaient en charniers les plaines desolees ; 
Où le peu qu'il restait d'hommes pour le traveil 
Etaient presque estimés autant que le bétail : 
Nul ne dira jamais ce que notre patrie 
Souffrit de l'ignorance et de la barbarie, 
Ce que des (préjugés les coupables erreurs 
Ont, dans le monde entier, fait cominettre d'horreurs ; 
Ce que la har t ,  Ir, fer, instruments do Icuis crimes, 
Ont fait couler de sang et  périr de victimes , 
Avant l'heure bénie, GU de son art nouveau 
Le divin Gutteiiiberg fit briller le flambeau. 

Le livre?.. .. La voici, celte arme redoutable , 
Qui fit trembler jadis; niaiuleiiant sur la table 
Entre des mains d'enfants; car il n'est aujourd'hui 
Si pauvre, si petit, qu i  n'ait auprks de lui 
Ce sage conseiller et cet. ami fidèle. 
Guide, appui,  confident, consolateur niodele, 
Dans nos durs abandons et dans nos mauvais jours, 
Quand l'égoïsme a fui, lui nous reste toujours. 
Le voici, con~nic, un cœurqui s'ouvre, ouvrant ses pages. 
Exhalant les parfums de la vertu des sages, 
Etalant des trésors qu'on ne saurait tarir, 
Où 1'e.iprit peut puiser, le caprice choisir : 
L à ,  ce qu'il faut au cceur ; ici tout ce que I'ânie 
Dans ses désirs convoite et ses besoins réclame. 
La, l'ardente éloqueuce aux sublimes élans, 
La sainte poesie et ses transports brûlants. 
Voulez-vous des tableaux, des récits pleins de cbarnies , 
Le drame palpitant qui fait jaillir les larines? 
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Des siècles écoiilés les grands événements, 
L'histoire, ses secrets e t  ses enseignements ? 
Des penseurs , des savants les études profondes, 
Qui sondent le ciel niénie et  qui scrutent les riiondes? 
Tout est la devant vous ; e t  le  livre édile 
C'est le legs du  génie a la postérité. 

Aussi quel soin le niattre apporte a la lectui.f~, 
Celte clef du savoir, celte manne future, 
Qui doit donner l a  vie à son peuple d'enfants 
Et  rendre A l'avenir ses efforts triomphants ! 
Cette leçon, qii'il sait d'une iinportance e.itrèiiic, 
II y t i en t ,  la prépare et loujoi~rs de I n i - i n h e  
Avec zèle la fait. Car il l e u t ,  avant tou t .  
La rendre profitable, en inspirer le goùt , 
Ne laisser perdre rien des nombreux avantngc,s 
Qu'un livre offre lonjoiirs à glaner dans ses pagcs. 

Le cours suit attentif;  l u i ,  du  jeune lecteur 
Ou rép in ie  la fougue, ou hàte la lenteur ; 
II eorrige l'accent de la voix qui détonne,  
Prête un tour grâcieux au récit inonotonc ; 
Kedoutable ennemi des niols inal prononces, 
Fais la guerre aux patois dans l'école glissés ; 
Des débits différents il explique les causes, 
Fait ohserler  les tons, les signes e t  les pause$, 
Lit lui-niênie un passage.. . Et l'enfant alteilkir 
Tàtoniie, a son défaut apporte un correctif, 
Dit iiial d'abord, puis niieux, puis bien ; entiii soii zC:c 
.\i.i.ivc ;i tiionipher de  sa langue rebelle ; 
Et des-lors, enhardi de ce preiiiier siiccés , 
Tout heureux , il se préte à d e  n o u ~  eaux essais. 
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Notre niaitre , auinié du dksir de bien faire , 
Joint a ces premiers soins un soiu plus néccssairc : 
La lecture pour lui n'est pas de vains accents , 
Un fatras incompris de  mots vides de  s e n s ,  
Où l'enfant inallieureux , qu'un long dégoùl travaille,  
S'agite impatient , cesse de suivre e t  baille. 
D'un plusvif intérêt il sait  l a  reviitir, 
Tirer profit de  toiil e t  de  tout un plaisir. 
E t  d'abord, pas un niot d'un moins fréquent usage 
Oui passe inexpliqué ; pas un obscur passage 
Qui n'ait son commentaire, e t  qiii n'offre toujours 
D'utiles entretiens, un attrayant concours. 
Souvent , parti d'lin m o t ,  son noble esprit s'aniiiie, 
Il devient éloquent, il s'éleve au sublinic , 
E s t  savarit au besoin,  ar t is te ,  historien , 
Pliilosoplie, e l  cela presque propos d'un rieu. 
L'air, la t e r r e ,  les eaux , le inonde est son doniainc; 
Libre dc toute entrave , à l'aise i l  s'y p r o m h e  , 
Y itiontc, y vole, y plane, y transporte avec l u i  
L'euEaiit qu i  trouve un charnie où l'attendait l'ennui. 

C'est ainsi que ioujours le  bon iiiailre procède : 
])ans l'école appeler les agrément; cri aiclc , 
1nst.ruii.c en m u s a n t ,  donner de l'intérêt 
Aux plns pctits détails, c'cst là taut son secret. 
Suivez-le inaiiiteiiant ; Ic voici qu i  préside 
_ l u x  l e ~ o n s  de calcr~l. Qu'est-il d s  plus aridc 
Qiic ces cliiffres sans f i n ?  de plus fastidieux 
Polir I'enfaiii pélnlant , léger, çiipricieus , 
Que ces ribstractions e t  q n r  ces longues ligucs 
Coiivrniit le  tableau noir de leurs barbares sigiies? 
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Cependanf tous sont là graves, silencieux, 
Et comme suspendus de l'oreille, des yeux, 
A la voix, à la main di1 maître qui , lui-meme , 
Les doigts blanchis de craie, explique le problème. 
C'est qu'avec sa méthode il n'est rien d'incompris, 
Pas un doute, le jour se fait dans les esprits. 
II parle ; on est heureux d'écouter; à niesurc 
Qu'il raisonne, le vrai se dégage et s'épure, 
E t  le problème encore est loin d'étre achevé, 
Que tout joyeux l'enfant se dit :. « j e  l'ai trouve ! n 

Maintenani au tableau c'est le tour de l'élève ; 
II arrive , tout feu pleir! du succks qu'il rêve ; 
Hélas! pauvre petit ! soit trouble, émotion, 
II hksite, il ne peut saisir la question, 
Son cœur bat ,  la rougeur au visage lui monte, 
Triste, il baisse les ;-eux de dépit st de honte, 
Ses larmes vont couler.. . . ilair: doux et souriant , 
Le iiiaitre le prévient; par un expédient 
Le ti.re d'embarras, l u i  compose Ees scmmee , 
Au lieu d'abstractions, de gàteaux et de pommes, 
L'enfant reprend l'aplomb : des fruits se comptent mieux, 
II refait ses calculs et  sort victorieux 

XIX. 

Tel est l'instituteur qu'un vrai zèle dirige 
Et qui sent tout le prix du devoir qui l'oblige : 
Peine , travail n'est rien pour lui , ne croyez pas 
Que devant l'insuccès il recule d'un pas ; 
II a foi daus son ceuvre, il a la patience, 
Tout est la : son génie ainsi que sa science. 
Dieu l'a fait pour instruire, i l  faut qu'à cette loi 
II soumette sa vie et rive son emploi. 
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Pas plus que l'eau ne peut remonter vers sa source, 
S'affranchir de sa pente , y dérober sa course , 
Il ne peut résister à cet entrainement, 
Qui le pousse à l'enfance et vers l'enseignement 
L'école est son besoin, son plaisir, son affaire ; 
II n ' ~ t  heureux que l à ,  n'est que là dans sa sphbre; 
Fermez-lui cette porte, et c'en est fait de lui; 
11 mourra de tristesse ou séchera d'ennui. 
Ne le comparez pas h l'artisan vulgaire, 
Qui vend à tant par jour son travail niercenaire, 
Et  qui , selon le prix , plus ou moins diligent, 
Croit toujours en donner assez pour son argent. 
C'est un devoir sacré que sa pénible tâche ; 
Aussi la poursuit-il sans calcul , sans relâche, 
Ne demandant an bout, chaque jour, que le gain 
D'un tranquille repos et d'un honnête pain : 
Tel est son rêve d'or. Là bornant son envie, 
Trouvant autour de Ini les douceurs de  la vie,  
11 n'a songé jamais que sa simplicité 
Fût un bien grand obstacle à la félicité ; 
Que la pourpre logeât plus de paix que la bure; 
Qu'un trésor fît le cœur plus doux , l'âmc plus pure, 
Le corps , l'esprit plus sains; que l'homme vertueux 
Ne pût se rencontrer qu'aux hôtels fastueux. 
D'ailleurs, d'un saint espoir son Aine dominée , 
Attend delà ce monde une autre destinée, 
Où son obscur labeur, où son humble vertu 
Recevront du Tres-Hant le prix qui leur est dû. 

Toutefois ce n'est pas que d'un front hippocrite 
Il se grime en dévot , ni se fasse un mérite 
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D'une ferveur outrée , ou de ces faux semblants 
Qui sont le badigeon d'affreux sépulcres blancs. 
Vous ne le verrez pas, Pharisien du temple , 
Vanter Ea piétA , se poser en exemple , 
Et se croire, lui seul, plus parfait devant Dieu , 
Que tant d'autres pécheurs à genoux au saintlieu. 
Modeste dans sa foi, pourtant croyant sincére , 
Indulgent pour tout autre,  à lui-m8me sévère , 
Priant dans le secret, cherchant la vérité, 
Sur l'amour du prochain basant sa charité , 
Secourant le malheur, laissant dans son aumône 
La main gauche ignorer ce que la droite donne; 
Dans chaque homme voyant un frère, en son chemin, 
Portant l'huile et le cœur du bon samaritain, 
Pansant avec amour la victime meurtrie, 
Quelle que soit sa loi , ses dieux et sa patrie ; 
Aux décrets du Trbs-Haut courbant sa volont&, 
RBsigné , patient, au jour d'adversité ; 
Sans niurmure acceptant le calice d'épreuve, 
Disant : K Merci , Séigneur ! n du fiel dont on l'abreuve ; 
De bon cœur pardonnant a tous ses ennemis, 
Priant qu'on lui remette ainsi qu'il a remis; 
En paix avec le Ciel , avec sa conscience, 
Dans la bonté de Dieu niettant sa confiance, 
Juste et sage il attend, plein de sérénité , 
L'heure du jugement et de I'éterniti. 

Pour inieux apprécier son noble caractère, 
faudrait l'rcouter, quaud d c  sa voix austère 
lcnseigne aux enfants les dogmes de la foi , 
les prépare an joug de In divine loi. 
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C'est alors que ,  sentant la grandeur de son rdle, 
II sait à son sujet égaler sa parole, 
Et  qu'apôtre, au milieu d'innocents auditeurs, 
II charnie, il édifie et port? h a u t  les cœnrs. 
Grave et doux a l a  fois, en main le catécliisine , 
Ce livre si modeste, oii le christianisme 
A ,  de son propre doigt, pour notre humaniié, 
Ecrit toute sagesse et toute vérité. 
Allun~ant le flambeau de la philosophie 
Au foyer de l'amour divin qui vivifie, 
II verse a flots aux cœurs de ses enfants émus 
L'ineffable trésor des célestes verlus. 
Vous ne l'entendrez pos , en de longs conimentaires , 
Chercher A pénétrer d'insondables mystères , 
Ni discuter du ciel les éternels décrets : 
Il laisse a I'infini le soin de ses secrets ; 
Trouve que c'est assez pour lui de l'évidence 
Qui nous montre partout l'œil de la Providence, 
Et de tant de bienfaits prodigués chaque jour, 
Déduit les saints devoirs de prière et d'amour. 
a Aimez Dieu , mes enfants , c'est la loi de rotre être ; 
P C'est pour cela qu'il fit le monde et vous fit naitre. 
)) Par Iiii , pour lui creks, coeur, esprit, Anie, corps , . 
D Tout vous relie à Ini par d'intimes rapports : 
s Il a lait votre voix pour chanter ses cantiques, 
n Vos fronts pour se courber sous ses sacrés portiques, 
B Vos genoux pour fléchir, et vos mains et vos yeux 
u Pour se tendre en prière et se lever aux cieux. 
)) La prière ! es t4  rien de plus doux pour notre âme ! 
D S'élancer au Très-Haut sur des ailes de flamme, 
D En esprit devant l u i  se répandre à genoux, 
)) Le savoir incliner son oreille vers nous 
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n Et recueillir nos vœux ; l'appeler notre père ; 
u Confiant, deniander les gràces qu'on espère ; 
» Lui découvrir ses maux , loi dire ses douleurs, 
» Et dans ce sein d'ami laisser couler ses pleurs ; 
» Entendre au fond de soi l'ineffable parole 
n Qui rend la paix au c ~ u r ,  qui guérit et console , 
r Et pouvoir revenir, eu tous temps, en tout lieu , 
» A ce commerce saint de l'âme avec son Dieu , 
» Quel heurenx privilége ! et que la créature 
» En doit avec amour étendre la mesurc! 
n Prions donc, et  toujours ; car prier, c,hers petits, 
u Donne ici le bonneur, là haut le paradis. D 

Comme un voile discret qu'un doigt léger soulève, 
Cette lecon de  foi , faite à l'école, achève 
D'exposer au grand jour et de montrer à nu 
Ce cœur noble, modeste et  parfois méconnu. 

X X I I .  

Déjà de cheveux blancs son beau front se couronne; 
Des parents qu'il forma la foule l'environne; 
Et comme un patriarche, il voit autour de lui 
Des enfanls les enfants qu'il instruit aujourd'hui. 
Ecouté un sage, on l'aime comme un père. 
Grâce à lui , dans ces champs tout fleurit et prospére, 
E t  si le bien qu'on fait retourne à son auteur, 
Nul autre plus que lui n'est riche de bonheur. 

Depuis trente ans passés il enseigne au village ; 
Quand il y vint , c'était un coin demi-sauvage , 
Entouré de grands bois , loin de toute cite, 
0ii vivaient, de misère et de nécessite , 
Parmi d'âpres terrains , qu'ils cultivaient à peine , 
Quelques déshérités de la famille humaine. 
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Leur angage grossier n'était qu'lin lourd patois , 
Qu'on ne  comprenait plus au-delà de  lcurs bois. 
L'erreur, les préjugés, la profonde ignorance 
Semblaient de tout progrès détrnire l'espérance , 
Et l'on eût cru que  Dieu,  par un miracle seul , 
Pouvait faire sortir ce  mort d e  son linceul. 
La tâche était ardue , il faut le reconnaître ; 
Biais l'eau creuse le  roc ; et  notre jeune maî t re ,  
Plein de zèle, d'ardeur, puissant de volonté, 
S'attaqua corps a corps a la difficulté. 
Tout c e  qu'il lui fallut dès-lors de  confiance, 
Tout ce qu'il dépensa de leinps , de  patience, 
Ce  qu'il but de  dégoûts ,  d'amertume, d e  fiel , 
Nul ne le sut  jamais, qiie lui-même e t  le  ciel. 
Or, il se  fit qu'un jour l'école fut ouverte. 
Mais, hélas! plus d'un mois elle resta déserte; 
O!ien fuyait l 'approche, ct pour passer devant 
La nière plus près d'clle attirait son enfant ,  
Coiiiine si de  ces iiirirs la funeste intluence 
Eût d'un danger secret ménacé l'innocence. 
h la l in ,  cependant, quelques-nns , plus hardis ,  
Les gros bonnets du l i eu ,  ccnv surtout qui jadis 
Avaient dB, s'éloignant héros futurs en larmes,  
Suivre a u  nom de la loi,  le  tambour sous les armes,  
Tous ceux q u e ,  dans leur v ie ,  un grand événement 
Avait de  leur c a b ~ n e  écartés un momer;t , 
Ceux-là, gens d'esprit for t ,  e t  tentant l 'aventure, 
Envoyérent leurs fils apprecdre la lecture. .. 
Ce fut  un premier pas,  un grand p m  ! Dès ce jour, 
Chaque chose se fit lente , niais ,i son tour. 
1.a lcclure bientdt ,  en merveilles fkconde , 
Devant leurs !eus sacpris leur ouvrit tcut un monde,  
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veilla dans leurs cœurs de généreux désirs, 
laira leur esprit et charma leurs loisirs ; 

iissi dans le pays, après un lustre à peine. 
Tous les enfants lisaient, et l'école Clait pleine. 
Le maître n'était plus cet intrus, ce suspect. 
Don1 on fuvait I'ahord; entouré de respect 
Désormais et d'égards, il voyait sa parole 
Au foyer accueillie, aussi bien qu'a l'école. 
Souvent même, choisi juge des intérêts, 
Ses vœux étaient des lois, ses conseils des décrets; 
Le maltre l'avait dit. Devant ce mot suprême, 
On s'inclinait , l'accord se faisait de lui-m&mc. 
Grâce à lui , leurs travaux, habilement conduits . 
Sans augmenter l'effort décuplaient les produits. 
Devant des fruits meilleurs et des n~oissons plus bclles , 
Les vieux entêtements , les routines rebelles 
Durent céder le pas. Pour mieux vaincre l'erreur, 
Et prêcher par l'exemple, il se tit laboureur. 
Un coin abandonné des sauvages bruyères, 
Où l'ajonc disputait ses racines aux pierres, 
Fut le champ qu'il choisit. On le crut insensé .... 
L'août venu, le succès l'avait récompensé. 
L'ignorance à ce coup demeura sans réplique ; 
La raison triomphait. Bientôt la voix publique 
Se fit l'écho renflé d'un prodige si beau. 
Chacun voulut tenter le système nouveau , 
Réussit ; et le vrai, devenu l'évidence, 
lnaugura dès-lors I'ére de l'abondance. 

X X I I I .  

Le village aujourd'hui, riche , heureux , éclairé , 
Dégrossi de langage et de mœurs épuré,  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Prodigue des écus qu'il fait sorlir de terre, 
A bâtiment d'école, église, presbytère , 
Des niaisons de secours, des routes , des canaux , 
Iles irrigations, des chemins vicinaux ; 
Tous les biens du présent, tous ceux de I'espéranct., 
La fortune, en un mot,  et  la douce assurance 
De voir passer un jour a la postérité 
Ces sources de honheur et de prospérité. 

Instituteurs , voila le bien que , dans sa sphere , 
Selon les temps, les lieux, plus oii moins l'on peut faire. 
Si le prêtre a l'autel, le juge au tribunal, 
I.'inlègre magistrat, Ic brave général 
Servent I'hunianité, le prince , la patrie , 
13t son1 justement fiers de leur tâche chérie, 
Yous aussi vous avez , dans votre hunible milieu, 
Une mission sainte et grande devant Dieu. 
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L A  SOEUR DE LAIT.  

Sous étions deux enfants de la iilènie chaumière ; 
Elle , trouvée un jour, comme on doii du Bon-Dieu , 
Sur le hord du chemin qui longe la bruyère. 
Et que irion père ému rapporta de ce lieu , 
Et  moi. Moi ! qui depuis ai vécu si près d'elle, 
Que le jour nous avions chacun notre mamelle, 
La nuit même berceau. Tous les deux adorés, 
Tous les deux recevant d'une égale tendresse 
La bénédiction, le baiser, la caresse ; 
Pleurez, mes !eux ; mes pauvres yeux, pleurez ! 

Qu'ils étaient beaux, mon Dieu, les jours passés ensenilde 
A courir dans les champs, les bois, le long des eaux ! 
A voir le vent glisser sous la feuille qui trenihle , 
S'épanouir les fleurs et voler les oiseaux ! 
Tout l'été , c13te à côte, à suivre par  derrière 
Nos moutons, dont les pas soulevaient la poussière, 
A aver nos pieds nus dans les herbes des prés ; 
A ?iercher vers midi, pour s'asseoir, le coin sombre . 
Ban (les bras l'un de l'autre à son?riieiller a I'omlm l... 
Fleurez, mes yeux ; mes pauvres yeux , pleurez ! 
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Je  crois la voir encore, ma sœur ; car le dimanche, 
Pour aller a la messe on nous faisait plus beaux, 
Avec ses longs cheveux, sa collcrette blanche , 
Sa jupe d'indienne et ses petits sabots. 
La tenant par !a main, tout fier a côté d'elle , 
J'entrais m'agenouiller au banc de la chapelle, 
Et  nous priions. Mais elle !... Oh! les cieux azures 
N'avaient rien de plus pur dans leurs saintes phalanges, 
Ni rien de plus joli parmi les petits anges! 
Pleurez, mes yeux ; mes pauvres yeux, pleurez ! 

Elle priait pour nous. Puis elle étai1 si bonne, 
Que le pauvre jamais ne l'invoquait en vain. 
Et qu'elle eût  de bon cœur, pour grossir son aumône , 
Dépouillé tout son corps et donné tout son pain. 
Un jour, il m'en souvient, la hise était glacée, 
Le sol blanc, le ciel noir, déjà l'heure avancée, 
Seule, ma sœur tardait , quand tous étaient rentrés. 
Je  n'y tiens plus ; je cours, je la vois dans la plaine, 
Les bras nus , cheminant sans sa cape de laine ! 
Pleurez, mes yeux ; nies pauvres yeux , pleurez ! 

Elle avait rencontré, sanglotant dans la sente , 
Deux enfants en baillons et  qu'effrayaient les loups, 
Les avait ranimés, leur avait niis sa niante, 
Et pour les ahriter les ramenait chez nous. 
Mais el!e grelottait, transie et demi-nue, 
Et serait morte avant que d'être revenue. 
Je ni'elance , j'arrive, et de mes bras serrés , 
De mes mains, de mon cœur, de ma brûlante haleine, 
Pendant longtemps je puis la réchaulfer a peine.. .. 
Pleurez, nes yeux ; mes pauvres yeux : pleurez ! 
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Ma sœur! 11 fallait voir son sourire de sainte, 
Son limpide regard, et la  sérénité 
Lie son candide front, où toujours était peinte. 
Coinine un charme d'en haut, sa céleste bonté! 
Entin , en grandissant , elle devint si belle , 
Si belle , que j'en vins A n'oser plus sur elle 
Elever mes regards a son bruit attirés ; 
Que si sur moi le sien se posait au passage , 
Je  sentais la rougeur me monter au visage.. . 
Pleurez, mes yeux ; mes pauvres yeux , pleurez ! 

Jc treuililais ... Et pourtant je sentais cii moi-même 
Le besnin de la voir, et de la voir toujours ; 
Son image, c'&ait pour moi le hien siiprênie, 
Le r6ve de  mes nuits , le trésor de mes jours. 
Quand a l'angle du pré,  seule, assise rêveuse . 
Elle gardait, filant sous la feuillée onihreuse , 
Notre troupeau, tapi derrière les fourrés, 
Que de fois je la vins contempler en silence, 
M'enivrer de ses traits , savourer sa présence ! 
Pleurez, nies yeux; mes pauvres veux , pleurez ! 

Succombant a la joie et noué dans l'extase, 
Seul devant elle c i  Dieu je tombais à genoux, 
Et mon cœur débordait comme l'onde d'un vase : 
C'était trop de bonheur ; le ciel en fut jaloux. 
Un jour donc , jour d'angoisse et d'affreuse torture! 
Devant uotre demeure un'e riche voiture 
S'arréte ; un hcau iiionsieur, deux grands laquais dorés 
Descendent ; l'étranger demande notre mère,  
Parle d ' eu fa~ t  trouvb , de bons soins, de salaire .... 
Pleurcz, mes yeux ; nies pauvres yeux, pleurez ! 
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Et ina iiiére pâlit. En vain elle réclame. ... 
Les mains jointes tous deux el la mort dans le m u r ,  
Nous lui disions des mots, des mots à fendre I'âiiie! 
L'étranger reste froid , et deniande ma sœur. 
On l'appelle , elle arrive .... Alors ici commence 
Une scène terrible, une douleur immense , 
nont ces cœiirs auraient dû se sentir déchirés. 
La pauvre enfant criait, se roulant sur la terre : 
14 Par pitié , laissez-moi ! vous n'êtes pas nion père! u 
I'leiirez, nies yeux ; nies pauvres yeux , pleurez ! 

Partie 1 elle est partie! ... Ils mc I'ont enlevée, 
Les nionsires ! mon trésor, nion amour, mon honheur ; 
L'épouse de nion choix, si sainlement r h é e ,  
Ma par t  de paradis sur terre.., Horreur ! horreur !... 
Ils I'ont prise eu leurs bras sans re;pect pour ses charriies ! 
L'on jetée en leur char sans pitit! pour ses larmes ! 
Oh ! ce fut a la fois trop de niaux endurés !... 
Jc  tombai .... tout tourna .... je vis tout disparaître ... 
Hélas ! mon Dieu . pourquoi m'avez-vous fait renaître ? 
Pleurez, nies yeux ; nies pauvres yeux , pleurez ! 
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ACTION DES OXYDES SUR LES C1HLORURES 

PAR M. F. KUHLMANN FILS , 

Meiiibre rksidant. 

Dans les dernières expériences que j'ai faites sur les doubles 
décompositions des sulfates , des chlorures et des oxydes par 
voie sèche, j'ai remarqué de nombreuses exceptions à cette 
partie des lois de Berthollet ainsi c o n y e  : a Lorsqu'on chauffe 
ensemble deux sels formés par des acideset des bases différcnles 
et que par l'échange niutuel des acides et des bases, i l  peut se 
former un nouveau sel plus volatil que les deux premiers, cette 
circonstance détermine ordinairement sa formation. » 

Cette loi est beaucoup moins générale que la loi équivalente 
sur la solubilité des liquides et souvenl les doubles déeompo- 
sitions , qui seinbleiit ohlenues par différence de volatilité, sont 
dues à d'autres circonstances, a des pliénomènes de réduction 
ou d'oxydation. 
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J'ai cherché à établir par quelques expériences les rôles que 
jouent, dans ces doubles décompositions, l'oxygène oii action 
oxydante , l'affinité des éléments l'un pour l'autre, enfin la 
différence de ~olatilité. 

Uaiis cette première partie, je me suis contenté d'expéri- 
menter sur les chlorures, particulièrement le chlorure de man- 
ganèse et divers oxides métalliques. 

Première expi rience. 

Dans un tube de  porcelaine, j'ai mélangé intimement du 
chlorure de n~anganése et du peroxyde parfaitement secs et j'ai 
chauffé le mélange dans letube que traversait un courant d'acide 
carbonique, afin que l'influence de l'air humide ne puisse nlo- 
difier les résultats. 

A la température du rouge sombre, il s'est produit un déga- 
gement considérable de chlore et  tout le manganèse a passé à 
I'élat de sesquioxide. Or il est établi que le chlorure de nian- 
ganèse, quand il n'est pas en coniact avec la vapeur d'eau, 
résiste a une température très-élevée. 

Dans cette réaction, nous voyons l'affinité de l'oxygène pour 
le manganèse du chlorure dbterniiner le déplacement du chloie 
et donner naissance a un oxyde plus stable que le peroxyde. 

Le bioxyde de cuivre niélangé au chlorure de mangankse a 
amené des résultats différents : J'ai obtenu une volatilisation de 
protochlorure de  cuivre et après 2 heures de chauffage la doiiblc 
déconiposition était complète. On trouvait dans le résidu du 
sesquioxyde de manganèse, du chloriire de cuivre non volatilise 
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e t  des parcelles de  cuivre niétallique dont je  n e  puis encore 
expliquer la présence. 

Deux aclions concourent à amener cette réaction : le  déga- 
genient d'oxygbne du bioxyde déterminant le  dégagement d c  
chlore,  e t  la volatilité du  rotoch chlorure de cuivre facilitant la 
double décomposition. Si l'on agit avec du  cuivre niétallique 
réduit par l 'hydrogène, cette dernière cause d e  décomposition 
agit seule e t  améne une  r é x t i o n  lente e t  faible. Nous avons pour 
cette réaction la  formule suivante : 

D'un autre  c ô t e ,  le  sesquioxyde de chrôme niélange a n  chlo- 
rure de  manganèse détermine une volatilisation assez considé- 
rablc de  chlore e t  passe A un  état d'oxydation inférieure ; nous 
remarquons comme dans la première expérience une décom- 
position par I'irifluence seule de  i'oxygènè, on n'obtient aucune 
trace d e  sesqnichlorure de  chrôme volatilise. 

i'oici une circonstance entre tant d'autres où l'affinité des  
matières l'une pour l'autre empêche la séparation du  sel le plus 
volatil : 

Si I'on mélange l'alumine e t  le  chlorure de manganèse, aucnne 
transfornialion n e  se  produit ,  même a une très-forte chaleur, 
on n'obtienl pas de  traces de  chlorure d'aluminiuni, qui 
cependant s e  volatilise a i l O O  e t  devrait se former suivant la 
l a  loi de  Berthollet. Bien p lus ,  si  I'on fait passer du  chlorure 
d'aluminium sur  du manganèse chauffé au rouge, on obtient du  
chlorure de manganèse et de l'alumine. Enfiu les trois réactions 
les plus complètes sont obtenucs avec le chlorure d e  niaganèse 
successivement ii~élangé avec l'acide métastanniqne , l'oxyde de  
bismuth et  le bioxyde d c  mercure. En opérant comme plus haut  
aveo un tube de porcelaine contenant le mélange des matières 
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sèches, des vases récipients c t  un courant rontinu d'acide 
carbonique sec,  j'ai obtenu des volatilir;âtions coiisidérables, je 
dirai ménie complètes, de  chlorure de zinc, d e  chlorurc de  
bismuth cristallisé et  de sublinié corrosif. 

Le courant de gaz exerce en ce cas m e  grande influence, 
car plus le courant d'acide carbonique c ~ t  r a p i d e ,  plus In 
décomposition est complète , plus la volatilisation s'opP- 
facilement. 

II est évident que dans ces dernières expériences la loi de 
Berthollet semble parfaitenierit se  vérifier , les affiiiités peuvent 
être regardées dans ce dernier cas comme n'agissa!it pas ; d e  
plus l e  dégagement d'oxygène est nul a rec  des oxydes aussi 
stables : la différence de  \olatilité provoque donc seule la 
décomposition. 

J e  me propose dans un  piocliain travail d'opcrer avec 
d'autres classes de  sels. 
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~ ~ T U D B  DE CRISTALLOGRAPHIE G~oM~?~TRIQUE 

(Se Mémoire ' ). 

P A R  M .  G U I R A U D E T ,  
Membre résidant, 

, ÉTUDE DU SYSTEME CRISTALLIN /suite). 

~ ~ Y S T E Y E .  - Prisme droit ,i base paralle'logramme. 

La forme caractéristique 
du cinqiiième système est un 
paralléla&i@h droi t ,  déter- 
miné. par canséqueat , par 
trois elémcnts ; les deux rap- 
ports des loogiiuurs d ' a g t ~ s  
el  l'inclinaison des côtés d u  
paralltillogramnic de base ; . 
nous appellerons a ,  b ,  c les 
trois arètes, c'est-à-dire les 
trois pararnbtres , et r l'angle 
A Q E deqdeux arètes a el c 
non perpendiculaires, 

Cé système est souvent désigné soiis le nom de hystème dit 

prisme obligus ct base rhombe ; c'est que, en effet , les deui 

4 Voir pour le ler mémoire, lVann&e 1861, Ele &rie, 8a~ahimw, p. 83$ 
et pour le ae mémoire, l'annbe 1865, IIIe série, Ze volume. p. 677. 
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solides, qui ne sont d'ailleurs pas plus l'un que l'autre une 
forme holoédrique du système, peuvent Qtre fournis par un 
même tktraèdre déterminant O A B C  , dont un angle solide O 
a deux faces rectangulaires. Si on construit un parallélogramme 
O A MB sur les deux arètes non perpendiculaires O A et OB , 
en prenant O C pour aréte latérale, on obtiendra le paralléli- 
pipède droit. Si on considère deux arètes perpendiculaires O C 
et O A ,  par exemple, comme les demi-diagonales d'un losange 
C A C' A' et qu'on prenne des arètes latérales égales el paral- 
lèles à l a  troisième aréte O B  , on aura le prisme oblique a base 
rhombe. Car il est à remarquer que le prisme oblique a base 
rhombe du 5e système n'est pas le plus général possible ; I'obli- 
quité des arètes doit être telle qu'elles se projetlent parallèle- 
ment à l'une des diagonales de  la base rhombe. 

Nous prendrons pour axes des parallèles menées par le centre 
aux arétes du parallélipipède droit : l'un des axes est perpen- 
diculaire aux deux autres, nous le prendrons pour axe O Z ,  et, 
suivant i'habitude , nous le supposerons horizontal, la partie 
antérieure étant dans la direction positive ; le  plan des deux 
axes non perpendiculaires est donc vertical. Les trois para- 
métres, c'est-à-dire les longueurs interceptées sur ces trois 
parallèles sont inégaux. 

Cetie perpendicularité de I'un des axes sur le plan des deux 
autres constitue la symétrie particulière au système : les huit 
trièdres formés par les axes sont identiques quaise à quatre : si 
on considère les deux plans coordonnés passant par I'aze O Z 
perpendiculaire aux autres, I'un des groupes est compris dans 
les deux dièdres aigus, l'autre dans les deux dièdres obtus : 
l'existence d'une face ( h  k 1 ) entraîne celle des trois autres faces, 
en sorle qu'une forme holoédrique [ h k l ]  du 5"ystènie est 
formée de quatre faces 

(hk l )  ( h k 7 )  ( h l )  ( h k t )  
c'est le prisme à base rhombe, mais ouvert. 
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Hémiédrie. - Bien qu'on n'apercoive aucune raison pour 
que , dans une forme holoédrique, une face ne puisse pas 
s'associer avec une quelconque des trois autres, pour former 
une hémiédrie, ce qui fournirait trois genres d'hémiédries, on 
n'en a observé qu'une seule. Une face s'y trouve associée à celle 
qui lui est symétrique par rapport à l'axe principal (perpendi- 
culaireaux deux autres) ; chacune des deux formes hémiédriques 
complémentaires se compose de  deux faces renfermant, avec le 
même signe, la caractéristique correspondant à I'axe principal ; 
l'une se compose des deux faces (h k Z) ( h  L Z ) , l'autre des deux 
faces ( h  k i )  ( i l k ï )  

Cas particulicr~. - Les cas particuliers que peut présenter 
une forme si simple ont ici peu d'intérét. La forme génkrale [hkl] 
e s t ,  avons-nous dit, un prisme rhomboïdal dont les deux plans 
diagonaux sont : l'un le plan perpendiculaire ii I'axe principal , 
et l'autre un plan passant par cet axe. La forme resterait la 
même si les deux caractéristiques h et k ne correspondant 
pas à l'axe principal, devenaient égales ; et  il en serait de même 
si l'une d'elles devenait nulle. Si elles devenaient toutes deux 
nulles, ou bien si la caractéristique de l'axe principal devenait 
nulle, la forme se  réduirait a deux plans parallèles. 

Formulcs pour le 5e systéme. - Si dans un système d'axes 
coordonnés un axe est perpendiculaire aux deux autres, la for- 
mule donnant l'angle des deux droites est 

COS K COS a'+ COS p COS Pr+ cos y COS 

-COS v (COS p COS ~ ' + C O S ~  COS~'+ cosy COS~ 'COS v )  

dans laquelle u dkçigne i'angle des deux axes non perpendi- 
culaires l'un à l'autre, et a, 6, y, a', g', Y' sont les angles de cha- 
cune des deux droites avec les axes. Et d'ailleurs, entre les trois 
angles U, p, y d'une droite avec les axes, on a la relation 

COS'K -rcos'P + COS' Y sins Y- 2 cos a cos p cos v = sia' Y. 
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Pour tirer de  I i  la formule donnant l'angle de d e i n  faces, il  
faut d'abord exprimer les angles d e  la normale a une face (h k l )  
an moyen de  ses caractéristiques ; on a la relation déjà eniployée 
maintes fois : 

ou 8 désigne la distance de  l'origine h la face ( k h  1 ) .  
On en tire facilenient : 

a =  +saa +  COS'^ + COS'-/ sin'r - 2 cos r cos COS r 

ha ka 1' . - h k  
3- , + - sinSv - 2 - - cosv 

a' b  cg . a b  

en déstgn.iiit pour abréger pnr H Ir rotlira!. 

Et par suite 

les lettres accentuées s e  rapportant à la seconde face. 

Ih fakarit hf=l k'=O l'=O on aura l'angle d'une face ihlil;. 
avec l'un des plans coordonnSs , le plan ( Y  Z)  , et  on pourra 
faire de inêm: pour les deuxautres ; on obtientaiiisi e n  appelant 
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cc, p, y,  les angles de la face ( h k l )  avec les trois plans coor- 
donnés (Y Z), (X X), (X Y) ,  

h  1 sin Y i 
COS y ,  =-- 

a c H 

a l  k I  1 1  cos LX cos p COS 7 
on en t ire,  en remplaçant - - - - - - par-, -, --, 

h H 1  b H '  c H sinv sinv sinv 

COS a sin v = cos a ,  + cos p, cos v 

COS P sin v = cos p, t cos a ,  cos v (B)  
COS 'J = COS 7,. 

Entre les angles a, .p, .y, , il en résulte une relalion qu'on 
pourra déduire de celle qui existe entre a ,  p ,  7 : cette rela- 
tion a presque la nAne forme, 

Telles sont les relations qu'il faut utiliser pour la détermina- 
tion d'un cristal appartenant au 5' système. Et ici celte déter- 
mination comporte deux parties réellement distinctes au fond, 
bien que dans I'ex8cution elles puissent se confondre. Une por- 
lion des inconnues se rapporte aux axes eux-mêmes et une 
autre portion à la notation de la hrmc cristalliue simple ou 
complexe dont il s'agit. Relativement a u  axes , il faut deter- 
miner l'inclinaison v des deux axes obliquts l'un sur l'autre et 
les rapports des paramètres a b c entre eux,  c'est-à-dire des 
arètes du LBtraèdre dcterminant. 

illais il faut remarquer que la question est soumise à une 
double indéterniination. Jusqu'ici, c'est-à-dire tant qu'il s'est 
agi des systèmes cristallins à axes rectangulaires , le système 
des axes Btait unique; les trois faces, qiii devaient être prises 
pour plans coordonnes elaient complètement déterminees , il ne. 
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restait de variable dans le tétrabdre déterminant que la quatrième 
face , c'est-à-dire que les paramètres seuls pouvaient varier. 
Ici il n'en est plus de même ; la symétrie des axes principaux 
consiste seulement en ce que l'un d'eux est perpendiculaire aux 
deux autres. Supposons que l'examen d'un cristal du 5"ystème 
ait fait reconnaître une face perpendiculaire a plusieurs autres 
formant zone ; celte zone peut être appelée zone principale ; 
deux quelconques de ses faces, jointes a la première, pourront 
étre prises pour plans coordonnés; souvent même il arrivera 
que la zone principale pourra être reconnue d'après la symétrie 
du cristal, sans que les faces perpendiculaires existent; deux 
quelconquns de ses faces pourront être prises pour les plans 
(ZX!, (ZY), et les axes seront complètement déterminés. 

Quant i~ l'indétermination qui porte sur les paramètres et qui 
tient au choix arbitraire de  la quatrième face, il est evident 
qu'elle subsiste toujours. 

Détermination d'un cristal.  - Remarquons d'abord que la 
détermination d'un cristal consiste, d'une part ,  a connaitre la 
notation des différentes faces, par conséquent celles des diffé- 
rentes formes cristallines coexistantes , et aussi à connaitre les 
éléments niême du cristal , c'est-A-dire l'inclinaison v des deux 
axes obliques adoptés el  les rapports des paramètres a, b,  c : la 
notation symholiyue du cristal n'a de sens qu'a condilion de 
connaitre les axes et  les paramètres, c'est-à-dire le système de 
coordonnées adopté. 

Cornmencons par montrer comment on peut déterminer les 
i.léments d'un système d'axes, les plans X Z et Z Y devant être 
deux faces de la zone principale. 

1" Si la zone principale existe, ce qui arrive presque toujours, 
parmi ses faces on choisit arbitrairement les faces (100) et (010) ; 
on mesure leur angle, qui est I'anglth y .  On choisit ensuite 
arbitrairement la face (Ill) et on mesure ses angles avec les 
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trois plans coordonnks , c'est-à-dire les deux premihres faces. 
choisies et la face (001) qui leur est perpendiculaire. Dans les 
formules (B) on connaît donc pour la face (411) les angles a,!, 7 ,  

on a déjal'angle Y, on peut calculer d /? y et dès-lors les relations 
COS a COS p cos 7 -=-- -- 

i -  - 1 - 1 - 
a b G 

fourniront les rapports des paiamètres. 
Si la face (001) , perpendiculaire à la zone principale, n'exis- 

tait pas ,  on ne pourrait mesurer directement l'angle y ,  ; alors 
on pourra toujours le déduire de la relation (C) (laquelle autre- 
ment pourra fournir une ~érification), On aura toujours pu 
choisir pour la face ( I l l )  une face accompagnée d'une autre 
face faisant partie de la méme forme qu'elle; alors l'angle de 
ces deux faces, également inclinées sur l'axe , fournira encore 
l'angle y ,  qui  sera la moitié de cet angle mesuré direclemenl, 
ou la maitié de son compl6ment. 

' 

20 Si la zone principale n'existe pas,  il coexistera au moins 
deux formes holoédriques distinctes,; pour chacune de ces 

formes le inesiire de 
l'angle- des dexi faces 
coritig~Es fournira l'an- 
gler qiiLeii ilsb la clni- 
t iC.  On mesurera aussi 
I'auglc des deux faces 
appartenant l'une àune 
des deux formes, l'autre 
à l'autre : on aura donc 
les deux angles y et y' 
et l'angle h des deux 
faces, quenous désigne- 
roiisjar  M et W. 
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- 848 - . 
En g6aéra1, une face quelconque détermine une zone avec 

la face (001) perpendiculaire il l'axe de Z , qui est toujours 
connu ; et celte zone a une face commune avec la zone prin- 
cipale : si la première face est (hkl) , la seconde est (hko). 

I'maginons ainsi les deux faces appartenant à la zone prin- 
cipale et correspondant aux deux faces observées 11 et M' ; on 
peut calculer leur angle, car, les deux normales OM et OM' 
Forment, avec OZ, un trièdre dont on connaît les lrois faces, qui 
sont y, 7 et A ; onipeut donc calculer le dièdre suivant OZ ; et 
ce dièdre est bgal à l'angle des deux faces H, H'paralleles 3 OZ 
et perpendiculaire a Z O M et  Z O Mt. En désignant par v ce 

cosx- cosy cosy' 
dièdre , on aura cos v = 

sin y sin j 
par la formule fondamentale de la trigonométrie sphérique. 

Si  donc onchoisit les deux faces H et  H' pour les plans coor- 
donnés, on connaîtra i'angle v des deux axes OX et OY. 

Avec ce choix d'axes, les deux laces M et  M' qui sont paral- 
lèles, l'une à OX, l'autre à OY, ont des notations de la forme 
(O h l ) ,  (hr 01)., et nous pouvons attribuer à k e t  à h' des valeurs 
arbitraires, dont le choix équivaudra a celui dc la quatrième 
face (Ill) formant le tétraèdre déterminant, dont les trois pre- 
mières faces sont maintenant choisies. On peut les faire tous 
deux égaux à 1('), c'est-&-dire attribuer à et  M' les notations 

(1) E n  faisant einsi h=kr= I les 
deux faces XI et M', devenues (011) 
et (101), doivent Btre disposees par 
rapport aux axes (fig. 2) comme les 
faces C A ,  C'B et 1- segments O h ,  
OB, OC sont n ,  b ,  c : la face ABC 
serait (111) On voit ainsi comment 
l e  choix deg valeurs de k et de L est 
Qquivalent B celui de cette face. 
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'0111, (101) : les rapports des paramétres s'ensuivront: car on 
1 
- sin v 

C 
aura pour M cos y = -- 

D'après ce qui précède, on voit que , dans tous les cas , il 
sera facile d'arriver a la délermination complète d'un tktraèdre 
détermindnt , de fixer l'angle v et le rapport des paraniètres. 

Ceci fait, on peut toujours, par l'observation, déterniiner In 
notation d'une face quelconque : 

1" Si la zone principale existe , si par conséquent on a opéré 
conime il est dit plus haut pour ce cas,  les faces du tetraédre 
determinant exislent effectivement : on peut donc inesurer di- 
iwtenient, pour une face quelconque ( h k l ) ,  les angles a, P, 7, , 
d'où ou tirera les angles a p y et alors les relations 

h k 1 - = - = -  
a c - b - - 

COS u cos p cos y 
donneront les rapport des caractéristiques. 

2' §i la zone principaleu'existe pas, et si, par conséquent, on 
ne peut mesurer les angles 6, P, y, on pourra toujours trouver 
la i i~tztion d'une face quelconque en observant pour ceite face 
l'angle y ,  toujours déterminable facilement, et les angles qu'elle 
fait avec deux faces de nolaiions connucs. Car on aura alors les 

1 hh" kk'  1 1 ' .  ,y&" 
cos?.= - H, ( - a' + 7 + - smSv-~os. - 

ca 
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les deux faces connues étant (h8VI'), (hl1 k"1" , et les lettres H 
désignant, comme plus haut, un radical. En tirant de la pre- 
iiiière équation la valeur de H pour la substituer dans les deux 
antres, ou aura deux équations du premier degré pour avoir les 
notalions h, k, I .  

Au reste, dans un très-grand nombre de cas , i l  sera. possible 
dc se dispenser de ces di.terminations directes en profitant de la 
latitude qui existe sur le choix des faces du tétraèdre dCtermi- 
nant pour pouvoir employer la loi des zones. Unc zone est dé- 
terminée par deux faces, et deux zones connues déterminent 
la face qui leur est commune. Les quatre faces choisies pour 
le tétraèdre determinant entraînent dans un grand nombre 
de cas la connaissance des notations d'autres faces du cristal ; 
et on se trouve connaître les notations de diffkrentes zones ; 
si une face se  trouve alors comn~iine à deux de ces zones, on 
obtiendra sa notation. Et à niesnre que le nombre des faces 
déterminées augmente, on peut de la m$me manière y rattacher 
les autres faces. Aussi il faut nécessairenient comniencer I'exa- 
men du cristal par reconnaître toutes les zones comprenant 
au moins trois faces existautes ; et cc prcinicr examen fait, 
on sera en mesure de choisir la face du tétraédie détermi- 
nant de la manière la plus avantageuse. II y a là une question 
de  tact pour laquelle la pratique seule peut amener à choisir 
la solution la plus avantageuse ; c'est-à-dire la plus prompte 
et  la plus commode : car la formule précédente permettrait, 
dans tous les cas,  de la mener a honne f i n .  

Passage d'un système d'axes à un autre. - D'après ce que 
nous avons dit plus haut de l'indétermination réelle qui existe 
au sujet des axes auxquels on peul rapporter un cristal, on 
concoit que différents observateurs , Ctudiant la n i h e  forme, 
peuvent arriver a des résultats en apparence complètenient dis- 
cordants et indiquer pour l'inclinaison des axes obliques, et à 
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plus forte raison pour les paramètres et la notation des faces 
des nombres ahsolunient différents. En d'autres ternies, ce n'est 
point faire connaître un cristal du 5" système que de donner 
l'angle de  ses axes, ses paramàtres et sa notation, si l'on n'a 
pas pris soin d'indiquer, d'une manière précise, les faces choi- 
sies pour le tétraèdre déterininant,de manière ce qu'on piiissc 
les reconnaitre sur les cristaux de la même substance. 

Ainsi, il arrivera sonvent qne des livres écrits par différents 
auteurs fourniront des résultats non comparables : ce n'est que 
par une transforination de coordonnées qu'on peut arriver à les 
mettre d'accord. 

Il n'y a pas a se tromper sur la direction de l'axe perpendi- 
culaire aux cieux autres, et les divergences ne peuvent provenir 
que de l'arbitraire qui reste au sujet des deux faces de la zone 
principale prise pour plans des XZ et des ZY. Les formules gé- 
nérales trouvées pour la transformalion des coordonnées se siin- 
plifient pour ce cas,  où on conserve le méme plan (XY). 

Si on suppose qu'on veuille ainsi opérer une transformation 
dans laquelle la face (hko) doit Btre prise pour plan (ZY) et la 
face (h'k'o) pour plan (ZX), il suffit d'appliquer le procédé 
général et d'écrire les formules 

U ,  = - k 'u  + h'v 

d'après la règle qui a été prbcédemment donnée. 

Les nouveaux paramètres seront donnés par les relations 

a,'= a' k''+ b'hr9+ 2 ab h' k' cos Y 
CI= C 

b,'= aa Ir9+ b' h' + 2 ab h k COS Y 

On obtiendra la notation de la face qui doit devenir (1111 , 
c'est-à-dire la quatrième face du nouveau tétraèdre déterminant, 
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en résolvant les trois équations 
{=-  k' u + h' v 

l=- k u + h u  

1 = (hk' - kh') w 

d'ou résulte pour clle la notation (h'-h , k ' 4 ,  1 ) .  

Mais souvent il arrivera qu'on n'ait pas la désignation des faces 
prises pour plans coordonnés dans le 2"système d'axes, mais seu- 
lement les notations d'un certain nombre de  faces; e t  on doit alors 
se  deniander quelles son1 celles dont le choix, pour plans coor- 
donnés. conduirait pour les faces aux notations adoptées : h k h'k' 
sont alors des inconnues, e t  on aura les valeurs de u o to wIv ,w , ;  
on voit que deux faces a notations anciennes et  nouvelles con- 
nues détermineut les plans coordonnés, elles font même plus 
que les déterminer, puisqu'elles fuurnissent six équations pour 
quatre inconnues seulement; mais s'il s'agit seulement, comme 
cela arrivera toujours, d e  faire concorder des déterminations 
réellement effectuées séparément ,  i l  n'y a pas h s'embarrasser 
des deux Cquations de  condition , elles se  trouveront toujours 
satisfaites ' . 

Les six équations à résoudre sont : 

u ,  =- k'u + h r u  d l  =-kla'+h'b'  

v ,  = - k u  + h v  t . ' l = - k u ' + h ~ '  

u V , ( h l i ' - 1 c h ' ) e  w ' ,= (hk8 . -kh ' ) rv '  

Lesquatre premières foiirnissent h  k h'k' 

h  ((LU'- VU') - UV',  - v l u l  

II (UV'-vu') - U V ,  - v 1 v P  

K(uv'-vu') = i i i r ' ,  - a ,  u' 

kr(uv'-VU') = vutI  - u I  U' 

U' bu 
et il reste deux equations de condition : l'une est -- = 2 ; 

LVI w f l  
et évidemment puisqu'on conserve le même axe des Z ,  la lroisième carac- 
téristique ne pouvait varier que pmportionnellement pour toutes les faces. 
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La forme caracéristique de ce système est un paraildipipéde 
quelconque, dont la détermination exige cinq éléments, les rap- 
ports des longueurs des trois arètes et  les inclinaisons de ces 
arétes. Ici quatre faces quelconques peuvent être prises pour 
facesdu tétraèdre déterminant ; il n'y a aucunf condition spéciale 
a remplir pour exprimer aussi complètement que possible la 
symétrie du cristal. En sorte que l'indétermination relativement 
aux axes, qui s'était déjà manifestée dans le système précédent, 
est ici coniplète. Trois faces quelconques, ou plutdt trois plans 
parallèles à ces faces et menées par le centre, peuvent être 
choisies pour plans coordonnés et, ce3 trois faceschoisies, on peut 
encore prendre arbitrairemeut celle qui déterminera. s u r  les 
intersections des premières , les longueurs parametriques. 

Darisel détermination d'un cristal il y a donc lieu de distin- 
guer encore ici deux parties- II faut déterminer les éléments des 
axes ; ensuite , après ce tra;~ail, en quelque sorte préliminaire, 
fixer la notation de chaque face observée. De quelque manière 
qu'on s'y prenne , les calculs sont toujours extrêmement longs 
et pénibles, par ce seul fait inévitable que les axes de coor- 
données sont obliques et en dehors de tout cas particulier. 

Si on considère les huit angles trièdres fournis par les trois 
axes, ces angles sont tous inégaux ; il n'y en a pas deux qui 
soient superposables. Seulement les trièdres opposés présentent 
les mêmes éléments, et c,omme, d'ailleurs, c'est une des lois 
fondamentales que les faces soient toujours disposées par cou- - 

En éliminant h k h' k', on trouve, réductions faites, pour l'autre condition, 
(iiu8- vu') w = - ( u , v , ' -  v l  u',) w I  ; elle signifie que le rapport constant 
dcs~vnleursancienne et nouvelle de w pour une même face doit être le même 
que le rapport des troisièmes caractérisliques L d'une même zone dans les 
deux-syst@ines : et c'est aussi ce que montreraient les formules générales de 
lransforrnation pour une zone. 
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ples, on pourra dire que I'exislence d'une face entraîne ici celle 
de la face opposée et parallèle, mais de celle-là seulement. En 
d'autres termes, une forme holoédrique , dans le 6>ystèmc, 
se compose de deux faces paralléles. 

Formule8 pour le 6' système. - Désignons par À p Y les an- 
gles que font entre eux les axes de coordonnées h = ( Y Z , 
p = (Z X), Y = (X Y). Si nous désignons, comme a l'ordinaire, 
par a ,  p, 7 les angles de la normale a la face ( k  k 1 )  avec les 
trois axes! il existera , entre ces trois angles, la relation 
constante 

 COS'^: sin9)r + cos'p sinSp + cosSy sin2u + 2 cos a COS P ( COSX COS I/. - COS Y ) ) 

+ 2 COS COSY (COS i* COS .J - COS 1.) + 2 COS -y COS cr (COS v Cos 1 - COS ,u) ( 
= i - c0saX - - COS'V + 2 COS X COS p u 

nous désignerons par D la quantité constante qui en fornie le 
second membre. 

COS u COS Q cosy --- On a toujours - - -- 
h k 1 

et  au moyen de la 

relation précédente on déduit facilement la valeur de ce rapport. 

VD elle est - , où 
H - 

h9 . k9 la h k  / - sinsÀ + - sin'p + - sin'. + P - -(cos 1, cos p - cos Y) H=v b ' c ' a b  
k 1 

4-2 -- 1 h 
( C O S ~ C O ~ V - c o s ) . )  + -- (COS v cos X - cos p) 

b c c a 

h V D  
Ainsi COS a = - - k VD 

a , S O S F = - -  
1 VD . 

, c o s y = - -  
c H 
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Dans un systéme de coordonnées obliques , I'angle de deux 
droites faisant avec les axes l'une des angles K p 7, l'autre des 
angles a' p' <, est donné par l'expression 

+ COS x' COS a s i n 9  + COS ,@ (COS X COS p - COSY) + COS y (COS X COS -COS P) [ 1 
+ cos [cos x (cos p cos i - cos v)+cos 9 sin9p + cos 7 (cos p cos Y-ws 1) 1 

cos a (COS 1. cos r- COS p) + COS ,C3 (COS p COS Y -COS ji) + COS y sinSv 1 
laquelle deviendra celle de l'angle de deux faces ( h k l )  , (h'k ' t)  

en supposant que les deux droites soient leurs normales et 
substituant a cos K , cos p , cos 7 les valeurs écrites plus haut 
et a cos a', cos p', cos y' les valeurs arialogues : 

k 1 
+ - - sin? + - (cos1 CO+ -cosr) + - (COS À cos r - COS p)] ara tj C 

1 
Cosp = - k 1 

H H' 
(cosp COSÀ -COSV)+ - sii13p + - (cos p cos v - cos Y] 

b c 

1' k 1 + -[f (COSI. cos v - COS - (oosi cosp -COSU) + - sinsr 
c b c 

Nous allons déduire de  là les expressions des angles qu'une 
face quelconque fait avec les plans coordonnés ; ces angles sont 
les quantités. directement fournies par I'obscrvation , qui doi- 
vent servir à déterminer les caractéristiques. 

Désignons par a,  p ,  -7 ,  les inclinaisons Je la face (hkl) sur 
les trois plans (YZ), (XZ), (XY). Si on veut ohtcnir l'angle a, , 
il faut imaginer que K' p' ./' deviennent les angles que fait, 
avec les trois axes, la normale au plan (YZ). Pour ce plan 
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h' = i k'= O l' = 0 ;  par conséquent 

1 v 5  
COS ft8 = - - cos (j' = O COS -,'= o. 

a s i n i  

En substituant on aura la valeur de cos u ,  e l  on obtiendra 
de même celles de cos/?, et  de cos y , .  Nous écrirons ainsi les 
trois relations 

- - 
COS u sin'1-t- cosp (COS À COS p - COSV) 3- COS y (COS 1, COSY -COS,+ COSZ, sin " I/ D 

- 
cosa (cosp COSA - cos v )  +COS@ sinap + COS y (COS p COSY - COS>)= COS PI sin PI/ y 
cos. (cos1 COSY-cosp)+cos~ (cosr cosv-cos*)+ cos y sin% = cos y ,  sin' L'd 

Dans ces relations, les angles R ,  p ,  7, seront les données 
d'observations, d'où l'on peut tirer les valeurs de cos U ,  cos f i .  
cos y. En résolvant les trois équalions du premier degré on 
trouve 

C/DCOSU =.z COS a, sin À + cos/?, sinp C O S Y  i- cosy, sjnu cos p 

C/Dços  /? =cos a,  sin 1 cos Y + COS P ,  sin p i- cos y, sin Y cos h 

~ D C O S  y = COS a, sin A cos p + cos g, sin p COS X + coa y, sin v 

Ainsi, après avoir choisi les trois faces devant Servir de 
plans coordonnés et  avoir détermine les inclinaisons des axes 
en résolvant un trièdre dont on aura mesuré les trois angles, 
on pourra appliquer ces formules a une face quelconque don1 
on aiira mesuré les inclinaisons sur les trois plans coordonnés : 
on trouvera ainsi les angles que fait la normale avec les trois 
axes. 

Ces angles, ainsi obtenus , on pourra en faire usage soit 
pour achever la détermination du tétraèdre déterminant ct 
obtenir les paramètres a b c ,  soit pour fixer la notation de  la 
face en question si cette détermination du système des coordon- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nCes cristallographiques est deji faite. Dans un cas comme dans 
l'autre, ce seront toujours les relalions fondamentales 

COS a COS 6 cos A 

dont on fera usage ; mais, si on veut déterminer les rapports 
des paramètres, on se donnera les valeurs de h k 1; par exem- 
ple, on les prendra égaux a 1 , c'est-à-dire qu'on prendra la 
face sur laquelle porte l'observation pour la quatrième face du 
tétraédre déterminant, et les paramètres seront proportionnels à 

1 - i i 
9 - - cos cc cos p ' cos ). ' 

Ceci fait, pareille observation et pareils calculs sur une autre 
face quelconque (hk l ) ,  fourniront, au moyen des m h e s  rela- 
tions, les rapports de  h, k ,  1, qui sont proportionnels à a cos a ,  

b cos ,Ci, c cos y. 

De toute nianiere il faut toujours commencer, après avoir 
choisi les trois premières faces du tétraèdre déterminant, par 
mesurer leurs inclinaisons mutuelles et résoudre un triangle 
sphérique connaissant ses trois angles, afin d'avoir les valeurs 
de l., p ,  V .  

Nous venons de dire comment on obtiendra le symbole d'une 
facc quelconque par l'observation directe en mesurant les in- 
clinaisons de cette face avec celles qu i  ont été choisies pour 
plans coordonnés : mais il arrivera souveut qu'en niettant h 
profit la loi des zoues d'une part ,  et  de  l'autre la liberté absolue 
qui existe ici au sujet des plans coordonnés, on pourra se dis- 
penser d'une grande partie de ces Fastidieux calculs e; obtenir 
la not,at.ion dc la plupart des faces et quelquefois de toutes ; 
c'est plitir cela qu'il faul toujours faire des zones qui peuvent 
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exister sur un cristal t~ determiner l'objet d'un examen spécial 
et préalable. 

Ainsi, un cristal étant donné, on pourra toujours obtenir les 
notalions de ses différentes faces. Mais on a souvent inlérêt à 
connaitre les inclinaisons de  ces faces les unes sur les autres. 

La formule écrite ci-dessus donne aiusi l'angle de deux faces 
connues par leurs caractéristiques. Son emploi donne lieu à de 
fort longs calculs : mais, à tout prendre, il n'est pas plus long 
que celui des méthodes compliquées et  surtout détournées que 
donnent certains auteurs ; au moins y profite-t-on des simpli- 
ficalions qui se présentent lorsque certaines caractéristiques 
sont nulles. 

Lorsqu'il s'agira de faces appartenant à une même zone , et 
que les inclinaisons mutuelles de trois de ces faces seront déjà 
connues, on pourra employer des formules établies précédem- 
ment pour ce cas. 

Changement d'axes. - Comme nous l'avons dit, le choix des 
plans coordonnés, dans le 6" système, est absolument arbi- 
traire ; par conséquent, ici comme dans le 5e systéine et à plus 
forte raison deux déterminations de la forme d'une même siibs- 
tance cristalline, effectuées dans des circons~aoces différentes, 
peuvent très -bien offrir des notations et des paramètres com- 
plètement différents ; et, dés-lors , il est utile de pouvoir établir 
la concordance ; c'est ce qu'on fera par une transformation de 
coordonnées. 

Si on connaît les trois faces qu'on doit prendre pour nouveaux 
plans coordonnés, (hkl) devant devenir le plan (YZ), (h'k't') Ic 
plan (2, X,)  , et  (h" kt' E") le plan ( X I  K I ) ,  on emploiera les 
formules 

u,= IIu + K v  + 1, Ic 

v ,  = H'u + K'v + L0 w 
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Les nouveaux paramhtres sont donnés par les relations 

comme il a été dit précédemment. 

La face qui devient la quatrième face du nouveau tétraèdre 
déterminant, c'est-à-dire qui prend la notation ( I l l ) ,  est celle 
qui avail pmr notation (h +A'+ hl', k + kf+ k", 1+1'+ln), 
comme on le voit en supposant u, = v, = w, = 1 et résolvant 
par rapport a u, ü, m. 

Ici ,  comme à propos du 5e systéme, il y a lieu de se de- 
mander comment on pourrait trouver les plans coordonnés noii- 
veaux avec lesquels des faces déterminées acquerraient des 
notations déterminées, On voit qoe trois faces y suffisent : car 
si on suppose connus trois groupes des valeurs correspondantes 
pour u v w u, v ,  w,  , on obtiendra neuf équations pour déter- 
miner les neuf caractéristiques h k 18'. . . . 1" des trois plans 
coordonnés cherchés. 

Le calcul sera des plus simples : on commencera par déter- 
miner les quantités H K L, H' Kr  L', H" Ku Lu, chaque groupe 
étant déterminé par trois équations du premier degré : par 
cxeniple on a u, = H.II + Kv + L w  

u', = H u' + K v' + L to' 

uf',=: Huf'+ Ku"+ L w " .  
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- $60 - . , 
Et ces équations seront toujours compatibles, pourvu que les 

trois faces données ne fassent point partie d'une même zone. 
Quand on aura les quantités H , K, . . . L" qui sont les carac- 
téristiques des trois zones fournies par les nouveaux plans coor- 
donnés, ces plans seront les faces communes deux a deux à ces 
zones ; et  par conséquent h = K'L"-L'Kt' k = L'HN-H'L", 
etc., leurs caractéristiques seront déterminées et les angles de 
ces axes et les parainetres se calculeront par les formules prC- 
cédemment établies. 
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S U R S A T U R A T I O N  

P R E M I E R  M E M O I R E .  

Etude pi icul iè ie  sur h Siirsaiiiraiiuu du Sulfate de Soudb 

CHAPITRE PREMIER. 

~ ~ I S T O R I Q U E  DE L'ÉTAT ACTUEL DE LA SCIENCE SUR LA 

SURSATURATION DU SULFATE DE SOUDE. 

On doit. A Gay-Lussac les premières recherches scientifiques 
sur la siirsnturation de cerlaines dissolutions salines, et en par- 
ticulier sur celles du sulfate de soude '. Ces recherches, entre- 
prises dans le hiit de déterminer l'influence de la pression de 

1 Présenté à l'Académie des Sciences dans sa séance du 24 avril 1865. 

De I'in/7uence de  la pression de I'air sur la  cristallisation der s e l s ,  par 
GAY-Lussic. - fileinzoires de Physique et de  Chinlie de In Socieitei d 'Arcuei l ,  
t. I I I ,  p .  180 ; octobre 1813. - Annales dr Chimie et de Plysiquc , 1" série, 
t. LXXXVII , p. 225; 30 septembre 1813. 

24 
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I'air sur la cristallisation des sels, conduisirent leur auteur à 
chercher l'explication du phénomène si curieux de la cristailisa- 
tion subite de la dissolution sursaturée de sulfate de soude mise 
brusquement en contact avec I'air. Pour ce savant, la cause 
déterminante de la cristallisation réside dans l'ahsopiion , si 
petite qu'elle soit, de I'air par la surface du liquide. L'air, en 
se dissolvant, précipiterait une partie du sulfate db soude, par 
la même cause qu'un sel en précipite un autre de sa dissolu- 
tion, et le précipité formé ferait continuer la cristallisation, 
comme un cristal de sulfate de soude que l'on aurait intro- 
duit dans la liqueur. Toutefois, Gay-Lussac admet aussi 
une autre explication qu'il semble définitivement adopter, 
de préférence à la première, dans sou Mémoire siir la dissolu- 
bilité des sels dans I'eau '. Il remarque que les dissolutions 
salines sursatiirées ont les plus grands rapports avec l'eau restée 
liquide au-dessous de  la température de zéro, et  que, par suile, 
tout ce qu'on pourra dire de I'eau doit leur être appliqué. La 
cristal1;sation de certains sels, la solidification de I'eau refroidie 
au-dessous de zéro, seraient empêchées par une sorte d'inertie 
moléculaire que l'on parvient a vaincre par des causes qui pa- 
raissent étrangères à l'affinité chimique. 

A partir de 1850, Henri Lœwel publia une série de Rlémoircs ' 
fort importan~s sur le même sujet, dans lesquels sont consignés 
un grand nombre de faits nouveaux et des expériences ingé- 
nieuses. En nous bornant a ce qui concerne le sulfate de soude, 
nous voyons que ce chimiste a élahli les principaux résultats 
suivants. 

Une dissolution sursaturée de sulfate de soude peut fournir 

4 Annales de chimie et de fphyaique, 2e série, t. II , p ,  296. 

2 Observations sur la sursaturation des dissolutions salines , par Henri 
LGXEL, Annales de chimie et de physique , 3C série : 1" mmémoire , t. XXIX, 
p. 62, 1850 ; 2' mémoire, t. XXXIII, p. 334,1851; 3e mémoire, t. XXXVI1, 
p. 155, 1853; 4" mémoire, t. XLIII, p. 405, 1855 ; 5e mémoire, t. XLIX, 
p. 313,1855 ; 6e mémoire, t. XLIX, p. 32, 1857. 
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des cristaux, mais ils contiennent 7 équivalents d'eau ; la disso- 
Irition n'est donc sursaturée que pour le sulfate ordinaire. 

Une température suffisamment basse, 8 ou 10 degrés aii- 
dessous de zé ro ,  peut faire cesser la sursaturation. 

Des corps chauffés, solides ou liquides , polis ou en fragments, 
peuvent perdre la propriété de  Caire cristalliser l e  sulfate d e  
soude, bien que ces corps soient redevenus depuis longtemps i 
la température ambiante lorsqii'on les ploaçe dans les solutions ; 
il en est de niènie des corps lavés a l'eau. 

L'air ordinaire peut devenir iniproprc a provoquer la cristal- 
lisation du  sulfate de  soude dans plusieurs circonstances, toi1 t 
en conservaut son iitat h ~ g r o n ~ é l r i q i i e ' ,  e t  notamment s'il a 
circulé dans des tubes contenant du coton. 

i.oewel n'essaye point d'expliquer les phénomi.nes rlu'il a dé- 
crits, e l  il regarde la cristallisation brusque des solutions s u r s -  
lurées comme (( l'effet d'une de ces actions mystérieuses de 
contact, appelées aclions catalytiques par Bcrzélius , et  dont la 
science n'a pas jusqu'ii présent donnd d'explication satisfaisanle. B 

hi.  A. Lamy vérifia, par des expériences nouvelles, en 1851 ', 
les résultats principaux énoncés par Lœwel , e t  montra en outre 
que la forme, l'épaisseur, la nature des vases, la quantité dc 
dissolution qu'ils renferment, sont sans influence sur  la crislalli- 
sation du  sulfate de soude,  en méme temps qu'il r é h l a  la thén- 
rie d e  la solidification des dissoliilions sursator6cs dorinée par  
MM. Gotzinski e t  Selmi. 

Dans un b1,lémoire sur  la filtration de  l'air par rapport a la 
3 fernwntalion, à la putréfaction el a la crietallisalion , 

1 Contrairement à I'assertion de hl .  Goteinski, Comptes rerrdris des sdnnces 
de ÇAcaddmie  des Sciencrs, 12 mai 1861, et de $1. de Selmi , romptes rendus, 
23 juin 1851. 

2 LAMY, Thbse de Physique présentée à la Faculté de$ W e n r e s  de Paris. 
29 novembre 1851. 

3 Annalen der Chemie und Pharmacie , W ~ H L E R  , LIEBIG, K o w  , t. CIX . 
p. 35 ; 1859. 
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M. Schroder fut conduit à étudier d'une manière toute spéciale 
les phénomènes dc la sursaturation. II constata d'abord que 
toutes les expériences faites avec les solutions sursaturées de 
sulfate de soide ,  de carbonate de soude, de sulfate de magnésie 
et d'alun , obtenues en chassant I'air par I'ébullilion , réiissis- 
saient également lorsqu'on se servait dc liqueurs refroidies len- 
tement au contact de l'air filtré sur du cuton. Les différents 
hydrates de ces sels e t  leurs niodifications signalées par Lœwel 
se produisaient tout aussi bien en vases clos, privés d'air, qu'en 
prbsence de I'air filtré. 

M. Schroder conclut de ses expériences que la seule règle 
gBnérale que l'on puisse admettre en présence de résultats sou- 
vent opposés et contradictoires, c'est que les corps n'agissent 
sur les solutions sursaturées que s'ils ont eu pendant un certain 
temps le contact de l'air ordinaire, à l'exception toutefois du 
cristal de la substance qui se trouve dans la solution sursaturée '. 

Puis, comparant les phénomènes de cristallisation par I'air 
libre, par l'air chauffé ou par I'air filtré sur le coton, avec les 
p h é n o m h s  de putréfaction, il trouve entre eux une telle con- 

i Du reste, pour mieux faire comprendre l'importance du travail de 
M. Schroder, je donnerai ici un extrait de son Mémoire. 

Extrail du fiI&moire de M. Schrodcr sur In filtration de l'sir par rapport Ù 
ln fermentation, à la putrdfaction et à la cristallisation. 

. 5 23 - On sait que les solutions sursaturées , comme les corps sur- 
fondus, tels que le soufre , le phosphore , etc., ne cristallisent pas toujours 
immédiatement après le contact de I'air ordinaire, mais souvent aprbs un 
temps plus ou moins long. On sait aussi que la cristallisation se fait beaucoup 
plus rapidement par le contact de certains corps solides exposés à l'air. Ces 
résultats semblent favorahles à l'hypothèse qui explique la cristallisation des 
liqueurs sursaturées en admettant qu'elle est provoquée par de petits corps 
solides qui planent dans l'air, et l'on a effectivement attribué cette propriété 
aux poussières de l'air. J'ai fait un grand nombre d'essais , de manière à 
déterminer h quelle classe de corps appartient cette propriété , en projetant 
différentes substances dans des ballons contenant des dissolutions sursaturées 
isolées de l'air commun par un bouchon en coton. De l'air filtré est rentré 
dans.les vases, et l'on sait que dans ces conditions la sursaturation persiste 
pendant lo~gtemps , même après avoir agit6 et ouvert les vases : on a donc 
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cordance, de telles analogies, qu'il ne peut s'empêcher de les 
attribuer à une cause con~rnune jusqu'ici entièrement inconnue. 
.lppelant action inductive cette cause inconnue de la cristallisa- 

là un procédé commode pour étudier l'influence de différents corps sur  la 
sursaturation. Les cristaux les plus divers, les poudres amorphes, les acides 
e t  les bases, les oxydes et les suroxydes, un grand nombre de matibres orga- 
niques hydrocarbonées , les matières protéiques, le pollen des fleurs , les 
spores des n~oisissures , des matibres en voie de putréfaction furent essayées 
tour h tour, sans que j'aie pu reconnaître dans aucune de ces substances l a  
propriété bien caractérisée de provoquer l a  cristallisalion : c'était toujours 
uns affiiire de hasard si telle ou telle substance produisait ou non la cristal- 
lisation. La seule conclusion à déduire de ces expériences, c'est que les 
différentes substances susmentionnées n'exercent point d'action si leur sur- 
face n'a pas été exposée quelque temps à l'air, si elles ont été préalablement 
chauffées, ou si, après avoir séjourné dans l 'eau, on les faisait sécher en vase 
clos, à l'exception toutefois du cristal de la substance dissoute dans la liqueur 
sursaturée : celui-ci peut &Ire chauffé e t  même fondu à la surface, et malgré 
ce13 il dkterrnine toujours la cristallisation. 

B § 24. - Les faits que l'on vient de rapporter augmentent singulièrement 
la difficulté d'interpréter théoriquement ces phénomènes de sursaturation. 
D'une p a r t ,  l'air ne peut provoquer la cristallisation que par de petits cor- 
puscules solides qu'il tient en suspension ; d'autre part, tous les corps solides 
essayés (excepté l e  cristal primitif lui-même) ne font cristalliser la liqueur 
qu'autant qu'ils ont été pendant un certain temps en contact avec l'air. Évi- 
demment on seimeut là dans un cercle vicieux, à moins d'admettre que l'air 
n'apporte, à chacune des innombrables solutions sursaturées que l'on peut 
obtenir, quelque petit cristal isomorphe avec le corps dissous et pouvant former 
avec lui un  ensemble complet. 

Et en adniettant même cette hypothèse invraisemblable, il faudrait 
admettre aussi cette autre liypothbse encore plus invraisemblable, que ces 
cristaux s i  variés qui planent dans I'air sont tous détruits complbtement par 
l'action d'une température inférieure à 100 degrés. D'abord je ne comprends 
pas comment l a  production de cristaux au contact de I'air peut êlre attribuée 
à de petits corpuscules qui y planent. Na is  si nos connaissances actuelles 
sont insuffisantes pour expliquer l'influence jusqu'ici mystérieuse de l'air sur  
les phénomènes de  cristallisation , si ce ne sont pas de petits corpuscules 
solides qui l a  produisent, il est trbs-vraisemblable que l'action de l'air qui 
détermine la fermentation et la putréfaction ne doit pas Btre uniquement 
attribuée à de pareils corpuscules miasmaliques ; car ces deux actions de 
I'air ont tant d'analogies , les conditions qui les empêchent de  manifester 
leurs effets s e  ressemblent tellement, qu'il est impossible de  s'emp&cher de 
les attribuer à une cause commune entikrement inconnue jusqu'ici. * 
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lion des solutions siirsaturées et de la pulréfaction des liquides 
organiques, il expose une théorie de  la cristallisalion et  de la 
Cu tréfaction. 

Suivant lu i ,  l'action inductive de I'air serait plus ou nioins 
for te ,  elle ne serait ménie jamais compléternent détruite par le  
colon, elle ne serait que très-affaiblie. Une action iiiductive 
très-foite peut seule faire cristalliser les substances hydralces les 
plus solubles. Ainsi, pa r  exeniple , dans les solutions sursatureés 
d e  sulfate de soude, en présence de  I'air fillré, une action in- 
d u c t i ~ e  faihle détermine la formation de l'hydrate de  Locwel 
S O ~ ,  Na O + 7 BO ; tandis qu'en présence de I'air conlinun, 
une aclion inductive plus forte détermine iniinédialeinent la cris- 
tallisation du  sel ordinaire moins soluble so3, Na O + 10 HO '. 

Il remarque en outre q u e  les observations faites dans I'air 
filtré s u r  la fermentation et  l a  putréfaction sont parallèles aux 
phénomènes d e  cristallisation, puisqu'il g a des corps qui résis- 
tent des années dans I'air filtré, tandis que d'autres plus alte- 
rables, tels qiic le l a i t ,  le  jaune d'aiuf , entrent en décompohi- 
iion , même par  l'action inductive faible de I'air filtré. Les phé- 
nomènes de  fernienkation, de putrkfaction , aussi bien que les 
phénoniènes d e  crislallisation , prouvent donc que I'action 
inductive d e  I'air filtré n'est jaiiinis anéantie, mais seuleinent 
roiisidér;iblement affaiblie. D'ailleurs n e  voit-on p a s ,  dans un 
autre  ordre d'idées, l'air frais ou l'air confiné agir tout dinérein- 
nient sur I'écononiie ; I'air frais exerce sur le  développement de 
la santé de I'honime une action stiiiiulante certaine, qui n'est 
point encore expliquée, niais que  n e  posséde pas I'air confiné 
privé d'acide carbonique e t  d e  gaz uuisibles. 

J'ai rapporté avec quelque détail les principaux traits d u  tra- 
vail de M. Schroder, parce que ce travail est peu connu e n  

1 J e  ne comprends pas pourquoi Lœwel, et après lui M. Schroder, con- 
sidèrent l e  sulfate i e  soude ordinaire, S03, Na O + 10 HO, comme étant 
moius soluble que lesulfate S03, N a 0  +7 HO, qui se dépose toujours en 
premier lieu d a r s  les solutions sursaturées de sulfate de soude. C'est le 
contraire qui paraît probable , quoique l'expérience ne dise rien à cet égard. 
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France, et que ce résumé succinct permettra de juger plus eai- 
nenient de l'état de la science a l'époque ou le Mémoire de ce 
savant a été publié, c'est-à-dire en septembre 1858. 

Mes preniières recherches sur la sursaturation datenl du coni- 
niencement de l'année 1860; elles fureut provoquées par les 
bcaux travaux de M. Pasteur sur les générations spoutanées , 
dont les résultats m'avaient fortement impressionné. bien qu'a 
cette (.poque je ne connusse point le travail de M. Schroder, 
j'entrevoyais une grande analogie entre les phénomènes de fer- 
mentation el les phénomènes de  cristallisation occasionnés par 
l'air. Je  fis part de mes premiers essais a M. Pasteur, qui les 
accueillit avec une grande bienveillance, m'encouragea a les 
suivie, iii'aidn de ses conseils, et me communiqua même son 
inode d'expérimentation pour l'ensemencenlent des poussières 
de l'air, avant la piblication de son travail. Aussi je saisis cette 
occasion d'âdresser ici publiquement mes remerciments a ce 
savant que je m'honore d'avoir eu pour maître. 
Un résuiné de nies premières expériences fut presente par 

119. Pasteur à la Société Chiniiqiie de Paris, dans sa séance du 
27 juillet 1860, et communiqué a la Société Inipériale dcs Scien- 
ces et  Arts de Lille le 17 aoiit de la nième année '. Depuis cette 
époque, j'ai fait à cette inénie Société plusieurs communications 
snr le siijet dont il s'agit; il en a ét(! rendu compte dans diffé- 
rents recueils, et nolaiiinienl dans la Revue des Sociéie's savantos 
du 27 mars 1863, p. 137, et dans le discours de rentrée des 
Facultés de Douai et  de Lille pour l'année 1863. 

1 Mdm. de la Soci6td des Sciences et Arts de Lil le,  2e série, t .  VII, p. 185 ; 
1860. -Cette communication a pour titre: Ezirait:d'un travail  sur la cris- 
tnllisation subite des solutions salines sursaiurlt .~.  - U n  résumé aussi inexact 
qu'infÏdEle, de ce travail,  a été fait par M. D. Gernez dans le mémoire ayant 
pour titre : Hecherchrs sur la cristallisaiioti des solutions sursaturdes, qu'il a 
publié dans les Annales scienti/îques d e  1'Ecole normale supdrieure, t .  III , 
1866, p. 176 et  suiv. J e  prierai le lecteur qui désire quelques rensenseiyne- 
ments sur  la queslion de priorité soulevée par M. Gernez de vouloir bien 
consulter les documents publiés à la fin de ce mémoire. 
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C H A P I T R E  I I .  

E N  QUOI CONSISTE LA SURSATURATION. - S A  DISTINCTION D'AVEC 

LA SURFUSION. - APPLICATION A L A  CONGÉLATION D E  L'EAU 

AU-DESSOUS DE ZÉRO ET A CERTAINES SOLUTIONS SALINES. 

II importe, dèsle début de ces recherches, de préciser les idces 
sur la sursaluration e t  de la distinguer de la surfusion a w ç  l a -  
quelle on l'a souvent confondue. La plupart des auteurs qui sc 

sont occupés de ce sujet ont admis les idées de Gay-Lussac sur 
cette matière, idées qui se trouvent déja esprimées dans sou 
hlolénioire de 1813 et qui sont plus développées dans le Mémoire 
sur la dissolubilité des sels dans l'eau. 

La saturation dans une dissolution saline de température 
i~vnriable , dit Gay-Lussac, est le terme auquel le tliseolvant, 
toujours en contact avec le sel, nepeut plus ni en prendre ni en 
abandonner aucune portion. Ce ternie est le seul que l'on doit 
adopter, parce qu'il est déterminé par des forces chimiques et 
qu'il reste constant tant que ces forces restent constantes. D'a- 
près cette définilion, toute dissolutionsaline pouvant abandonner 
du sel sans que sa température change est néccssairenient sur- 
saturée. Je vais montrer qu'en général la sursaturation n'est 
point un ternie fixe et que lu cause qui laproduit estla m61ne que 
celle qua' retient l'eau liquide au-dessus de sa tempép8alure de 
congélation. n Et plus loin il ajoute : « La cause générale qui 
produit la sursaturation étant évidemment la même pour chaque 
se l ,  il suffira d'observer ses effets dans ceux où ils SC montrent 
avec le plus d'intensité. u 

J e  crois qu'il y a lieu de distinguer ces diffircnts phénoménes, 
afin d'éviter toute confusion dans le langage et dans les idées. 
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La saturation est parfaitement définie par Gay-Lussac dans le 
Mémoire cité. J e  dirai donc avec cet illustre savant : qu'une 
liqueur est saturée d'un sel à une température donnée , s i ,  se 
trouvant en conlact avec ce sel, elle ne peut plus ni en prendre 
ni en abandonner. 

Mais je ferai une restriction pour la sursaturation, et je dirai : 
Qu'une liqueur est sursaturée d'un sel à unc température 

donnée, s i ,  contenant à l'état liquide plus de sel qce ne l'indi- 
que le terme de la saturation pour la température donnée, elle 
ii'abandonuc aucune partie de ce sel par l'agitation avec ou sans 
des corps anguleux, en présence ou en l'absence de l'air conve- 
i~ahlenient modifié. 

Si des liqueurs restant limpides pendant un teiiips indéfini, a 
une températurc constante , laissent déposer par l'agitation , 
dans les conditions que je vicns de mentionner, des corps fondus 
ou siniplement liquéfiés, je rangerai ces phénoinènes dans ce 
qu'on appelle la surfusion, sans préjuger en rien la qrieslion de 
savoir s'il y a réellement surfusion dans le cas oii le liquide ne 
serait point hon~ogène. 

Je vais montrer par qiielques-exemples les idées que j'attache 
aux phénomènes de surfusion et de sursaturation. 

La congélation brusque de l'eau refroidie au-dessous de zéro, 
contrairement a l'opinion de Gay-Lussac, est un phénomène de 
surfusion analogue à la solidification du soufre, du phosphore, 
etc., liquides à des températures inférieures à celles de leur 
fusion; et tout à fait distinct de la crislallisation des solutions 
sursaturées. Les faits suivants le prouvent suifisamment. 

Coinnie beaucoup de personnes, j'ai eu l'occasion d'observer 
la solidification brusque de I'eau dans les conditions ordinaires, 
lorsqne la température extérieure s'est suffisamment abaissée. 
J'attachais un grand prix ii la conslatation nonvelle de ce phé- 
noniéne depuis le coninicncement de mes recherches sur la sur- 
saturation, ct j'ai été assez heureux pour l'observer de nouveau 
pendant l'hiver dc 2863. En transvasant de I'eau ordinaire, qui 
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avait été abandonnée au repos depuis plusieurs jours dans une 
pièce froide inhabitée, je vis que l'eau restait limpide dans le 
vase où elle avait séjourné, taudis que d'abondantes lanielles 
de glace prenaient naissance dans l'autre. Dans la crainte d'être 
le jouet d'une illusion, je cherchai à constater le phénoméne 
dans des conditions telles, que toute objrctiori fut impossible. 
Je pris, dans une pièce voisine chauffée, un verre placé snr la 
cheminée; je sentais ë la main que sa température était supé- 
rieure à celle de la chambre. J'y versai l'eau refroidie au-dessous 
de zéro; elle n'éprouva d'abord aucun changenient apparent, 
parce qu'elle avait dii céder sa chaleur au verre; inais l'ayant 
rejetée pour la remplacer par de l'eau nouvelle ? versée avec 
précaution, je que cette eau ,  parfaitement linipidc 
d'abord, fournit après quelques iiistants des lamelles cristallines 
deglace assez abondantes. L'eau du vase ne tarda pas à se conge- 
ler par suitede ces diverses manipulations. Cette observation, qui 
se rattache aux curieuses expériences faites par M. L. Dufour, 
en 1861 ' , sur la congélation de l'eau dans des mélanges de 
chloroformeet d'huile, montre que l'intervention de vases étroits 
ou d'enveloppes liqiiides n'est pas iiidispeosable poiir couser\er 
à l'eau refroidie au-dessous de zéro une certaine stabiliié dans 
son étal fluide. Dans les conditions exceptionnelles où j'élais 
placé, probablement nioins rares qu'on ne le suppose, j ai p u ,  
avec quelques precautious, déplacer, agiter et  transvaser même 
de l'eau refroidie au-dessous de zéro, sans qu'elle cessât de se 
niaintenir liquide. Mais cet état nc saurait persister indbfiini- 
nient; une agitation brusque le fait disparaitre. 

J'ai proiivé du rcste par l'expérience suivante, publiée en 
1860 ', que l'agitation brusque ou Ic frottemrnt d'un corps 
étranger suffisent toujours poiir déterminer la congélation de 
l'eau refroidie au-dessous dc zéro. 

1 Comptes reiidus, t. LIJ, p 750. 

2 Me'moires de la Socid!$ des Science6 et Arts dr Lille, ae &rie. t. VI1 
p. 198 ; 1860. 
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J'ai employé deux tubes analogues à ceux qui servent a la 
confection des thermomètres ( P l .  1, hg. 1 e t  2). Les réservoirs, 
de 15 milliiiièlres de diamètre sur 10 à 15 centimètres de long, 
contenaient de I'eau qui avait été portée a l'ébullition dans les 
appareils et au-dessus de laquelle se trouvait, soit le vide, soi1 
de I'air calciné ou tamis6 sur du coton, soit de  l'air ordinaire. 
Un des réservoirs renfermait un petit bout de tube de verre creux 
de 2 centimètres environ de longueur, et I'eau, lorsque sa tein- 
pérature était de zéro degré, n'arrivait que jnsque vers la nais- 
sance du tube capillaire. Les appareils, scellés à la lampe, 
fiirent placés à côté l'un de l'autre dans un mklange réfrigérant 
dont la température était environ de 5 ou 6 degrés au-dessous 
de zéro : en les reiirtint après quelque tenips et les renversant, 
je vis I'eau se prendre en masse dans le réservoir ou se trouvait 
le petit cylindre en verre, tandis qu'elle resia limpide dans 
I'autre; la solidification n'avait donc pas été occasionnée par le 
déplacement des réservoirs , mais bien par l'agitation produite 
par le petit tube en verre. J'observai aussi que les cristaux nais- 
saient sur le petit cglindre lorsqu'il avait atteint. à peu près la 
iiioitié de la longueur du réservoir, et de là se propageaient dans 
toute la masse en forme de lainelles emprisonnant le petit tube 
de verre. Cette esp&rience, d'une exécution facile et d'une ré- 
ussi te assurée, peut devenir une expérience de cours, en se ser- 
vant seulement du tube qui contient le petit cylindre de verre; 
elle permet de montrer à tout un amphithéâtre ce phénomène si 
curieux de l'abaissement de la température de I'eau au-dessous 
de son point de solidification, et probablement aussi réussirait- 
elle en remplacant I'eau par d'autres corps. 

Il m'est arrivé souvent, eu répétant cette expérieuce avec des 
appareils qui n'étaient point remplis d'eau jusqu'à la naissance 
du tube capillaire, Pl. 1 ,  t g .  3 ,  de pouvoir agiter le liquide 
cn deplayant la bulle d'air assez forte de la pariie siipérieiiie du 
tube, sans provoquer la solidification de I'eari , el cependanl 
l'eau &tait bien refroidie au-dessous de zéro, car en déplacant 
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ensuite le petit cylindre de verre contenu dans le réservoir, je 
voyais l'eau se solidifier iinniédiaienient, e t ,  comnie toujours, 
les cristaux coinmençaient a se produire sur le petit tube. Cette 
expérience, analogue à celle que j'ai rapportée 'plus haut sur 
I'eau de source refroidieà l'air, niontre bien que toute agitation 
ne suffit pas pour déterminer la solidification de l'eau. J'ai pu 
en effet promener, lentenient il est vrai , a plusieurs reprises , 
une bulle d'air dans leréservoir sans faire éprouver aucun chan- 
chement au liquide '. On a vu l~liis haut que j'avais pu déplacer 
un vase d'eau ordinaire refroidie au-dessous de zéro, verser 
même a plusieurs reprises le liquide d'un vase dans l'autre, e l  
I'eau cependant ne se solidifiait pas. 11 faut donc une agitation 
d'une certaine nature, telle qu'une agitalion brusque en prC- 
sence de l'air, ou bien une agitation par ?ln corps solide qui fait 
toujours cristalliser le liquide par le moindre déplacemm1 ou Ic 
moindre frottement contre les parois du vase. 

On voit par la toute la difïérence qui existe entre la solidilica- 
tion de l'eau et la crisiallisation dcs solutions sursaturées, ces 
dernières pouvant être agitées violemment, mPnw avec des corps 
anguleux, en conservant leur limpidité, ce qui n'arrive jamais 
pour l'eau et pour tous les corps qui éprouvent la surfusion. il 
est donc tout naturel de ranger la solidilica~ion de I'eau refroidic 
au-dessous de zéro dans la classe des phénoniènes de surfiision , 
ce qu'on peut admettre parfaitement du reste, puisque I'eauest 
un corps homogène. 

Mais en sera-t-il de nidine lorsqii'on aura affaire a certaines 
solutions salines, celles dc sulfate de soude par exemplc , sus- 
ceptibles de pouvoir déposer des cristaux de sel a 7 équivalents 
d'eau par l'agitation, comnie l'eau refroidie au-dessous de son 
poinl de congélation : tout en restant sursaturées? Est-ce bien li 
réellement une surfusion? Je  n'en sais rien ; inais tout ce que je 

4 L'expérience ne réussit pas loujours; jc crois qu'il convient , pour que 
le fait signalé se produise, que la température ne soit pas trop basse. 
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sais, c'est que c'est la un phénomène t o i t  différent de la prise 
en masse des liqueurs sursaturées, car, pour faire cristalliser 
ces dcrnikres, l'agitation ne suffit pas ,  et il faut l'intervention 
d'agents spéciaux, ce qui n'a jamais lieu avec les premières ; il 
importe donc de ne pas confondre ces deux ordres de phéno- 
mènes si différenk. 

Le sulfate de soude et plusieurs autres sels nous offriraient 
donc, dans certains cas , les ux phénomènes de la surfusion et 
de la sursaturation. II arrive souvent, comme Lœwel l'a montré, 
que les solutions de sulfate de soude sursaturées laissent dépo- 
ser par refroidissenlent des cristaux volumineux d'un hydrate 
particulier A 7 équivalents d'ean ; ces cristaux augmentent ou 
diniinueut de volume suivant la température ; ils peuvent même 
disparaître entièrement pour se reformer plus tard ; la liqueur 
n'est donc point sursaturée pour ce sulfate à 7 équivalents d'eau. 
Ce sel ne se forme pas ordinairement en présence de l'air qui le 
modilie et lui fait perdre sa transparence; les cristaux limpides 
deviennent blancs comme la porcelaine aussitôt qu'ils ont le con- 
1 x 1  de  l'air commun. Cependant il arrive fréquemment, comme 
Lœwel l'a remarqné , lorsque les dissolutions ont été récemment 
préparées et qu'elles ont été refroidies àl'abri de tout mouvement 
brusque, que ces liqueurs se troublent par l'agitation et qu'elles 
laissent déposer du sel à 7 équivalents d'eau. L'action une fois 
commencée continue d'elle-même, lentement, jusqu'à une cer- 
taine limite, et la liqueur surnageanle est toujours sursaturbe 
par le sel a 10 équivalents d'eau. Je considère cette action comme 
analogue a la solidification de l'eau, du soufre, du phosphore, 
bien qu'elle ne se produise point dans un milieu homogèiie, et 
je la distingue de  la sursaturation avec laquelle elle a été con- 
fondue jusqu'à présent. 

Du reste, la sursaturation possède des caractères tout aussi 
hien définis que la saturation; elle parait avoir un terme tout 
aussi fixe qii'elle , qui dépend comme elle de la température ii 

laquelle elle a lieu et de  la nature du sel dissous. Cela rksulte 
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trbs-clairement des expériences de Lœwel consignées dans les 
différents Ménoires qu'il a piibliés sur ce sujet ' 

Si l'on construit les deux courbes correspondant aux quantités 
de sel anhydre que 100 parties d'eau peuvent prendre à l'état 
de saturation et de sursaturation (PI. II, fig. 21), on reconnaît 
que la sursaturation suit la méme loi que la saturation, que les 
deux courbes sont très-sensiblement parallèles, et que la sursa- 
turation parait m h e  augmenter proportionnellement à la teni- 
pérature entre zéro et 26 degrés. Entre ces limites, la courbe de 
sursaturation se confond à peu prés avec une ligne droite ; mais, 
au-dessous de z8ro , elle s'infléchit et  vient couper l'axe des tem- 
pératures à 8 degrés au-dessous de zéro et cesse d'exister h 34 
degrés au-dessus de zéro , comme on le verra plus loin '. 

1 Annales de Chimie et  de Physique , 3e série, t. XXIX, p. 76 et suiv., 
t .  XXXIII, p. 337 ; t. XLIX, p. 48. 

2 Tcbleau extrait du  Mdmoire de  Lowe1 pour la construction des courbes 
de sa turation et de sursaturation. 

LA DISSOLUTION D E  SULFATE DE SOUDE -- 
saturée I sursaturée 

contient en sel 2 
100 par1 

5,02 
9,30 

11,20 
14,30 
15,60 
16,80 
18,lO 
19,50 

anh 
lier 

lyre dissous par 
i d'eau. 

19,62 
30,49 
34,27 
38,73 
39,99 
41,63 
43,36 
44,73 

(') Annales de Chimie el 
de Physique, t .  XXIX, p. 
89, et 1. XXXIII, p. 337. 

(") Annale8 de Chimie el 
de Physique, tableau du 
tome XLIX, p. b% et E8. 
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CHAPITRE III.  

INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE SUR LA SURSATURATION DU 

SULFATE DE SOUDE. 

Cette étude a été faite par Lœwel dans ses consciencieuses 
reclîerches sur la sursaturation, et tout ce qu'il dit du sulfate 
de soude est parfaitement exact. Les solutions abandonnées au 
refroidissement dans l'air CU dans la glace, ou encore dans des 
inélanges réfrigérants, perdent progressivement de leur chaleur; 
leur température s'abaisse d'une maniére continue, e t ,  lors- 
qu'elle est arrivée de 8 a 10 degrés au-dessous de zéro, elles se 
prennent en masse; tel est le résumé des travaux de' Lœwel sur 
ce sujet. Je  nie. serais contenté de décrire une expérience que 
1'011 trouvera plus bas pour fixer d'une manière précise le point 
de congélation du sulfate de soude en solution sursalurée , si je 
n'avais eu connaissance d'une communication faite a l'Académie 
par M. Terreil dans sa séance du 24 septembre 1860. Les résul- 
tats indiqiibs par M. Terreil sont tellement extraordinaires, 
tellement en désaccord avec les lois générales relatives à la 
propagation de la chaleur, avec les observatioris dc Lœwel et 
avec les miennes, que j'ai cru devoir répétcr les expériences 
relatives a l'action du refroidissement sui' les soliitioi~s Ge sulfate 
de soude avec toute la pr6cision désirable. 

M. Terreil a annoncé a l'Académie ' que : 
a Lorsqu'on introdnit dans la glace pilée une fiole de sulfate 

de soude sursaturé, dans laquelle plonge un thermomètre , on 
observe que la température de la dissolution, après être descendue, 
reste pendant plusieurs heures stationnaire entre 5 et 6 degrés 

.i Comptes rendus,  t. LI, p. 506 ; 1860. 
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au-dessus de zéro ', mais toujours en s'abaissant à P,2;  à cette 
température , la crislallisation se fait avec une rapidité remar- 
quable, et le thermomètre remonte vers 15 degrés. 

D Si I'on remplace la glace pilée par un mélange frigorique , 
dont la température est à - 15 ou à - 18 degrés, le même 
phénomène se reproduit un peu plus vite , et à 4',2 au-dessus 
de zéro la liqueur cristallise. 

D J'ai répété ces expériences, dit M. Terreil, un grand nombre 
de fois, et j'ai obtenu toujours les mêmes résultats ; il parait 
donc impossible de congeler les dissolutions saturées de sulfate 
de soude a [a pression ordinaire, comme Lœwel cc pu le faire , en 
exposant à de Basses températures les mêmes dissolutions renfer- 
mées dans des tubes scellés a la lampe et oib la pression est 
presque nulle. 

n La cristallisation des liqueurs sursaturées à la température 
où l'eau possède son maximum de densité est un assez fait 
remarquable. 

u Lorsqu'on plonge uu thermomètre jniouillé préalablement 
pour empêcher qu'il ne fasse cristalliser) dans une solution sur- 
saturée de sulfate de soude, préparée depuis plus de trente-six 
heures , on observe que la température de  la liqueur est loujoiirs 
de + degré et même un degré au-dessus de la température dc 
l'air et de l'eau placée dans les iiiSmes conditions. 11 faut 
altendre souvent plus de cinquante Iieiires pour que la liqueur 
se mette a la température ambiante. 

D Si I'on place dans dc la glace pilée deux tioles do riiême 
grandeur, dont !'une contient de l'eau dislillh , et l'autre Ic 
meme volume d'une dissolution sursaturée de  sulfate de soiide, 
e t  dans lesquelles plongent deux thermomètres, on observe que 
la lernpérature de l'eau s'abaisse très-rapidement , tandis que 

i C'est par erreur qu'il y a au-dessous dans le Compte rendu , la suite le 
démontre. 
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celle de  la  dissolution sursaiurée lie tiesccnd que lentement. 
Enfin. lorsque l'eau niaryuc 1 degik environ au-desstis d e  zéro, 
la tenipératuredri sulfate de  soude est encore à plus de 6 degrés. 

n A 4",2, le  phénomène que j'ai indiqué se  reproduit,  la li- 
queur crisiallise tout à coup. » 

Je  n'entreprendrai point de  discuter ces résullat , ni de  les 
expliquer; je  me  bornerai a citer les expériences suivantes. 

Première expérience. 

Elle a été enlreprise aussitdt que j'eus connaissance de  la 
coinmuoicztion de  M. Terreil. 

Dans on ballon de la c a p a d ( ;  de  150 centimktres cubes en- 
\ iron , au  col dnqiiel avait été soudé lin tube de  15 milliniétrrs 
de diainPtre e t  de 50 ceniiiiii.tres d e  loiiguenr, je plac,ai un 
ihrrmnnietre à inercurc dont le zéro détermine d'avance 6lait 1 
+ 00'5. Après avoir étiré le tube à la lampe à hauteur conre- 
nable , j'introdoisis une solution chaude de  sulfate de soude 
dans l'appareil. L'extréniitb oiiverte dn tnbe fut adap1i.e à iin 
tube en métal chauffé au rouge dans une partie d e  sa longueur, 
de inaniere à ponvoir laisser rentrer de  I'air calciné à l'intérieur. 
J e  fis bouillir pendant quelqiie temps la solution dc sulfate di: 
soude pour chasser tout l'sir du hallon e t  du iuhe, puis je  laissai 
refroidir leniement l'appareil, de  nianière a y laisser rentrer de  
I'air calciné. Lorsque le ballon rempli d'air calciné, sous la 
pression atmosphérique, fut revenu a la teinpéraliire ambiante ,  
je scellai le tube a la lampe. On sait q u e ,  dans de pareilles 
conditions, la solution de sulfate de soude se  conserve indéfi- 
nient à l'ktat de sursaturation. 

Le lendemain, la liqueur étant parfiiitenieiit liiiipide, ni&iiie 
après agitalion, je placai l'appareil dans la glace foiidantc e l  je 
conslatai les faits suivants : 
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Environ aprks un quart d'heure, le thrrinm;.lir maiqiiait 1 O0, tenipérature réelle g0,8 
a trois quarts d'heure, 4 O, 0°,5 . une heure et demie, ) 0°,5 a oO, 
* vingt-quatreheures, 0°,5 > oO, 

La liqueur était toujours restée limpide; il n'y avait pas le 
moindre depôt cristallin , meme après agitation. 

1.e lendemain du jour où l'expérience avait été commencée , 
je portai le ballon, qui était a zéro : dans une salle où la tempé- 
rature était de 13 degrés, et je le placai à côté d'un appareil 
tout semblahle contenant de l'eau distillée qui avait été portée 
à la température de zéro ; il y avait un peu plus d'eau que de 
sulfate de soude. J'observai alors le réchauffement des drux 
ballons. 

Températures rdelles dans les deux 
ballons contenant : 

le sulfate de soude I'eaudistill4c. 

A l'origine . . . . . . . , 

Après dix niinutes. , . . , . 1" BI 

Après quarante minutes . . . . 6O,5 5",6 

Après quatre vingt-dix minutes. . g0,5 7O,6 

Après trois heures et demie. . . 1 3 O  1 3 O  

Les deux ballons étant revenus à la température ordinaire, 
je brisai la pointe du ballon à sulfate de soude , et j'anienai le 
liquide au contact de l'air ; il ne tarda pas à se prendre 
en masse, et le therinomètre qni ne plongeait qu'en 
partie dans le liqiiide solidifié marqua 23 degrés. Le thermo- 
mètre , après l'expérience , étant plongé dans la glace fondante 
pendant trois heures, indiqua + 0",5 ; le zéro n'avait donc pas 
changé. Un appareil tout à fait semblable fu t  placé dans un 
mélange réfrigérant ; la température s'abaissa progressivement 
et lorsque le thermomètre fut descendu d'une manière continue 
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jucqu'à 8 degrés au-dessous d c  zé ro ,  ia masse se  solidifia, en 
niêine temps que la tei:ipi.ratuie remonta au delà de 20  degrés. 

Les expériences que je vais rapporter ont é té  faites un peu 
plus tard,  de  manière à mettre à profit les températures basses 
de  I'hivcr. 

Deuxième expériencc (.24 décembre 1860). 

J e  fis choix de  deux ballonsde verre aussi seniblables que pos- 
sible, dela capacitéde 100centimétreç cubes environ, e t  de- inêine 
diamètre. A leurs colsa\-aient été soudés des tubes d'a peu près 
15 millimètres de dianiétre e l  de 60 centimètres de loiigueur, e t  
I'on avait introdriit dans chacun d'eux un thermomètre avant d'é- 
tirer les tubes vers I'exirémité. Dans l'un se  trouvait une solu- 
tion chaude de  sulfate d e  soude qui fut portée a l'ébullition, 
puis niise a refroidir lentcinent e n  présence de l'air calciiié, 
c*oninie il a é té  dit liaiit, puis l e  tube fut scellé à la lampe. 
La niême opération fut exécutée sur  le  deuxième hallon, avec 
cette différence que I'on 4- avait introduit LIU poids *'eau a peu 
prés égal au poids de sulfate tle soude contenu dans le prcritier 
ballon. En niaintenant I'ébu!lition perdant le même temps, je 
pouvais espérer que j'experimrnterais sur des niasse3 ayant a 
peu près le niême poids. En effet,  l'expérience terminée,  les 
Iiallons furent ouverts,  e t  je  reconnus que j'avais @ré sur  nne 
solution de sulfate de soude qui pesait 40gr , 95 et sur  un poids 
d'eau égal à 42 graiilnies, c'est-à-dire supérieur de l g r  , 06 au 
poids d e  la solution de  sulfate de soude employée. D'autre p a r t ,  
le thermoniètre p!ongé dnns le sulfate de soude avait son zéro à 
zero, e t  le ihermomèire plongé dans l'eau a ~ a i t  son zéro a+O9, 4 
avant e t  aprés l'expérience. 

l x  lendemzin (2.3 décemhre 1860,', i l  s'était formé, dans Ic 
ballori i sulfate dr soude,  des crisi:,uu voliiniineii~ , ira:tspa- 
reuls ,  de suifate B 7 équivalents d'eau qui Iiirciit iwlissous par 
I'élkvation de la teliipératurc, e t  lorsque jo me î!is assuré que 
le  liquide était parfaitement limpide, que toute strie avait dis- 
p a r u ,  les deux ballons furent placés à côté l'un de l 'autre dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



un même bain de mercure chaud , eo ayant soin de les irnuierger 
compléternent et de les enfoncer jusqu'à la même hauteur au- 
dessus de la naissance du col. J'avais adopte cette disposition 
pour chauffer également les deux appareils et pour étudier l e w  
refroidissement dans des conditions aussi seniblables que pos- 
sible. Au bout d'une heure, les deux ballons étaient a la même 
teinpérature, inférieure de 2 degrés à celle du bain, qui était 
maintenue a peu prés constante dans les environs de 35 degrés. 
Les choses étant ainsi disposées, j'enlevai rapidement les deux 
ballons du bain chaud dans lequel ils étaient plongés, et  après 
les avoir époussetés pour enleier la petite quantité de mercure 
adhérente, je les suspendis h environ 2 mètres l'un de l'autre, 
à la même hauteur au-dessus du sol, au milieu d'une grande 
salle non chauffée dont la température fut très-sensiblement 
constante pendant toute la durée de I'expériencc. En effet, cette 
température était de + 3', 5 au c.ommencement , vers 2 heures 
de l'après-midi ; à 5 heures, elle était encore de 3", 5 ; à 6 heures 
50 minutes, elle n'était plus que de  3O, 2 conime. à 8 heures 30 
minutes, ainsi que le lendemain, c'est-à-dire dix-huit heures 
après la première observation. Les deux ballons étaient donc 
soumis au refroidissement dans les mêmes conditions e t  dans une 
enceinte de température invariable. Le temps fui mesuré au 
moyen d'une honne montre ordinai~e.  J'attendais, autant que 
possible, pour faire une observation sur chaque ballon, que le 
niveau du mercure du thermomètre qui y était contenu vint 
affleurer exactement avec la division gravée s i r  la  tige. J e  
notais le temps en appréciant sur la montre. les fractions ae mi- 
nute. 

Les résultats de l'expérience sont consignés dans le tableau 
suivant dont la première colonne contient les temps auxquels 
chaque observation a été faite: j'ai pris pour origine du temps 
2 heures de l'après-midi. Les colonnes suivantes contiennent les 
températures observées el corrigées pour le sulfate de soude et 
l'eau ; en outre, la température ambiante e t  les excès de tempé- 
rature pour chaque dissolution. 
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TEMPS 

01. 6 -- 5 .30  
- 3 30 
- 2 .00  - 1.00 

oh+ 2 . 0 0  
3.15 
6 . 1 5  
7.30 
9.45 

12.15 
13.00 
14.30 
16.00 
17.15 
18.90 
20.00 
21.15 
'23.15 
24 .15  
26.30 
28.30 
30.15 
33 O0 
35.00 
39.30 
41.30 
43.30 
44.15 
46.45 
49.00 
50.15 
54.45 
55.00 

l h +  0.00 
3.30 
4.00 
7.15 

13 .30  
15.00 
34.00 
35.00 
56.00 
57.00 

2 h t 3 0 . 0 0  
55.00 

3h+15.00 
4 b + 5 ~ . ~ ~  
6h+30.00 

18" 

TEMIJER ~ T C R E  

exacte 
du thermomètre. -. 
PE$ plonge 

lesulfate dans de soude 

Excbs de 
TEDIPERATFUE 

ur la temperatun 
a m b i a n t e ,  

(1) Rhfraction du 
99 à cause dela sou- 
dure Erreur possi- 
ble de quelques di- 
xihmes. 

(2) Dléme observa- 
tion pour le 80. 

(3) Des cristaux 
appdraissent au fond 
du ballon avec pro- 
duelion de stries 
dans la masse. 

(6)  Ils augmentent 

(5) Ils augmentent 

(6)  Ils augmeulent 

(7) L'augmeutalion 
paratt insensible , 
mais on distingue eo- 
tore quelques :stries 

(8) La liqueur es1 
limpide, mais il ex- 
isto des oristaua P 
7 Bquivalenls d'eau 
au fond du hallon. 

(9) Pendant l a  nuit, 
la tenipdralure do la  
salle a dû baisser, 
et comme dans lajour 
il y a une augmenta- 
tion de quelques dl- 
xièmes , les thermo- 
mhtres placés dans 
i'air, ayant moins de 
masse, ont dû aoou- 
ser  une différence 
avec les thermomb- 
tres des ballons. 
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Irzterpretation de ces risultats.  

ALI iiibyen de ccs données, on peut construire deux courbes 
qui représeiiteroiit Ics e s c h  de température des ballons sur  la 
te~ripératiire ambiante pendant toute la durée de l'expérience , 
e l  qui pourront donner une idée de  la niarche du  refroidissement 
des deux liqueurs (PI. II, t g .  92). 

Ces deux courbes offrent des parliculariiésfort remarquables 
La courbe relative à l'eau est une courbe parabolique qui 

indique une niarcherégiiliére dans le refroidissement dn  liquide. 
II n'eii est plus de  iiiénie pour la courbe du siilfate de soude ,  

qui , aprks s'btre inclinée pro;;ressivenient en suivant une mar- 
che analogue à celle de l'eau jusqu'a c e  que l'excès corninuil 
soit de  Io, 9, se  reléve brusqueiiient jnsqu'a un niaxirnuni corres- 
pondant a 2", 5, pour s'abaisser ensuite progressivenient jusqu'a 
zéro. O r ,  l'observation m'a montré que cette différence dans la 
niarche du  refroidissement correspondait a un dépôt de  cristaux 
au sein de la liqueur, qui devait nécessairement occasiouner un 
dégagement de  chaleur, venant conipenser les pertes par refroi- 
dissement. Cette formation des cristaux a duré assez longtenips, 
e t  c'est ce qui explique coininent la teinpérature di1 ballon à sul- 
fate de  soude est restée supérieure a la température du  ballon a 
eau. Mais après dix-huit heures ,  le ballon à sulfate de soude 
était revenu à la températureanihiante; le  même effet se serait 
produit après un temps beaucoup moins long ,  comme nies ob- 
servations faites dans la première expérience de  ce chapitre le 
démontrent,  s'il n'y avait pas eu coinplication du  phénomène 
par suite d e  la produciion de  cristaux de l'hydrate a 7 équiva- 
lents d'eau. Cette expbrience , suffisamment précise pour 
atteindre le but que je m'étais proposé, nie paraît offrir toutes 
les garanties désirables; elle inontre bien qu'il n'y a rien de 
mystérieux dans la marche du refroidisseinent de la solution 
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sursaturée d e  sulfate d e  soude soun~ise ou noii a l'influence d e  
la pression atmosphérique ; e t  q u e ,  e n  opérant dans des  condi- 
tions convenables, cette soluLion peut revenir très-cxacteuient 
à la température ambianle dans un temps qui n e  diffère pas 
beaucoup de  celui que  niet l 'eau dans les  niêmes circonstances, 
surtout si l'on opère e n  évitant la production de  cristaux du sel 
SO" ~ a 0 + 7  HO. 

Remarque. 

L'inspection des deux courbes du  refroidissement d e  I'eau e t  
du  sulfate de  soude montre qu'elles sont d'abord à peu près pa- 
iallèles , c e  qui doit arr i rer  d'après les observations d e  Dulong 
et  I'eiit sur le  refroidissement. Mais, pour un excès d'environ 
12 degrés, la coiirbe d u  sulfate de  soude vient couper la courbe 
de l'eau, puis resteen dessous jusque vers un excès de  2 degrés, 
et remonte à partir d e  c e  point pour rester constanment au- 
dessus de  la courbe d e  l'eau. II semble donc que la vitesse d u  
refroidissement , plus grande d'abord pour le  sulfate de soude,  
devienne ensuite plus petite que celle de  l'eau. Si ces resultats 
ue tiennent pas a l'imperfection du procédé employé, ce qui es1 
probable, en raison de  la marche régulière des deux courbes,  
ils indiqueraient un changenient dans la nature coniplexe de la 
liqueur, dû très-probablement à la naissance de l'hydrate à 7 
équivalents d ' eau ,  qui conimencerait à se former lorsque l'excks 
de  tenipérature approcherait d e  14 degrés. II doit y avoir 16, 
au sein du liquide, un  travail m o l é d a i r e  q u i ,  dégageant de la 
chaleur, change la niaiche du refroidissement de la solution sa- 
line. J e  me propose d'étudier cetle question de mécanique mole- 
culaire ensouniettant au refroidissement, les solutions de sulfate 
de soude et  d e  différents sels dans des conditions qui permettent 
d'éviter toute cause d'erreur. II iuesuffirad'eniployer un appa- 
reil analogue à celui de Dulong et  Pe t i t ,  ou dc Desains cc de 
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la Provostaye , et d'observer le refroidissement de quantites ri- 
goureusement égales d'eaiiet de solutions salines dans Ic vide et 
daos une cnceinte maintenue a zéro, pour décider la questioii 
et pour éviter les incertitudes qui pèsent naturellcnicn t sur I'ex- 
périence que je viens de rapporter et qui n'avait pour bu1 que 
la réfutation des résultats signalés par II. Terreil. 

Troisième ezp'rience (8 janvier 1861.' 

Le ballon qui m'a servi dans I'expcrience précédente à 91ii - 
dier la marche du refroidissement, contenant à ,l'intérieur 1c 
thermornétre dont le zéro est au O degré, esl suspendu I'air 
libre dans la cour du laboraloire, la teiiipérature ertérieiire 
étant de 8 degrés au-dessous de zéro au com~nencement de 
l'expérience (3h, 35" diisoirj. II ne peiit y avoir ici d'autre influ- 
ence que celle résiiltant de la température, puisque l'appareil 
est complèteinent clos et qu'il renfernie de I'air sous la pression 
almosyhériqiie, niais de I'air prkalalilement calciné. 

J.,es résultats de l'expérience sont consignés dans le tableau 
suivant : 
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- 
I~NPÉRA- 

TURE 

lu ballon. 

-1° 

-2 

-3 

- 4 
-4 

-4 

-4 
-4 
-4,3 

-4,s 

-C,6 

- 
B~IPÉRA-  

TURE 

imbiaute 
- 

-8' 

, 

1) 

R 

-10 

- - 

A l'origine, il y a dans le ballon des cristaux 
t rauspar~uts  de ,506, Na0+7 80. 

On apercoil de petits mamelons blancs cu [orme 
de chiux-fleurs sur les parois. 

rd. avec augmentation. 

Id. 

Les crislanr opaques, en choux-fleurs, saut venus 
la surface du liquide. On agite de temps eu 

temps. Les crislaua du food sont blancs, trans- 
parenls, n'augmentent pas. 

De petits cristaux d'aspect farineux apparaisseul 
& la surface des crislaux transparents du fond, 
à 7 6quivalenis d'eau. 

Id. 

Id. 

Des cristaux en aiguilles se lormeut sur Les cris- 
taux du lond toujours transparents. 

On dislingue nettemeut une portion d e  liquide 
limpide entre la  surlace et  le lond, la surfare 
es1 recouverle de choux-fleurs. 

Il n'y a plus de liquide on voit descristaux trans- 
parents au lond et uhuiasseopaque au-dessus 
mais il u'y a pas solidification, ce qu'indique 1; 
trauspareuce des cristaux. 

Le lendeniaiii matin, c'est-à-dire seize heures 
après le ooinmencemenl de l'expérience, la teni- 
perature du ballou est de - 12 degrés; la tem- 
péralure dana la  nuit es1 decsendue 1-18 d e .  
gres * la sursaturation a ce&, car les cristaux 
à7 6;uiralenls d'eau ontperduleur transparence 

Remarque. 

Ces résultats, traduits par la courbe (PI. II, hg. 23), con- 
firment pleinement ceux que Lœwel a trouvés dans des circoiis- 
tances analogues ', enopérant avec des tubesscellés privés d'air. 
La présence ou l'absence de l'air ne change donc rien aux phé- 
noniènes observés. 

1 Annales de Chimie et  de Physique, 3e série, t. XXIX , p. 72. 
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Cette courbe représente la iiiarche du thermomètre du ballon 
et non plus ses excès d e  temptirature sur  la teiiipéraiure exté- 
rieure, coninle dans la conrbe (Pl. II, fiy. 22).  J'ai dù nie bor- 
ner à cette indication, attendu que la tenipératnre ambiante ne 
pouvait être considérée conime constante pendant la durée de 
l'expérience. 

Quatridme expérience. 

Un ballon analogue au précédent, contenant une solution de  
sulfate de  soude sursaturée, de  I'air calciné, un thermoniètre, 
a été expose a I'air froid, mais sa température n'est point des- 
cendue plus bas que 4 à 5 degrtis au-dessous de  zéro. Il s'est 
fornié, comme dans la troisiènie expérience de  ce chapitre, 
d'abord des cristaux e u  mamelon au-dessus des crisiaux traus- 
parents à 7 équivalents d 'eau;  l'appareil ayant  été rentré au 
laboratoire, les cristaux en inanieloii se sont redissoris el les 
cristaux à 7 équivalents d'eau sont restés limpides, ce qui indi- 
quait que la liqueur était siirsaturée. C'est la deuxiènie partie 
de l'expérience citée de Lœwel que je répktai en présence de 
I'air calciné. J e  placai ensuite l e  ballon dans u n  inélange réfri- 
gérant  ; la ten~pérature du thermomètre intérieur s'abaissa ra- 
pidement jusqu'h 8 degrés au-dessous de  zéro, puis tout à coup 
elle remonta. La masse Ctait solidifiée au-dessus des cristaux à 
7 équivalents d'eau devenus opaques. Le ballon avait 6té cous- 
taiiiinent agité dans le nielange, et il y eut toiijours du liquide 
jiisqn'au nionient oh se  f i t l a  solidification. 

Cinquiéme expe'rietm. 

Dans le but d e  déterminer avec plus de précision le point de 
solidification de  la solution sursalurée d e  sulfate d e  soude,  jlo.- 
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pérai sur  unt: quantité de  liquide beaucoup plus minime, de 
nianière a pouvoir mieux répartir la chaleur dans la masse d e  
liquide et  d e  cristaux peu conductrice du calorique. A cet effet, 
je me servis d'un tube [PI.  1, fig. 4), au  lieu d'un ballon, con- 
tenant toujours, comme dans les expériences précédentes, du 
sulfate de  soude e n  solution sursqtiirée, d e  l'air calciné et  u n  
tlierinomètre. Quelques cristaux de  sel a 7 équivalents d'eau 
s'étaient formés e n  A. L'appareil fut placé dans un mélange ré- 
frigérant seulenient jusqu'en B ,  de manière a pouvoir observer 
le liquide un peu au-dessus de la surface du  niélange. La tem- 
pérature s'abaissa très-vile e l  progressi~ement  juîqu'à 8 degrks 
au-dessous de  zéro, puis tout à coup elle reinonla josqii'a + 3 
degrés , e t  jc r is  en n i h e  tenips la cristallisation s e  propager 
rapidement dans In  colonne de liquide BC qiic j'avais ménagée 
au-dessus du mélange réfrigérant. 

J'altaclie peu d'iiiiportance à l'élévation de  température da  
thermométrc dans ces expériences ; elle n'est janiais fixe cl dé- 
pend de  la niasse sur  laquclle on opère ainsi que  de  la lenipéra- 
ture du niélange. Il n'en est plus de  mêine de la température a 
laquelle la solidification a l ieu,  qui  est  toujours exactement d c  
8 degrés au-dessous de  zéro. 

Conclusions déduites des exyériences du chapilre I I I .  

1. La solidification d'une solution sursaturée de  sulfate de 
soude se  produit si  sa  ten~perature s'abaisse exacteme;it a 8 
degrés ail-dessous d e  zéro , en prksence ou eu I'abseuce de  l'air ; 
les cristaux formés ne  se  dissolvent plus si on les arnènea la tein- 
pérature ordinaire de  12 ou 15 degrés. 

II. Si le refroidissement est très-lent , la liqueur peut dépo- 
scr  d'abord des cristaux transparents de sel à 7 équivalenls d'eau, 
la température étant niaintenue au-dessus de zéro. Pi la tempé- 
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rature s'abaisse toujours lentement au-dessous de zéro, il se forme 
un autre hydrate qui cristallise difficilenient en Forme de choux- 
fleurs et dont la quantité maximum se produit yers 4 degrés ao- 
dessous de zéro. Si l'on ne descend pas au-dessous de cette teni- 
pérature , le liqiiide reste sursaturé, et ce second hydrate peut 
se redissoudre si la température est supérieure à O degré. Mais 
que le refroidissement soit lent ou rapide, qu'il ait lieu avec ou 
sans agitation, en présence ou en l'absence de l'air calciné, tou- 
jours la sursaturation cessera lorsque la rnasse aura allein18 
degrés ail-dessous de zéro '. 

III. Après un temps variable, suivant qu'il y a ou non cris- 
iallisalion de l'hydrate à 7 éqnivalents d'eau, la solution sursa- 
turée de sulfate dc soude faite a chaud revieiit la tenipératiire 
ordinaire, après un temps qui n'est jamais excessivenient loiip. 

IV. La vitesse de refroidissement d'une soliilion sursaturée du 
sulfate de soude peut être différente de celle de l'eau, mais cette 
différence tient à dcs actions moléculaires q~i'il est fac,ilc d'inter- 
préter. Elle dépend de la quantité de sulfate à 7 équivalents 
d'eau qui peut se déposer. 

C H A P I ' T R E  I V .  

INFLUENCE DU CONTACT DES CORPS SUR LA SURSATURATION. 

En parcourant les différents Mémoires qni ont été écrits sur 
ce sujet, on est frappé des contradictions qui existent entre les 
divers auteurs, et souvent n ih ie  entre les assertions du méme 
auteur. Aussi, en présence de cette confusion générale et du dé- 

1 Les choses se passent tout différeiiiinent avec, le sulfate de magnésie 
et i'alun , qui peuvent Qtro amenés jusqu'à - 20 degrés sans que la sursa- 
turation cesse. 
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saccord de ses propres experienw , M. Schroder ' ne peut s'em- 
pêcher de tirer cetle conclusion , la seule qu'une saine logique 
permettait de déduire : 

C'est toujours une affaire de hasard si une parcelle d'une 
suhslancedonnée provoque ou nonla cristallisation des solutions 
sursaturées, et la seule règle générale qu'on puisse lirer de ces 
expériences, c'est que toutes les subslances si diverses qui ont 
été essayées sont sans action si leur surface n'a pas été exposée 
pendant qnelque temps au contact de l'air. )) M .  Schroder est 
parfaitenient dans le vrai, car on nc peut tirer de conclusion de 
toutes les expériences qui ont été failes, qu'autant qu'elles ont 
fourni des résultats négatifs. Cela tient à ce que dans tous ces 
essais on n'a point jusqu'à présent Elimiué complélemeut l'in- 
fluence de  I'air commun qui peut apporter des éléments de com- 
plicatiou. II est impossible de dire, lorsque la cristallisation a 
lieu, si elle a été déterminée par le corps lui-même ou par I'air 
logé dans les pores ou dans les anfractuosités de la substance ; 
d'autre part ,  on sait que la plus petite quantité d'air suffit quel- 
quefois pour provoquer la cristallisalion ; tantôt, au contraire, 
on voit des liqueurs rester sursaturees en présence de volumes 
considérables d'air ordiriaire. J e  possède deshallons qui, depuis 
1860, contiennent des solutions sursaturées de sulfate de soude 
en présence d'air qui n'a subi ni calcination ni tamisage a11 mo- 
ment où  il a été iritroduit. Je  reviendrai plus loin sur ce sujet: 
je prie le lecteur de  vouloir bien admettre le fait pour le mo- 
ment. 

Les expériences que je vais rapporter on1 été dirigées dans le 
but de me soustraire complétement aux causes d'erreur non évi- 
tées juequ'ici dans les méthodes expériinentales employées par 
différents savants. 

.l'examinerai siiccessivernent l'influence des gaz , l'influence 

1 Aliiialen der Chcmie und Pharmacie : t. CIX ; 1859, p. 35, & 23. 
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des liquides, puis l'influence des solidcs sur  les solutions snrsa- 
turées de  sulfate de  soude. 

1. - Influence des gaz. 

J e  n e  m'occuperai point ici de  I'air commun, dont l'action 
sera examinée plus loin en détail ,  niais je ferai rentrer dans 
cette étude tous les principes gazeux, oxygène, azote , acidc 
carbonique, etc., qui sont ou peuvent être  contenus dans I'air. 

J e  place dans un flacon de Woolff à trois tiibulnres (Pl. I ,  
f ig.  5), les substances q u i ,  par leur réaction, doivenl donner 
naissance au gaz que je veux obtenir. A l'une des tubulures di1 
flacon, est adaptée, au  moyen d'un bouchon en caoutchouc, 
l'extrémité recourbée du  col étroit d'un ballon contenant une 
solution sursaturée de  sulfate d e  soude dans le vide. La pointe 
recourbée a été r a ~ é e  a la l ime,  pois lavée a l'eau distillée et  
chauffée à la lampe à esprit-de-vin avant d'êtrc introduite dans 
le bouchon en caoutchouc de la tubulure A. Les deux antres 
tubulures portent,  engagés dans des bouchons en caoutcliouc, 
un tube à entonnoir e t  u n  tube abducteur qui plonge dans l'eau. 
J e  laisse dégager le gaz pendant un temps assez long pour que 
toiit I'air de  l'appareil soit éliminé. Quand je juge que l'opéra- 
lion a marché suffisamnient longtemps, je casse en A la pointe 
de l'extrémité recourbée du col di1 bal lon,  en appuyant B faux 
cette pointe contre la paroi du flacon e t  e n  ayant soin que le dé- 
gagenient du gaz soit assez fort en ce moment. Le gaz rentre 
alors brusquement dans le ballon vide d'air. 

Les gaz sur lesquels j'ai expérimenté sont : l 'hydrogène,  I'a- 
cide carbonique, l'hydrogène sulfuré, l e  bioxyde d'azote Aucun 
d'eux n'a determiné la cristallisation , même longten~ps après 
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qu'on les eut séparés d c  I'ap!~airil cn coupanl le col du hallon 
par un jet d e  flamme en B. 

Remarques. . 
L'hydrogène sulfnr6 a formé un léger précipité d e  sulfure 

métallique provenant des impuretés du sulfate. 
Le bioxyde d'azote a produit une vapeur rouge en rentrant 

ddns le ballon ; il y a m i l  donc un peu d 'a ir ;  le vide n'était pas 
parfait. 

Malgré cela les liqueurs sont restées sursalurées. 

Le gaz sur lequel je voulais enp6rimenter était recueilli dans 
un flacon d e  1 à 2 l i t res ,  que je ferinais avec un  bouchon en 
caoutchouc, dans lequel passait la partie recourbée du col d'un 
ballon contenant une snlutionsursaturée de sulfate d e  soude dans 
le ~ 4 d e  (Pl. 1 ,  pg. 6). Après plusieurs heures ,  le gaz étant venu 
A la température ordinaire, je cassais la pointe du ballon en 
l'appuyant à faux contre le  goulot du flacon pour introduire le  
gaz dans le ballon vide d'air. 

Les gaz snr lesquels j'ai expérimenté sont : l'oxygène, l'azote 
préparé par le  procédé d e  M. H. Deville, consisiant à absorber 
l'air par le protoxyde d e  maganèse ; le  protocarburi: d'hydro- 
gène,  le bicarbiire d'hydrogène, le  gaz de  l'éclairage. Aiic~iii 
d'eux n'a déterminé la cristallisation, meme après plusieurs 
mois. 

Le gaz de l'éclairage offre un certain intérêt en raison des 
circonstances de sa préparation en grand , des diverses manipu- 
lations qu'il a subies, e t  des îrottenienis rapides et  lents qu'il a 
dfi éprouver en passant à travers les épurateurs ,  les compteurs, 
les tiigaiix d'une grande ville. Il  ne provoque point la cristalli- 
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- 982 - 
sation plus que les autres. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à 
engager le col droit d'un ballon de  sulfate de soude dans n n  des 
nombreux tuyaux à gaz d'un laboratoire et à appuyer à faux, de 
manière à casser la pointe du col dans le caoutchouc. II n'y anra 
point de cristallisation. 

Le ballon dans lequel le gaz se produit (PI. 1, t g .  7) porte 
un bouchon en caoutchouc traversé par l'extrémité recourbée di1 
col d'un ballon à sulfate de soude vide d'air, et en outre par un 
tube abducteur recourhé de 90 centimètres de longueur plon- 
geant dans une petite cuve à mercure. On fait dégager le gaz 
pendant un certain temps, et lorsqu'on est sûr que tout l'air est 
chassé, ce qui arrive lorsque l'absorption du gaz par l'eau est 
complète, on casse la pointe effilée du col du ballon en appuyant 
A faux contre la paroi, etle gaz rentre rapidement dans le ballon 
vide d'air, en même temps qu'il est absorbé par le liquide, ce 
que l'on reconnaît à l'ascension du mercure dans le lube abduc- 
teur. On continue à produire le gaz jusqu'à ce que le liquide en 
soit bien saturé,  et on met fin a i'expérience en détachant le 
ballon par un jet de flamme sur le col. 

Les gaz sur lesquels j'ai opéré sont : le gaz ammoniac, le gaz 
acide chlorhydrique, tous deux fort solubles et de propriétés 
très-differentes. Ni l'un ni l'autre n'a produit de  cristallisation 
subite. 

Le gaz animoniac a occasionné un léger précipité floconneux , 
provenant très-probablement d'un peu d'alumine, et Ic gaz chlor- 
hydrique a produit une très-légère effervescence, due a un peu 
de carbonate de soude contenu accidentellement dans le sulfate 
employé. 

Après plusieurs jours, les ballons étant restés limpides, je 
brisai la pointe et j'amenai le liquide au conlact de l'air : la 
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solution se prit  en niasse comme à l'ordinaire. La présence 
(l'une grande quantité de gaz soluble n'avait dom pas fait chan - 
ger l'état de sursaturation. 

Conclusions déduites des expiriences du rj I du  chapitre IV. 

De ces expériences nombreuses, on peut conclure par induc- 
tion, contrairement à l'affirmation de Gay-Lussac dans son 
Némoire sur l'influence de la pression de  I'air sur la cristallisa- 
tion des sels ', qu'aucun gaz, en tant que gaz, ne determine 
la cristallisation subite des solutions sursaturées de sulfate de 
soude. Cela est vrai aussi bien pour les gaz préparés a froid, 
tels que l'hydrogène , l'acide carbonique, l'hydrogène sulfuré, 
le bioxyde d'azote, que pour les gaz préparés à chaud, tels que 
l'oxygène, l'azote, le protoxyde d'azote, les carhiires d'hydro- 
gène, aussi bien pour les gaz très-solubles que pour ceux qui le 
sont fort peu , aussi bien pour les gaz acides que pour I'ammo- 
niaque, gaz a l d i n .  Cela est vrai égalemenl pour des gaz pré- 
parés depuis longtemps, comme lc gaz de l'éclairage, qui a dli 
subir toutes sorles de frottements dans le trajet qu'il a eu a 
parcourir. 

Les résultats contraires cités par Gay-Lussac et  par d'autres 
proviennent sans nul doute d'un mode vicieux d'expéiimcnta- 
t'ion, qui a da  permettre la rcnbrée de I'air commun ou de 
corps étrangers. 

$ I I .  - Influence des Ifquides. 

Pour étudier l'influence des liquides chauffés à I'6hullition, 

4 Annales de Chimie et de Physique, lre série, t .  LXXXVII, p. 228. .- 
,&moires de Chimie et  de Ph.ysique de la Sociild d'Arcueil , t. III,  p. 183. 
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puis refroidis jusqu'à la température ordinaire, j'ai pris les dis- 
positions suivantes : 

Le ballon à sulfate de  soude A (Pl. 1, f ig. 8), dont le col B 
est recourb6, vient s'engager dans uii tube en caoutchouc CE, 
que l'on peut serrer trés-fortement au moyen d'un compresseur 
métallique A vis DI. Le caoutchouc communique avec un tube 
à pointe effilée EF. Le caoutchouc est fortement serré par des 
liens autour dg tube. Le tube EF passe dans un bouchon en ca- 
outcliouc M qui s'adaptera bientôt à la  tubulure d'une cornue 
contenant Ic liquide sur lequel on veut expérimenter; la cornue 
comniunique avec un ballon condenseur G , par I'intermédiairc 
d'un bouchon en caoutchouc, et le ballon condenseur communi- 
que lui-même avec un appareilK pouvant fournir de I'air calciné. 

Les choses étant ainsi disposées , on porte le liquide da  hal!on 
A à 1'Cbullition , en même temps que le liquide F de la cornue, 
et ori engage la pointe EF dans la cornue, en serrant le hou- 
chon M ,  sans que le liquide A cesse de bouillir. On maintient 
l'ébullition pendant quelque tenips , puis on serre le conipresseur 
ID, le liquide F étant toujours en ébullition, mais le feu ayant 
étE éloigné du ballon A en ce moment. Au bout d'un certain 
tenips, on laisse rentrer l'air calciné dans les vaisseaux, et 
quand tout es1 revenu à la  température ordinaire, on ferme I'ap- 
pareil au moyen d'un jet de flanime appliqué. en H. 

Lorsqu'aprés-deux , trois et  même huit jours on veut procéder 
Q l'expérience, on desserre légèrement le compresseur ID; 
comme le ballon A est vide d'air, le liquide de  la cornue F y 
renlre ; on en laisse arriver quelques gouttes en A ,  on agite, 
on resserre le compresseur pour laisser rentrer de nouveau du 
liquide en plus ou moins grande quantité, et quand l'expérience 
est terminée, on détache le ballon en B par un je1 de flamme. 

J'ai opkré sur les liquides suivants : alcool ordinaire à 90 
tlegréa de i'alcoométre , alcool amylique , éther, huile d'olive, 
et  j'ai pu constater qu'aucun de ces liquides, chauffe d'abord , 
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puis refroidi avec les precautions que j'ai indiquées, ne fait 
cristalliser en niasse les solutions sursaturées. 

J'ai pu vérifier par ce procédé un résultat annoncé par Lœwel ' 
dans son premier Mémoire, et  qui lui a permis d'obtenir I'hy- 
drate à 7 équivaleuts d'eau. En laissant rentrer de I'alcool froid 
lentement, de manière à le maintenir à la surface du liquide du 
ballon, on voit naître, au bout d'un quart d'heure, de petits 
cristauxcn lainclles à la surface de séparation des deux liquides ; 
ces cristaux augmentent peu à peu et h issent  par former une 
couche assez épaisse. La cristallisation marche lentement par 
l'hydratation de I'alcool, mais elle ne ressemble en rieu à la  
crislallisation rapide qui fait cesser la sursaturation. II s'est for- 
mé très-probablement l'hydrate à 7 équivalents d'eau indiqué 
par Lcwel. 

Si on laisse rentrer unequantite considérable d'alcool et d'une 
manière tuiiiultueuse , le liquide semble se prendre en masse , 
par suite de la production des cristaux à 7 équivalents d'eau sur 
tous les points. 

L'éther et I'alcool amylique semblent se comporter coirime 
I'alcool ordinaire, mais cependant avec nioins d'énergie. 

B .  - LIQUIDES FROIDS EXPOSÉS A L'AIR. 

Je me sers d'un ballon disposé absolument comme le ballon 4 
des expériences précédentes, à col recourbé, muni de soncaoiit- 
chouc, de son compresseur ct de son tube en verre terminé en 
pointe. Seulement, quand l'ébullition est sur le point d'&tre 
terminée, je plonge la pointe F dans le liquide froid soumis à 
l'expérience , et je Fais dégager quelques bulles de vapeur; puis 

1 Annaleo de Chimie et de Physique, 30 rcérie, t.  XXIX , p. 116, e t  tcme 

XXXIII, p. 534. 
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je fernie le compresseur et j'abandonne l'appareil au refroidisse- 
nieBt, le liquide étant exposé à l'air par sa surface. Le lende- 
main , par exemple, je desserre Iégérement le compresseur et je 
laisse rentrer peu pcu le liquide poussC dans le ballon çidc 
d'air par la pression atmosphérique. 

Les liquides sur lesquels j'ai opéré sont : I'eau distillée, l'eau 
de puits, l'eau de pluie recueillie sur les toils, l'alcool ordinaire 
th 90 degrés de l'alcoombtre) , I'alcool amylique , l'huile d'olive. 
Ces liquides déterminent ia cristallisation en masse, souvent ail 
boul de trks-peu de temps, excepté I'eau sous toutes ses \%riétés, 
et cepcndant l'eau des toils contient des substances irès-com- 
plexes, des corpuscules organiqnes, des matiéres terrcuscs , di1 
charl~on trés-divisé , elc. 

On sait du resle que la couche d'huile que l'on place soiiveni 
ii la surface des vases dans lesquels on veut preparer une expé- 
rience de solidificalion de sulfate de soude ne préserve pas long- 
temps ces liquides ; souvent, du jour au lendemain, les solu- 
tions sont prises si les vase? sont restés ouverts au conlact de 
l'air, 

I I I .  - I n p q t e ~ w  des solidrs.  

Depuis la publication d'un extrait de ce travail, qui a 614 faite 
en 1860, dans les Aldmoires de la Socil td des Sciences,  Agricul- 
ture  e t  Ar18 de  Litle , j'ai fait construire un appareil plus com- 
plet, pliis commode et plus sûr que celui que j'avais employé 
dans mes premi&res expériences, d'après le modèle de celui qui 
a servi à M. Pasteur dans son travail sur les corpuscu,les orga2 
nises de l'atmosphère '. J'ai repris toutes mes expériences dans 

i Atmales de Chimie et de Physique , 3e série , t .  LXIB, - Annales cles 

Sciences nafurelle& (Zoologie), 4e série. t. XTI. 
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ces nouvelles conditions, et je vais indiquer les résultats aun- 
quels je suis arrivé. Mais cornnie j'ai apporté a cet appareil quel. 
(lues modifications qui rendent son euiploi plus avantageux pour 
I'objel de mes recherches, je crois devoir le décrire d'abord dans 
ses dispositions les plus générales. 

Un tube eu platine AB (PI. 1 ,  fig. 9), contenant a I'interieui 
une spirale en platine, peut être maiolenii au rouge par le petit 
calorifkre a gaz C ; en D se tronve une plaque eu terre cirile qui' 
sert d'écran, et  autour de l'extréniité B du tube en platine se 

'trouve enroulé un écheveau de coton sur lequel on fait arriver 
constamment un filet d'eau. Le tube en platine est en conimuni- 
cation, au moyen d'an caoutchouc, avec un tube en U, figuré 
en E, ayant 1 niètre environ de développement et qui contienl 
de la pierre ponce imprégnée d'acide sull'urique , ou d'eau, sui- 
vant que l'on veut opérer dans de I'air sec ou dans de l'air saturé 
d'humidité. La colonne de pierre ponce a 80 centimètres de lon- 
gueur, et le tube plonge constamment dans une grande Cprou- 
vette remplie d'eau froide; on est bien sûr qiie I'air qui rentrera 
H travers le tuhe de platine incandescent reprendra la tenipéra- 
ture anibiante après son passage sur une colonne de pierre ponce 
qui n'a pas moins de 80 ccntimétres de longueur. 

A la suite de ce tube se trouve une piéce en cuivre à trois 
robinets , R I  R', R", qui permet, soit de faire levide à l'aide de 
ia machine pneuniatique W ,  dans la partie gauche ou dans la 
partie droite de l'appareil, soit den'y laisser rentrer que de l'air 
calciné. Enlre les robinets R et R', on pe1.1t même adapter u n  
tiihc cn U desséchant, désigné par la lettre Y. J'ai supprimé ce 
tube depuis qiie je me sers du grand tube E l  ct  j'ai relie leu 
deux pikccs creuses de cuivre qui portent les robinets R et R' 
par uii tube droit F mastiqué dans c,haque piécc. 
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L'extrémité G de la pièce en cuivre est en coinmunication 
avec une autre pièce en cuivre K, à quatre branches, dont je 
vais faire comprendre l'usage. 

La branche L cominunique avec l'extrémité G par un tuhe en 
caoutchouc GHL, interrompu vers son milieu par un tube en U 
que I'on pcut maintenir facilement à telle tempéralure que l'on 
voudra, en le faisant plonger dans un bain refroidi ou chauffé. 
C'est dans ce tube que I'on place les corps sur lesqnels on veut 
expérimenter ; ils sont contenus dans une petite cartouche cn 
verre que I'on introduit par la branche H en déliant le tube de 
caoutchouc qui y est adapté. 

La hranche N présente une disposition analogue; elle com- 
munique également par un tube en caoutchouc a un tube en CT 
designé par Y, destiné à recevoir une petite cartouche d'essai et 
qui sera soumis a toutes les influences de tempkrature par les- 
quelles passera le tube 1. Ce tube peut conimuniquer avec I'ex- 
térieur parun tube en caoutctiouc Q, fermepar un compresseur. 

La branche Ocoinniuniquepar un caoutchouc avec un ballon X 
contenant la solution sursaturée. 

La branche M, teriiiinée pbr un tube en cuivre plus gros que 
le précédent, est fixée a un gros tube en caoutchouc ST, fermé 
en T par un coinpresseur. Ce gros tuhe en caoutchouc est destiné 
a recevoir les fragments de tube et de verre provenant des ex- 
trémités des cols effilés des ballons X. Quand il y en a un excès 
cn T, ou les enléve en dkboucbant le tube. Cette disposition est 
avantageuse en ce sens qu'elle permet de  faire plusieurs opéra- 
lions -ans craindre d'introduire dc l'air conirnun , ou des pous- 
sières dans l'appareil. 

Avaut de nie servir de l'appareil, toutes les pièces furent 
layees a l'eau distillke bouillante ; les caoulchoucs avaient eté 
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préalablement traités à l'ébullition par une solution de soude 
caustique à 2 ou 3 degrés Baumé, puis lavés avec soin à l'acide 
chlorhydrique faible et a l'eau. Toutes les pièces furent séchées 
h l'étuve et transportées, pour les monter, en tournant les ou- 
vertures en bas. L'appareil étant en place, aprks que les ouver- 
tures extérieures lurent fermées au moyen des compresseurs, 
et  après avoir enlevé a plusieurs reprises l'air de l'intérieur par 
des rentrées successives d'air calciné, je promenai au-dessus et 
au-dessous de toutes les pièces un brasier, jusqu'à ce que leur 
température fût assez élevée pour ne plus pouvoir les tenir à la 
main. Avant de me servir définitivement de l'appareil, je fis 
plusieurs expériences à blanc ponr in'assiirer que tout Btait en  
bon état. 

Procédé suivi .  

Supposons que I'on veuille étudier l'influence d'une niaLière 
solide quelconque, à une température donnée, sur une solution 
sursaturée de sulfate de soude par exemple. Voici comment on 
procède : le tube de platine étant porté au rouge et l'appareil 
rempli d'air calciné par les essais à blanc qui ont été faits tout 
d'abord, on enlhre le compresseur à vis qui fernie l'ouverture U 
et on introduit l'extrémité du col du ballon, préalablement ragé 
avec une lame d'acier tranchante, puis lavé à l'eau distillée et 
chauffé dans la flamme de l'esprit-de-vin, jusqu'à ce que l'on ne 
puisse plusla tenir la main. On attache fortement avec un cor- 
don le col du ballon au caoutchouc. 

La substance que I'on veut essayer est introduite, avec des 
dispositions variables suivant sa nature, dans de petits bouts de 
tubes ouverts, que je désignerai sous le nom de cartouches, que 
I'on a passés d'abord quelque tenips dans la flamme en les tc- 
nant par des pinces en métal également chauffées. On en chauffe 
deux simultanément; on les laisse rofroidir à l'abri de l'air com- 
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tnun, sous une clwhe par eaeiiiple ou dans un tube de  verre 
ferrué a un bout : on introduit la substance dans l'uiie des car- 
touches, on fait passer cette dernière par l'ouverture H d a ~ ~  le 
tube 1, et I'on place l'autre qui est vide dans le tuba P. Si la 
substance peut supporter l'action d'une température assez élevée, 
on place les deux cartouches dans un tube de verre d'un petit 
diamètre fermé à un bout, à quelque distance l'une de l'autre ; 
on chauffe le tube e t ,  quand il est suffisamment chaud, on 
introduit la cartouche vide dans le tube P sans la toucher et 
l'exposer a l'air, et l'autre dans le tube 1 de la même facon '. 
L'appareil est soigneuseinent refermé, et  I'on fait le vide à 
plusieurs reprises en laissant rentrer chaque fois de l'air calciné. 
Alors on ferme les robinets Ru et R' ; on casse l'extrémité V du 
ballon en cc à l'endroit ou l'on a fait a l'avance un trait. I I  se 
f'ornie un vide dans les tubes par la rentrée de l'air eR X ; on 
ouvre très-lentement le robinet R'. Si l'on opère avec ces pré- 
cautions, on peut mêinv ouvrir brusquement ce robinet; la 
cristailisztion n'a jamais lieu, a moins que le caoutchouc ne 
soit couvé accidentellement par le verre '. 

On fiit passer le bout du tube V dans le rSservoir ST, puis 
on agice le ballon el  on l'abandonne quelques instente, quelques 
lieures ou quelques jours : i l  n'y a jamais cristallisation si 
l'opération a é1é bien conduite. On fait passer al or^ la car- 
touche d'essai qui a été placée en P, puis, après quelque teiiips, 
la liqueur s'étant ç h e r v é e  limpide, on fait passer de la même 
fason la cartouclie 1 conteuaut la substance que I'on vekt 
essayer. Si l'on a intérèt a conserver le ballon, on le détache 
par un jet de flaiiime en B. 

11 serait iuipossihle de donner tous les détails pour chaque ruaiiipulation ; 
oii y suppléera facilemeut d'al rès ce qui vient d'êlre dit. 

2 011 peut nièinc se  servir d e  ce procédé espédiiilpour renil~lir au besoin 
les ballons d'air calciné ; on n'a qu'à les détochcr eusuite en B à l'aide du 
chalumeau. 
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Ballons contenant l es  solutions sursaturées. 

On doit apporter les plus grands soins dans la préparalion 
des ballons qui renferment les solutions sursaturées. Ceux dont 
je me suis servi avaient une capacité de 250 centimétres cubes 
environ; leur col , légérernent ét iré,  était soudé à un tube de 
verre de 1 centiinétre de  diamètre et de 50 à 60 centimètres de 
longueur. Ils étaient netloyés en les plongeant dans l'eau pen 
daul vingt-quatre heures, puis passés à l'eau distillée et séchEs 
au feu. L'extrémité ayant ét6 légèrement étirée et recourbée, 
j'introduisais la solution saturée chaude, en vaporisant un pcu 
d'eau distillée inlroduite dans le ballon et plongeant rapidenient 
l'extrémité dans la solution. Lorsque la pression atmosphériyuc 
avait fait pénétrer la soliilion chaude jusqu'à moitié environ de 
la capacité du ballon , je relevai le col ; l'extrémité était lavée 
extérieurement et intérieurement à l'eau distillée; e t ,  le ballori 
étant placé sur le fcu , je maintenais la solution en ébullition 
modérée pendant assez longtemps, de maniére a laver les parois 
du col du ballon par !es eaux de condensation de la vapeur. 
I'uis, enfin, poussaiil le feu activement, je scellais le tube a 1s 
lanipc dans la partie étranglée, le liquide étant en pleine 
khullilion. 

Des précautions aussi minutieuses ne sont pas toujours néws- 
saires : mais il faut bien reniarquer que c'est parce que je les 
ai prises que je suis arrivé à des résultats concordants. En op.+ 
rant comme je viens de le dire,  j'ai reconnu qu'aucune .'es 
substances suivantes, chauffées vers 100 degrés, puis refroid es 
à la température ordinaire avant leur projection, substances 
aussi différentes que possible par leur sIructure el  leur natur, , 
n'a déterminé la crisiallisatioii, même après avoir séjourné plu- 
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sieurs mois dans les solutions sursaturées. Lorsque je crus de- 
voir mettre fin a l'expérience, je pris soin de m'assurer que les 
liqueurs sur lesquelles j'avais opéré étaient bien réellement 
sursalurées. Toutes cristallisérent en masse, soit en brisant les 
cols des ballons et amenant le liquide au contact de'l'air, soit eu 
laissant tomber un cristal de sulfate de soude a l'intérieur '. 

Corps anguleux a cassure recente ou aon. 

Fragments de verre '. 
Fragments de pierre ponce. 
Brins d'amiante. 
Brins d'amiante avec poussière de  l'air. 

1VIétaux 

Fer. 
Zinc. 
Plomb, etc. 
Platine, sous ses différentes formes. 
Mercure. 
Mercure de la cuve pris a l'intérieur et lion chauffé 

Sels solubles hydratës ou non. 

Sel marin. 
Azotate de potasse. 
Sulfate de fer cristallisé. 
Sulfate de magnésie. 
Sulfate de cuivre cristallisé, etc. 

i Cette précaution a été prise pour toutes l e s  expériences que je citerai 
dorenavant et qui m'ont fourni des résultats négatifs. 

2 T I  en est tombé fréquemment dans Ies liqueurs en cdssant le  col des 
balloiis. 
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Corps avides d'eau susceptibles de s'hydrater. 

Sulfate de cuivre anhydre. 
Sulfate de fer anhydre. 
Sulfate de soude anhydre par calcination. 
Sulfate de soude anhydre, deshydraté à 3h0, dans le 

vide sec. 
Sulfate de chaux calciné. 
Baryte calcinée. 
Chaux calcinée. 

Substances orgcrniquas. 

Fêciile de pomme de terre. 
Amidon du blé. 
Partie externe d'un grain d'orge. 
Partie interne du mênie. 
Pain. 
Ivoire végétal du phytéléphas. 
Bois. 
Brins de coton. 
Sucre candi !bientdt dissous dans la liqueur.) 
Intérieur d'une poire (non chauffé). 
Fragment d'os. 
Albumine sèche. 
Fibrine sèclie. 

.Aucune de. ces substaiices n'a dCtei'n~ine de cristallisation en 
masse, ni iniiriédiatemeiit, ni après plusieurs mois. 

-\vant que je ne fusse en niesure d'eniplnyer cette niéthode dc 
projection d'un usage général, que je viens de dccrirc, j'avais eu 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



recours, pour certains cas particuliers , a un autre procédk beau- 
coup plus restreint, que je crois devoir indiquer ici, parce que 
les résultats qu'il fournit sont à l'abri de toute objection. 

L'appareil employé (P l .  Il F g .  10) se conipose de deux ballons 
A et B soudés par le col en C .  Perpendiculairemenl à la direction 
des cols des ballons sont également soudés, en D et en E, deux 
tubes de verre qui permettent de faire communiquer l'intérieur 
des ballons avec l'atmosphère; ces tubes sont légèrement étranglés 
en C ei en F. A l'aide de cet appareil , j'ai pu constater facile- 
nient que les corps avides d'eau et susceptibles des'hydrater, tels 
queles sulfates de fer, de cuivre, calcinés, étaient hien réelle- 
nient sans influence sur la sursaluration, et voici comment : par 
le tube GE, j'introduisisdans le ballon B uue solution concentrée 
de sulfate de soude, et par le tube FD une solution également 
concentrée de sulfate de cuivre ou desulfate de fer ; je portais les 
deux ballons a l'ébullition, de nianière a chasser tout l'air ; puis, 
au bout d'un certain temps , je scellai à la lampe le tube DF en 
F; je maintins l'ébullition en modérant le feu sous le ballon B, 
puis, continuant de chauffer le ballon -4, je deshydratai complé- 
tement le sel qu'il renfermait ; quand cetteopération fut terminée, 
je scellai le tube EG en G, et  j'abandonnai l'appareil à lui-niéme 
pendant quelque temps; après plusieurs jours je transvasai peu 
à peu lesulfate de soude du ballon B dans le ballon A ,  en incli- 
nant doucement et agitant de manibre a détacher le sel déshy- 
draté et à éviter toule élévation de température sensible dans la 
liqueur. 

Je  vis, au bout de quelque temps, le sulfate de cuivre prendre 
une teinte bleuâtre qui se communiqua au liquide. Dans un au& 
appareil, le sulfate ferreux anhydre, qui est d'un blanc g r b ,  
prenaitune teinte d'un vert sale. Il y avait donc bien hydratation 
lente des deux sels. Pendant quatre jours, à différentes reprises, 
j'agitai les liqueurs; il n'y eut point decristallisation, même après 
plusie~irs mois et même plusieurs années. L'hydralation est 
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excessivenient lente ; les liquides et les poudres qui y sont en 
suspension conservent la mSme teinte pendant longtenips. 

Le même appareil m'avait servi à démontrer le peu de  fonde- 
ment de cette autre assertion de M. Terreil ' : a Tous les corps 
solubles dans les liqueurs sursaturées y déterminent la cristalli- 
sation lorstp'on les y jette. u Du sulfate de soude en solution fut 
introduit dans le. ballon B , ainsi que du sulfate ferreux ou du 
sulfate de cuivre dans le ballon A ,  comme il a été dit plus haut. 
Je portai à l'ébullition et  je scellai à la lampeles deux tubes F et  
G successivement, mais saris desséoher les sels de fer et de 
cuivre. Le lendemain, une abondante cristallisation de sulfate 
ferreux se trouva dans le ballon A ,  et également une cristallisa- 
tion de sulfate de cuivre dans le ballon A d'un appareil semblable 
au précédent , au-dessous d'une eau mère fort peu abondante de 
sulfate de fer et  de  sulfate de cuivre. Les liqueurs restant 
liinpides par l'agitation, et toute strie ayant disparu , le sulfate 
de soude sursature fut mis en contact avec chacun des sels, après 
avoir décanté d'abord delis le ballon B les petites quantités 
d'eaux mères des ballons A. Les deux sulfates ne tardèrent pas 
a se dissoudre en partie, et  cependant la liqueur ne cristallisa 
point comme l'avait annoncé M. Terreil. 

Tl faut, du reste, procéder avec la plus grande circonspection 
dans toutes les expériences de ce genre. Souvent des Ballons 
mal prkparés se prennent au bout de quelque temps , lorsque le 
liquide est aniene en contact avec quelque point de leur paroi, 
et l'on est expxé  à attribuer à un corps étranger un effet qui 
n'est dCi qu'à une mauvaise disposition de l'expérience. J'ai vu 
cependant les liquides de ballons hien prépares se prendre au 
bout de quelques jours; mais en examinant attentivement le 
point d'oh semblait partir la cristallisation, je finissais par re- 
connnitre une petite fissure en cet endroit ; le liquide avait donc 

i Comptes-rendus , 24 septembre 1860. 
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pu s'infiltrer par capillarité et venir cristalliser au dehors, et 
la cristallisation se propager à l'intérieur. D'autre fois, c'était 
la pointe trop fine du tube,  à l'endroit du scellenient, qui 
s'klait cassée, et la rentrée de I'air avait pu déterminer la cris- 
tallisation. 

C'est pour ces niotifs qu'il faut proscrire d'une manière absolue 
tous les bouchons en liege dans ces sortes d'expérience, ou 
méme les tampons en coton comme les employait M. Schroder; 
ils ne préservent que pendant un temps variable les liqueurs 
sursaturées, comme il le dit l u i - m h e ,  lorsqu'il admet que la 
furce inductive de  I'air n'est jamais nulle; il aurait dù ajouter: 
la force inductive n'est jamais nulle lorsque les ballons ne sont 
pas bien houches ; elle l'est toujours , au contraire, quand ils 
sont bien prkparés et scell6s à la lampe. 

C. EXAMEN SPECIAL DE L'INFLUENCE DE LA GLACE A ZERO SIX LES 

SOLTTIONG S T R S ~ T U R ~ E S  DE SULFATE DE SOUDB. 

M. Terreil n également annonck à l'académie ' que « un petit 
moreeaude glace c i  zéro, introduit dans une solution sursaturée 
de sulfate de soude, fait cristalliser immidiatemetzt. » Comnie 
M. Terreil n'a point décrit son mode d'opéraiion , el  qu'il n'a 
point indiqué s'il avait évité d'introduire de I'air ordinaire avec 
la glace, j'éiais en droit de douter de l'exactitude de ce résultat; 
pour résoudre la question je disposai une expérience dans 
laquelle je produisais la glace dans l'appareil mEme. 

Dans un ballon a col recourbé et large de  12 millimètres 
environ (Pl. II ,  fig. Il), j'avais introduit une solution de sulfate 

4 Comptes-tendua, 24 septembre 1880. 
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de soude de concentration moyenne, et j'avais scellé l'extréniité 
A au chalumeau, après que tout l'air eut été chasse de l'appareil 
par l'ébullition. J'avais choisi une liqueur assez étendue pour 
qu'il ne s'y formât point de  cristaux de sel à ?équivalents d'eau 
par refroidissement. 

Le ballon B fut complétement immergé dans un bain-marie ' 
D chauffé vers 80 à 60 degrés, tandis que la branche AC fut 
maintenue dans I'eau froide. J e  vis bientôt apparaître une 
couche de liquide en A ; quand elle'atteignit '1 à 8 centimétres, 
je redressai le col du ballon après avoir enlevé celui-ci du bain- 
marie et l'avoir laissé refroidir quelque temps en le plongeant 
dans I'eau. Cette opération fut répétée sept à huit fois, de 
manière a bien laver tout l'intérieur de la branche AC,  et à 
entraîner l a  moindre parcelle de  sulfate de soude qui aurait pu 
être projetée pendant la premiére ébullition. La vapeur fut 
condensée une dernière fois, de manière à produire seulement 
quelques centimètres cubes d'eau distillée en A ,  puis l'appareil 
fut abandonné à lui-même pendant plusieurs jours, de manière 
k m'assurer que la sursaturation persistait. Alors je fis congeler 
I'eau réunie en A ,  en introduisant la branche AC dans un 
mélange de glace el  de sel, en ayant soin, pour éviter la rupture 
du tube, de  déterminer la congélalion lentcment par le bas. La 
glace fut ensuite détachée en chauffant légèrement l'extrémité A, 
de manière à obtenir un peu de liquide ; puis la branehe AC fut 
placée dans de la glace fondante pendant trois ou quatre heures, 
afin d'ètre sûr que la glace formée dans le tube à basse tempéra- 
ture était bien réellenient revenue à zéro. Enfin, après avoir 

1 Il faut bien se garder .de chauffer c f eu  nu le ballon B , meme lorsque la 
branche A est entourée de glace. E n  opérant ainsi j'ai failli etrevictime dune 
explosion excessivement forte qui a littéralement pulvérisé tout l'appareil , 
rependant ce mEme ballon avait résisté déjà à un grand nombre d'opérations 
de ce genre. Cette explosion est analogue à celles qui ont été observées 
par M. Donny dans son travail sur la cohésion des liquides. 
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versé dans le ballon le peu d'eau formée et avoir agité pour 
rendre la masse honioghe , je fis tomher le morceau dc glace, 
qui pesait au moins 2 grammes, en le promenant a la surface 
du liquide sursaturé. Il ne tarda point a disparaître en se 
liquéfiant et  sans provoquer de cristallisalion. La même expé- 
ricnce répétée plusieurs fois dans ces mêmes conditions donna 
toujours les mêmes résultats. Ainsi, la glace ne fait point cristal- 
liser la solution sursaturée de sulfale de soude, en tant que 
glace. 

J'ajoute cette restriction, parce que si l'on s'écarte des condi- 
tions que je viens de rapporter, oii peut à volonté faire ou ne  
pas faire cristalliser la solution. S i ,  par exemple, on ne prend 
pas la précaution de laver la branche AC à plusieurs reprises, 
il est possible qu'un peu de sulfate de soude entraîné en A 
fournisse, dans la glace ou c6t6, par suite du froid produit par 
!e mélange réfrigérant, un petit cristal de sel ordinaire ; 
alors ce n'est pliis seulement de la glace que l'on projette, ct 
rien d'étonnant à ce que la cristallisation ait lieu. Le même effet 
pourrait se nianifester encore, bien qu'on eût lave suffisaninient 
le tube, si l'on ne maintenait pas Ii zéro pendant longtemps la 
glace formée, et si Ic morceau projcté était très-gros; car la 
glace refroidie au-dessous de zéro par le mélange réfrigérant 
pourrait , en se dissolvant, abaisser la température de la disso- 
liilion au point de la faire prendre en masse ; on sait qu'il suffit 
d'un froid de 8 degrés au dessous de zéro en un seul point de la 
liqueur pour déterminer immédiatement sa solidification. 

Le même appareil peut servir indéfiniment, quand bien même 
Ic liquide aurait cristallisé ; il suffit de dissoudre les cristaux 
en les chauffant légèrement vers 35 degrés, puis de placer 
l'appareil, redressé, dans un grand vase, la marmite d'un 
alambic, par exemple, et de le chauffer entièrenient de nouveau 
A 100 degréç pendant m e  heure. 
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D.  ACTION DU SULPlTE DE SOUDE A 10 EQUIVALEXTJ D'EAU SUR L A  

SOLUTIOX SURS LTCREE DE SULFATE DE SOCDE. 

Les incertitudes qui pèsent, comme on a pu l'apprécier plus 
haut,  sur  les résultats donnés par  les expérinicntateurs qui  ont 
essayé l'action des différents corps solides sur  les solutions 
sursaturées sont tout aussi grandes lorsqu'ils emploient un  
cristal de  sulfate d e  soude ordinaire. Il est difficile d e  décider si 
c'est bien le  sulfate d e  soude qui fait cristalliser, ou si c'est 
I'air commun, ou des corps étrangers qui adlièrent au cristal. 

Aussi, pour résoudre la question, e t  pour que l'on puisse 
affirmer que la présence d'un cristal à 10 équivalents d'eau 
déterminela cristallisation d'une solutioii sursaiuréc, il est ahso- 
lument nécessaire de ne  mettre en préserice de cette dissolution 
que le cristal seul, en évitant la présencc de  I'air ordinairc, e t  
des corps étrangers qui auraient pu se déposer a l a  siirface de  
cc cristal. Ces conditions de  l'expérience ont é té  réalisées de la 
manière suivante : je nie servis d'un ballon A col trés-long , 
étroit, e t  légèrement recourbé (PI. I l ,  &. 18) contenant ilne 
solution sursaturée de  sulfate de  soude. Le col du ballon avait 
é té  scellé i la lampe quand la liqueur était e n  ebullition, de 
sorte que le  ballon était vide d'air. O n  sait  que, dans ces condi- 
tions, la cristallisation n'a pas lien , niênie par l'agitation. En 
renversant le ballon, j'amenai du liquide à l'extrémité du  c d  
reconrbé e n  A ,  et je fis prendre ce liquide en masse en p l a y n t  
cette extrémité dans un mélange réfrigérant; i l  se forma alors 
du sel à 10 équivalents d'eau. J'empèchai la cristallisation dc se 
propagrr , en chauffant à la lampe les parois CD du col. De cette 
facon,  les cristaux de sulfate de soi d e  à 10 éqiii\alenis d'ean se 
trouvèrent isolés de la liqueur sri:satiirée conieniie clans l e  
hallon ; ils en élaient séparés par une couche de  sulfate de soude 
calciné, substance incapahle de  provoquer la cristallisation 
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quand bien niême ellese serait hydratée; je pus dès lors examiner 
leur influence sur la dissolutiou après un laps de temps conve- 
nable. J e  reconnus qu'aprés vingt-quatre heures , aussi bien 
qu'après huit jours, la solution sursaturée se prenait en masse 
auçsitô~ qu'elle avait le contact des cristaux. 

L'expérience réussit également bien Bvec des ballons dans 
lesquels le sulfate de soude est en présence de l'air calciné. 

On peut donc regarder comme rigoureusement démontré que 
la présence seule du sel a 10 equiualents d'eau détermine la prise 
en masse de la liqueur. 

C H A P I T R E  V. 

ÉTUDE DES PRINCIPAUX AGENTS PHYSIQUES , CHIMIQUES ET 

PHYSIOLOGIQUES SUR LES SOLUTIONS SURSATURÉES 

DE SULFATE DE SOUDE. 

1. - Agents physiques. 

Je rangerai dans cette catégorie ; l'agitation (comprenant la 
rentrée brusque des gaz), la pression, les mouvements vibratoires, 
l'influence des corps poreux, l'influence des corps divisés, 
l'endosmose. 

L'agitation et la pression, la rentrée lente ou brusque de l'air 
ou des gaz sont sans aucune influence sur la sursaturation, 
cornnie cela rksulle de plusieurs expériences citées plus haut. II 
en est de même des mouvements vibratoires exécutés dans la 
inasse du liquide. Ainsi, j'ai constaté que l'état de sursaturalion 
des solutions salines persistait en faisant passer pendant plusieurs 
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heures, avec des alternatives de repos, i i i i  courant d'air calcinc 
amené dans le liquide par un tube étroit, et même quand I'intro- 
duction régulière de I'air occasionnait un mouvement vibratoire 
continu, assez intense pour produire un véritable son. 

On arrive a la même conclusion en employant des corps 
poreux récemment calcinés et en les projetant au moyen de 
I'appareil décrit plus haut ( P l .  I ,  f ig .  9). Les corps qui on1 
été expérimentés sont : la pierre ponce, l'amiante, un fragment 
d'os brûlé et blanc, un fragment d'os calciné noir, le charbon de 
bois, le noir de fumée, I'épongeet lenoir de platine. 

J'ai examiné aussi I'influence des corps B un état de division 
extrême, tel que le charbon dans la fumée. Pour faire arriver de 
la fumée dans la solution sursaturée, je fis communiquer un 
ballon de sulfale de soude vide d'air avec I'appareil à projection 
simplifié en le privant des tubes en U qui renferment la pierre 
ponce ; je plasai ensuite un peu de matière organique dans le tube 
en platine et en faisant le vide, puis en donnant accès i l'air, je 
lis rentrer en même temps de la fumée dans le ballon ; la liqueur 
qu'il contenait conserva indéfiniment sa limpidité en présence 
de la fumée. 

L'action de l'endosmose a été étudiée au moyeu de l'appareil 
suivant : plusieurs ballons de litre ( P l .  II, pg. 13), contenant 
une solution chaude de sulfate de soude, furent fermés avec des 
bouchons en caoutchouc traverses par plusieurs endosrnomètres 
à membrane animale contenant des solutions de gomme, de 
sucre et de chlorure de calcinm. La tige de I'endosmomètre, 
percée dun hou en a ,  recourbée et un peu étranglée en B, venait 
s'engager en C dans le tube de I'appareil destiné a fournir de l'air 
calciné. Le liquide des ballons était porté a l'ébullition que 
l'on niaintenait quelque temps, puis on laissait refroidir de  
maniére a remplir l'appareil d'air calciné, on détachait alois 
le ballon par un jet de flamme en B ,  el  on l'abandonnait i la 
température ordinaire. 
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Le liquide s'éleva dans les endosmomètres au-dessus du 
niveau RS, a des hauteurs variables suivant la nature de la 
siibstance cniployée; mais dans aucun il n'y eut  de  cristallisa- 
tion en masse. A la longue ,  il se forma quelques cristaux de 
sel à 7 &pivalents d'eau sur  les endosmométres. Après plusieurs 
jours, l e  niveau du liquide resta statiounaire en A.  

Remarques importantes. 

Plusieurs de  ces appareils, ferinés avec d'excellents houcl~ons 
en liége , furent abandonnés dans le  laboratoire, e t  pendant 
longtemps ils résislèrent à toute cause de  cristallisation. Ail 

bout d'un a n  environ , ils étaient encore intacts; mais j'eus 
I'occasiou d'observer des moisissures qui recouvraient la surface 
du  liquide dans quelques-uns d'entre eux. Cetle ohservation 
confirmait le  fait analogue constaté par  31. Jodiu en 1860 '. 

Les moisissures ont pu se  développer dans ces ballons, parce 
qu'ils contenaient un liquide complexe formé d 'eau ,  de  sulfate 
d c  soude, de  matières siicrées, d'extrait de  menibranes animales, 
etc. Il est probable que, dans les ballons de 11. Jodin , il y avait 
aussi quelques matières organiques azotées e t  des phosphates 
pouvant servir d'aliments a la végétation qu'il a signalée. 

d'attachai un grand prix à cette observation, parce qu'elle 
me  démontrait que des actes vi taux,  tels que le développement 
e t  la vie d'organismes inférieurs, pouvaient se  manifester dans 
une liqueur d e  sulfate de  soude sursaturée, sans changer l'état 
de  sursaturation. 11 était  donc probable qu'il ne  fallait pas cher- 
cher la cause de la cristallisation dans les actes physiologiques. 
Cette observation me démontrait aussi : ou  bien que j'avais p u ,  
par l'ébullition, détruire la cause d c  cristallisation sans détruire 
toute cause de  v i e ,  ou bien que des influences extérieures 
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avaienl amené des germes d'orgauismes vivants qui avaient pu 
nianifester leur action avant la cause de la cristallisation subite 
des solutions de sulfate de soude. 

Soulefois. la sursaturation n'a point persisté iridéfiniinent 
dans ces appareils. Après quinze ou dix-huit niois, j'ni trouvé, 
comnie cela arrive ordinairement, les liqueurs prises en masse 
dans tous les balloiis bouc hi.,^ au liége. 

L'actionde la chaleur a déjà été examinée dans le Chapitre III. 
J'ai démontré que la sursaturation cesse pour le sulfate de 

soude, quand sa température est portée exactement à 8 degrés 
au-clessous de zero. Elle cesse égalenienl a 34 degrés, tenipé- 
rature h laquelle le sulfate de soude a 10 équivaleiits d'eau se 
transforme en sel anhydre. La sursaturation du sulfate de soude 
ne saurait donc exister qn'entre deux liniites de température 
inférieure et supérienre qui sont - 8 et + 34 degrés. 

Les expériences de Gay-Lussac, répétées par Lœwel, mon- 
trent qiie l'électricité ne fait point cesser la sursaturation. J'ai 
repris ces expériences en faisant passer dans le liquide ou à sa 
surface , en prksence ou en l'absence de l'air calciné ( Pl. II, 
hg. 14 et 1 5 ) ,  un courant électrique ou une série d'étincelles à 
l'aide de la machine de Ruhmkorff; la sursaturation persista 
malgré les phenoiïiènes de transport et de décomposition qui 
accompagiiérent l'action kleclrique. Quand I'élincelle eut passé 
pendant qnelque temps, je vis se former sur l'un des électrodes 
un dépôt blanc qui était très-probablement du sulfate anhydre. 

D. AGENTS LUMMEUX 

Ils sont sans inllueuce sur la sursaturation. 
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II. - Agents chimiques. 

Les agents chimiques sont généralement sans influence sur 
ila cristallisation quand ils ont é1é soustraits à l'action de l'air 
comrriun. J'ai examiné déjà la plupart d'entre eux daus les cha- 
pitres précédents. Aussi me bornerai-je h rappeler que les 
principaux gaz simples ou composés, le chlore , l'ozone même, 
l'acide chlorhydrique, l'ammoniaque ; les dissolvants, tels que 
l'eau, l'alcool, l'éther , l'alcool amylique , les huiles ; la glace, 
les sels solubles, les sels hydratés ou les sels avides d'eau ; les 
précipités nnissants , lels que ceux d'alumine, de  sulfure métal- 
lique ; les principales substances organiques solubles ou inso- 
lubles, ont été tour 1 tour essayés, et toujours la sursaturation 
a persiste. 

S. III. - Agents physiologiqueo. 

Les substances organisées, celles des plantes formées ou en 
voie de formation, paraissent sans action sur les liqueurs sursa- 
lurées ; c'est ce qui résulte des expériences de plusieurs obser- 
vateurs et des n~iennes , exécutées soit à l'aide de l'appareil a 
projection que j'ai décril plus haut, soit par d'autres méthodes. 
Voici quelles sont les principales substances qui ont été essayées : 

i0 Cellules du coton 

i CL" Épiderme du grain d'orge chauffés d'avance. 

3" Intérieur du grain d'orge 

é0 Intérieur d'un fruit, d'une poire, non chauffé. 

50 Spores et tiges du PeniciUium glaucum développe sous 
une à l'abri des poussières de l'air. II nage à la surface 
e t  Qe semble point mouillé. 

60 Spores et tiges du méme, projetées dans des ballons con- 
tenant un mélange de sucre et  de sulfate. 
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7' Levhre de bière produite a l'abri de l'air ; elle est amenée 
ail contact de la solution sursaturée par la disposition suivante 
[PL II, f ig .  16) :. 

Le col recourbe d'un ballon a sulfate de soude A vient s'en- 
gager dans un caoutcliouc qu'on peut serrer avec la pince B. 
Ce caoutchouc est solidement fixé au col el  au tube effilé, et  
recourbé qui le termine, et qui traverse de part en part le 
bouchon du ballon H. La pointe recourb& C se trouve en facc 
d'une tige mctallique ED, élargie en D et pouvant tourner 
autour de son axe. Un tube recourbé RF vient s'engager dans 
le c~aoutchouc SL et met le ballou H en comniunication avec 
l'appareil destiné à Fournir de  l'air calcin& Le ballon à sulfate 
de soude est vide d'air, et son exlrémité C vient plonger dans 
le ballon H , ou l'on a placé de l'eau de levûre, du sucre. On a 
fait hoiiillir ce liquide ferinentescible et on a fait rentrer par 
le tube LFR de l'air calciné; un compresseur a permis de fermer 
le caoutchouc SL. Aprés plusieurs jours, le liquide du ballon H 
étant parfaiteinent limpide, on desserre le conipresseur et l'on 
projette par I'ourerture L une petite cartouche c,ontenant de la 
levûre de bière, puis enfin on adapte au caoutchouc SL u n  tube 
abducteur plongeant dans l'eau. La fermentation ne tarde pas 
à se déclarer, et au bout de quelques jours, quand elle est bien 
en train, on casse la pointe recourbée C en tournant la tige ED, 
et en appuyant sur la pince B , on fait entrer un peu du liquide 
à l'inférieur du ballon A et on ahaudonne l'appareil. II n'y a 
point de cristallisation , iiiêiiie après plusieurs jours. On met fin 
j I'expériencc en faisant rentrer l'air en A : il y a cristallisation. 
Au microscope, on distiugue quelques rares globules de levûre 
dans la niasse de cristaux. 

8" Cellulcs en voie de formation. Voir les expériences de 
M .  Jodin , et les observations citées plus haut à i'exainen de 
l'endosmose. 
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go i'diasmes qui se dégagent des corps e n  putréfaction. Voici 
la disposition qui fut adoptée pour les mettre en présence de  la 
solution sursalurée de  sulfate d e  coude ( P l .  II ,  f ig .  17) : 

Un flacon à deux tubulures A contenait un peu d e  gluten 
huriiide. Dans la tubulure 13 se  trouvait un boucbon en caout- 
choiic dans lequel passait I'extréinilé recourbée d u  ballon C 
renfermanl ilne solution sui'saturée de  sulfate de  soude. Dans 
l'autre tiihulure D se  trouvait également un bouchon cn caoul- 
chouc, dans lequel passait iiu tube de  verre qui d'une part  était 
en coniniunicstion avec uu tube barométrique E, et  d'autre part 
avec la partie de l'appareil à projection qui permettait de  faire 
l e  vide dans le flacon et  d'y laisser rentrer de  I'air calciné. 
Après avoir fait plusieurs fois le vide qui se  mainiint parfaitement 
et aprés avoir rhaquc fois laissé rentrer de I'air calciné, je 
deiachai à la lampc la  partie gauche de  l'appareil par un jet de 
Haninie appliqué en F. Le gluten ne tarda pas à entrer en pleine 
putréfaction ; après quelques jours, des gaz se dégageaient 
abondaninlent en H ; alors je cassai la pointe du  ballon en 
appuyant a faux en B ;  il  y cut  rentrée brusque des gaz du 
flacon A ,  et  jc n'observai point de  cristallisation. L'appareil 
tenait bien le vide , car le  niveau du mercure qui était remonté 
en C; resta stationnaire. Après cinq jours, comme aucune modi- 
fication apparente ne s'&tait produite, je détachai ,  par un jet 
de flamme en 1 ,  le ballon et  le flacon, e t ,  en les renversant et 
en les secouant , je fis tomber sur  les parois du flacon un filet dc  
liquide qui cristallisa immédiatement; je pus ainsi constater 
que le gaz du flacon, qui prenait la placc du  sulfate d e  soiide, 
ne le  faisait point cristalliser. La liqueur demeura parfaitement 
limpide dans le  ballon. E n  ouvrant le flacon, je reconnus que 
le  gluten était en pleine décomposition par l'odeur puiride qui 
s'en dégageait. 

Ainsi les gaz et  toutes les substances miasiiiatiques qui  se 
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dégagent du gluten en putréfaction ne Font point cristalliser le 
sulfate de soude, et. pourtant il y a sur les parois quelque agent 
qui déterinine la cristallisation. 

Conclusions déduites des cinq Chapilres qui précédent. 

De tout ce qui précède, il est permis de conclure que : 

1. La sursaluration, telle que je i'ai définie, est comprise , 
pour le sulfate de soude , cntre les limites de température de - 8 el de + 34 degrés. 

II. Aucun agent physique, chimique (à l'exception d'un seul) 
ou physiologique ne fait cesser la sursaturation du sulfate de 
soude au-dessus de - 8 degrés. 

III. Parmi tous les corps de  la nature soustraits à l'influence 
de l'air commun, et ne pouvant occasionner un abaissement de 
température de 8 degrés au-dessous de  zéro par leur contact 
avec une solution sursaturée de sulfate de soude, il n'y en a 
qu'un seul qui fasse cristalliser immédiatement ces mêmes solu- 
tions : c'est le sulfate de soude a 10 équiaalents d'eau. 

Reste maintenant a déterminer le mode d'action spécial de 
l'air ordinaire sur les solutions sursaturées : c'est ce qui fait 
l'objet du chapitre suivant. 
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C H A P I T R E  V I .  

1. - L'air n'0ffi.s pas avec contiltuité la cnuso de la 
cristallisation des solutions nursatzcrées. 

Dans le but de faire sortir de l'état d'incertitude et de niystère 
dont elle était entourée jusqu'à présent I'influcnce de l'air sur 
les solutions sursaturées, j'ai instilué une série d'expériences 
destinées à fournir par leur précision des résultats définitive- 
ment acquis à la science. La tâche m'était rendue iacile; je 
n'avais qu'a prendre pour modèle les remarquables travaux de 
M. Pasteur sur les générations spontanées, et à reproduire les 
expériences si précises et si rigoureuses de ce savant, en rem- 
plaçant le liquide fermentescible des ballons dont il se servait, 
et dans lequel le vide était fait par ébullition, par des solutions 
sursaturées de différents sels. Je me contenterai de rapporler 
les principales expériences que j'ai faites sur ce sujet. 

Expérience des ballons à cols sinueux. 

Si I'on introduit une dissolution chaude de sulfate de soude 
dans des ballons a cols sinueux ( P t .  I l ,  f ig. 18 ct 19), et si I'on 
porte le liquide à l'ébullition pendant quelque temps en tenant 
d'abord les cols relevés, de manière que la vapeur d'eau con- 
densée fasse retomber dans l'intérieur 13 solution saline adhé- 
rente aux parois, puis, qu'après avoir fait sortir ahondaninient 
la vapeur d'eau par l'extrémité ouverte, on laisse refroidir len- 
tement l'appareil , on constate que dans ces conditions, les 
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solutions salines peuvent se maintenir très-longtemps à l'état de 
sursaturation. Ainsi, je conserve depuis i860 de semblables 
ballons qui ont été souvent maniés et transportés d'un lieu B un 
autre en subissant toutes les variations de température des 
saisons qui n'ont produit d'autre effet que de permettre au 
liquide de déposer des cristaux de sulfate de soude à 7 équi- 
valents d'eau ou de dissoudre ceux qui s'étaient formés. 

Autre expirience.  

Si l'on casse la pointe d'un ballon contenadt du sulfate de 
soude mainlenu à l'état de sursaturation en présence de I'air 
calciné, et si l'on amène le liquide en contact avec l'air ordi- 
naire par une surface de 1 centiniètre carré environ, il arrive 
dans bien des cas, surtout dans une atmosphère tranquille, que 
la liqueur ne cristallise pas pendant très-longtemps. On peut 
même faire sortir au dehors une goutte de liquide qui reste par- 
faitement limpide dans I'air. Au bout d'un temps variable, tout 
se prend en masse. L'agilation de I'air avec la main favorise 
heaucoup la cristallisation. 

Expérieace rur u n  air aon agité. 

Je  fis communiquer avec l'intérieur d'un flacon de plusieurs 
litres , sec et contenant de l'air ordinaire, la poinle d'un ballon, 
rayée d'avance, et passant à travers un bouchon en caoutchouc 
qui fermait liermétiquemenl le flacon , puis j'abandonnai l'ap- 
pareil au repos pendant ail moins vingt-quatre heures. Au 
bout de ce temps, je cassai la pointe du ballon en l'appuyant à 
faux contre la tubulure, et je vis I'air du flacon rentrer brus- 
quement dam le ballon oii le vide avait kt6 fait par l'ébullition, 
en passant à travers le liquide qui conserva sa transparence. 
Chaque goutte de  liquide qui tombait sur la paroi du flacon se 
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prenait en masse ; il se forma à la longue une véritable stalag- 
mile de sulfate de soude cristallisé sur le fond du flacon, tes 
variations de la température ambiante déterminant la sortie du 
liquide. Cette même expérience dure encore depuis 1860, sans 
que le liquide ait perdu sa l i q i d i t é  ; la stalagniile dans le flacon 
a maintenant 1 dkcimètre de hauteur, et l'appareil offre la dis- 
position représentbe ( P l .  II ,  f ig.  20) '. L'air qui est rentré 
successivement dans le ballon à travers la solution, et  qui n'a 
pas la propriété de la faire cristalliser, est de I'air ordinaire ; 
il n'a été modifié ni par le feu ni par le tamisage, circonstmces 
qui , comme on le sait ,  lui font perdre cette même propriété ; 
toute la différence qu'il présente avec I'air ordinaire pris a côté 
de lu i ,  et qui fait cristalliser, c'est qu'il a été abandonne h l u i -  
même pendant vingt-quatre heures environ. La cause de la 
cristallisation n'est donc plus dans cet air ;  elle s'y trouvait 
primitivement, et l'expérience nous monlre qu'elle est mainte- 
nant sur les parois du flacon ; Cridemment cette cause est loca- 
lisée dans I'air, et elle réside dans quelque poussière qui a dît 
se déposer. 

On objectera peut-être que I'air est confiné dans cette expé- 
rience, et que, dans celles qui précédent et daiis celle-ci, l'air 

1 Cette expérience permet d'isoler les cristaux transparents qui prennent 
naissance assez fréquemment dans les solulions sursaturées de sulfate de 
soude et que Lœwel considère comuie renfermant 7 équivalents d'eau. On 
peu t ,  eu effet, par des secousses répétées, enlever complètement d'un 
ballon tout l e  liquide qu'il renferme, et en le transportant, i'ouverture en 
bas ,  dans un autre flacon contenant de l'acide sulfurique, faire égoutler les 
cristaux de 1 hydrate dans un air desséché. 

J'avais disposé deux expériences de ce genre ,  l'une avec du sulfate de 
soude, l'autre avec du sulfate de magnisie ,  pour vérifier si réellement les 
cristaux avaient-bien la composition que leur assigne Lœwel. Les cristaux 
sont restés trbs-longtemps transparents et ils étaient devenus parfaitement 
secs; mais l'expérience ayant été prolongée au-delà du terme qu'elle aurait 
dh atteindre, ces cristanx ont fini par s'effleurir. J 'ai donc dO admettre, 
dans ce travail, les  formules donnéefi par Lœwrl, smuf vérificabionultérieure. 
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rentre dans les ballons arec dm mouvements lents qui pour- 
raient bien @tre la cause même de la crisiallisation; les expé- 
riences suivantes sont destinées à mettre fin à toute réplique. 

Expériences sur l'air ordinaire pris dans des circonstances 
diverses. 

Ilepuis 1860, j'ai soumis des solutions de sulfate de soude con- 
tenues dans des ballons où levide avait été fait par ébullition de 
la liqiietir, à l'action de l'air ordinaire recueilli dans des cir- 
constances très-diverses , en prenant des précautions analogues 
a celles qui sont recomniandées par M. Pasteur dans son travail 
sur les générations spontanées. Voici comment j'ai opéré le plus 
ordinairement : 

Arrivés au lieu dc leur destination, les ballons, malgré le 
nettoyage qu'ils avaient subi après leur préparation faile comme 
il a été dit au 5 III du chapitre IV, étaient lavés par immersion 
complète pendant plusieurs heures dans de grandes cuves 
remplies d'eau. L'extrémité du col du ballon encore humide était 
rayée avec une lame tranchante d'acier mouillée, et les ballons 
subissaient un nouvean lavage avant d'être transportés à l'endroit 
où je devais opérer. Je prenais alors la précaution de  changer 
les vêtements qui m'avaient servi pendant ces différentes mani- 
pulations, afin d'éviter les poussières de sulfate de soude qui 
auraieiit pu provenir des emballages. La prise d'air sc faisait en 
élevant le ballon au-dessus de la tête dans une direction opposée 
au vent et en brisant la pointe avec une pince de fer à branches 
polies, construite spécialement pour cet usage, que je retirais 
de l'eau au moment de m'en servir. Comme on éprouve de très- 
grandes difficultés a sceller à la lampe, en plein air, les ballons 
que l'ou a intérêt à conserver, je me bornais a les boucher, 
anssitbt après les avoir ouverts, avec de la cire ramollie par 
l'essence de térébenthine que je conservais sous l'eau. Ce mode 
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de scellement provisoire m'a rendu les plus grands services et 
n'a jamais compromis aucun des résultats de l'expérience. Les 
ballons étaient ensuite maintenus verticalement jusqu'au scelle- 
ment définitif fait à la flamme de l'éolipyle. 

Je  n'entrerai point ici dans le détail des nombreuses expé- 
riences que j'ai faites sur ce sujet (1); il me suffira de dire que 
sur deux cent quatre-viiigt -sept ballons qui ont été ouverts 
depuis 1860 dans des circonstances trés-diverses, il y en a eu 
cent trente-deux dans lesquels l'arrivée brusque de I'air ordi- 
naire n'a point déterminé de cristallisation immédiate. TantBt la 
rentrée subite de l'air faisait prendre en niasse toute la liqueur ; 
tant& il semblait qu'elle devait conserver sa limpidité ; mais au 
bout de peu de  temps elle se prenait par un ou plusieurs points 
d'où la cristallisation rayonnait dans toute la masse; d'autres 
fois, ce n'était qu'après le scellement des ballons que la liqueur 
cristallisait ; quelquefois encore, le phénomène se produisait 
seulenienl quelques jours après cette dernière opération. J'ai pu 
conserver jusqu'ici la plupart de ces cent trente-deux ballons, 
dans lesquels la liqueur s'est maintenue limpide pendant plu- 
sieurs annbes, a l'exception d'un petit nombre cassés par acci- 
dent et  d'un plus petit nombre dans lesquels la cristallisation 
s'est opérke peu de  temps aprbs le retour. 

a Ce mode d'expérimentation me paraît aussi simple (2) qu'ir- 
réprochable pour démontrer que l'air ambiant n'offre pas, a 
beaucoup près avec continuitd, a la cause de la cristallisation des 
liqueurs sursaturées, D et qu'il est toujours possible de prélever 
dans un lieu et à un instant donné un volume considérable d'air 

1 Voir, pour plus amples renseignements, un mémoire ayant pour titre : 
De la dissdminulion du sulfate de soude dans l'air de localit6s diverdes , publié 
dans ce volume B la suite de ce premier mémoire. 

2 Je me sers B dessein des termes mêmes employés par M. Pasteur dans 
son Mémoire sur la doctrine des ghérations spontanées. 
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ordinaire, n'ayant subi auciine altération physique ou chimique, 
et néanmoins tout-&fait impropre àprovoqaer la cristallisation 
dans une liqueur à l'état de sursaturation. » 

$ I I .  - L'air provoque la cristallisate'on des sotutions 
sursaturées par ses poussières. 

On pourrait aller plus loin, et déduire des expériences qui 
précèdent et des anciennes expériences de  Lœwel sur le retard 
apporté a la cristallisation du sulfate de soude exposé à l'air 
dans des tubes de différents diamètres (11, que la cause de la 
cristallisation doit résider dans quelque poussière solide tenue 
en siispension dans l'air ; mais, pour éviter toute objection, j'ai 
cru devoir faire la démonstration directe de ce fait important, et 
je pense avoir atteint le but que je m'étais proposé à l'aide de 
l'expérience suivante. 

J e  calcinai au rouge, dans un creuset de platine, une certaine 
quantité d'amiante, que je divisai en deux portions; chacune 
d'elles, revenue à la température ordinaire, n'exerçait aucune 
action sur la solution sursaturée de sulfate de soude. 

Sur la premiére, contenue dans un tube de verre calciné, je 
fis passer, un courant d'air ordinaire, pendant douze heures 
environ, A l'aide d'un aspirateur. Sur la seconde, disposée cornnie 
la première, je fis passer, a u  moins pendant le inême temps, 
un courant d'air calciné, en disposant l'appareil pour que l'air 
arrive froid sur l'amiante, aprés avoir été tamisé à travers unc 
colonne de pierre ponce de 80 centimètres de longueur. La pre- 
mière portion mise en contact avec une solulion sursaturée de 
sulfate de soude, à l'aide de l'appareil à projection (Pl. 1, /ig. 9) 

~Antialcs  & Chimie et de Phyéique, Se &rie, t. XXIX, p. 106 et sPiv. 
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décrit plus haiit,'en détermina instantanément la cristallisation, 
et je vis les cristaux prendre naissance sur les brins d'amiante 
et de la se  propager rapidement dans toute la niasse. La seconde 
portion ne fit nullement cristalliser la solution saline, même 
après avoir prolongé pendant soixante-douze heures le passage 
de I'air calciné et refroidi. 

Que concliire de là ? Puisque tout est semblable dans ces deux 
expériences disposées pour ainsi dire parallélenient, si ce n'est 
que dans l 'me on a de l'amiante sur laquclle on a fait passer de 
I'air ordinaire, tandis que dans l'autre, l'amiante a été souniise 
au passage de l'air calciné ; puisque ni l'amiante ni le petit tube 
de verre q u i  la contient n'ont d'action sur les dissolutions salines 
sursaturées, il faut bien admettre que l'air ordinaire a dû dépo- 
ser sur l'amiante quelque subslance solide qui possède la pro- 
priété de faire cesser l'état de sursaturation des solutions 
salines; cette substance détruite ou modifiée par le feu, se ren- 
contre dans les poussières tenues en suspension dans I'air et qui 
se déposent à la surface des corps maintenus en contact avec lui 
pendant un temps convenable. Cela explique pourquoi les corps 
exposés à l'air pendant un certain temps ne déterminent la cris- 
tallisation que par le contact de leur surface avec les liqueurs 
sursaturées. 

On peut arriver au même résultat en exposanl simplement à 
l'air la première portion d'amiante prkalablement calcinée, 
tandis que la seconde resie enfermée pendant le même temps 
dans un vase scellé a la lampe, en présence de I'air calciné et 
froid. Au bout d e  vingt-quatre heures, j'ai vu que la première 
portion faisait toujours cristalliser le sulfate de soude; jamais 
la seconde ne  produisait cet effel, quelle que fût la durée du 
contact de l'air calciné et nialgré l'agitation qiie j'imprimais de 
temps à autre au tube dans lequel I'amianle était placée. 

II résulte de ces exphiences et de celles qui ont élé décriks 
dans les premiers chapitres de ce travail, que la cause de la 
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cristallisation des solutions sursatiir6es (( est uniqucrnent due 
aux particules solides en siispension dans I'air. Gaz, fluides 
divers, électricité, magnétisme, ozone, choses connues ou choses 
occultes, i l  n'y a absolument rien dans I'air atmosphérique or- 
dinaire qui, en dehors de ses particules solides, soit la condi- 
tion ' P de la cristailisation des liqueiirs sursaturées. 

III. - flature et mode d'action des poussiéres de l'air qui 
font cristalliser les solutions szcrsalurèes. 

Reste maintenant à déterminer quelle est la natiire et le mode 
d'action de cette substance solide, cause des phénomènes dont 
il s'agit. Pour résoudre la question, j'ai d'abord recueilli une 
certaine quantité des poussières de I'air et je les ai ensuite sou- 
mises à l'action de différents agents. Voici comment j'ai opéré. 

Pour recueillir les poussières de l'air, je me servais d'un aspi- 
rateur à bascule à deux réservoirs ; l 'un,  d'une capacité de 10 
litres, en se vidant dans l'autre, forcait I'air à passer sur une 
bourre d'amiante calcinée, placée dans un tube court de verre 
de 15 millimètres de diamétre, qui établissait la communication 
entre l'air extérieur et l'aspirateur. L'air sur lequel j'ai opéré 
Ctait pris dans la cour de la Faculté des Sciences de  Lille; de 
temps à autre, les tilamenls de la bourre d'amiante étaient rema. 
niés avec des pinces en métal, afin que lous les brins fussent 
imprégnés de la même facon ; je ne faisais jamais passer irioins 
de 2000 litres d'airsur les bourres avant de les employer. J'arais 
fait choix de l'amiante calcinée comme support des poussières, 
parce que cette substance, inactive sur les solutions sursaturées, 
se divise facilement en filaments fins, élastiques, résistant aux 
dissolvants et aux agents chimiques les plus énergiques. 

i M. Pasteur, loc. cit .  
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Le procédé que i'ai employé pour niettre en contact avec les 
solutions sursaturées ces poussières de I'air, qui avaient subi des 
influences délerininées , est très-simple. Avec ces bourres de 
15 millimètres de diamètre environ dont il vient d'être queslion, 
je confectionnais d'autres bourres beaucoup plus petites, eu 
ayant le soin de prendre des filaments en différents poicts de la 
grosse bourre. Chacune de ces petites bourres étai1 divisée en 
deux parties aussi homogènes que possible, lesquelles étaient 
introduites dans de très -petits tubes de verre, dont les bords 
faisant légèrement saillie h l'intérieur pouvaient retenir les 
filaments d'amiante. L'une d'elles était destinée h l'expérience; 
l'autre composée dans des condilions aussi identiques que pos- 
sible, servait a une contre-épreuve qui a toujours étC faite dans 
les expériences que je vais rapporter. Ccs bourres ou cartouches, 
contenant les poussières de I'air, étaient mises en contact avec 
les solutions salines a l'aide de l'appareil à projection [ P l .  1, 
fig. 9) dkcrit plus haut. 

Action des agents chimiques gazeux sur tes  pousoières de l'air 
qui font cesser la sursaturation. 

J e  nie suis borné à examiner l'action des agents chimiques 
gazeux les plus énergiques , tels que le clilore, le brome en 
vapeur, l'iode en vapeur sur les poussières de  l'air qui ont la 
propriété de faire criulalliser les solutions sursaturées. Dans ce 
bu t ,  je fis passer un courant du gaz O U  de la vapeur dont je 
voulais déterminer l'action sur plusieurs petites cartouches 
plackes dans un tube de verre préalablement chauffé; puis ce 
tuhe était scellé aux deux bouts. L'appareil a projection (Pl .  1, 
f i g .  9) arant été rempli d'air calciné, j'ouvris le tube scellé a 
une de ses extrémiles, que j'introduisis rapidement dans la 
branche H d u  tuhe en U , désigné par 1, en inclinant un peu 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cette branche. Aprbs avoir refermé l'appareil a projection , je 
fis passer la cartouche dans le tube en U. J'introduisis dans 
le tube P la cartouche d'essai correspondante qui avait été mise 
en réserve, puis, le vide étant fait, je projetai la première dans 
la solulion sursaturée ; je reconnus qu'elle faisait toujours cris- 
talliser la liqueur, que! que fut le gaz employé. 

Action des dissolcants sur 2cs poussiéres de l'air qui roat 
'cesser la sursattcration. 

Pour délerniiner cette action des dissolvants, je placais 
pendant quelques heures , quelques jours méme, une des petites 
cartouches préparées comme il vient d'être dit dans le dissol- 
vant, la cartouche d'essai toute sen~hlid~le étant mise en réserve; 
puis j'introduisais rapidement , et ca i'ahritan t , la première 
encore mouillée dans le tube 1 et la seconde dans le tube P de 
l'appareil a projection (PZ. I , hg.  9). Je  faisais le vide plusieiirs 
fois et je laissais rentrer a chaque opération de I'air calciné et  
sec, afin dc sécher la carlouche encore imprégnée du dissolvant, 
puis je la projetais dans le ballon X. S i ,  par suite du dissolvant 
emplojé , la cartouche ne  faisait pas crislaliiser immédiatement, 
je faisais le vide pour retirer I'air du petit tube afin de forcer le 
liquide à y pénétrer, puis je détachais le ballon X à la lampe, 
pour le mettre en réserve; je le remplacais immédiatement par 
un autre ballon, dans lequel je projelais la cartouche d'essai du 
tube P , qui , uans toutes les expériences , a toujours provoqué 
la cristallisation. Je reconnus ainsi que les petites bourres d'a- 
miante, inéme après un séjour de cent heures dans 1 décilitre 
environ d'alcool , d'éther, d'alcool anlylique , conservaient la 
propriété de faire cristalliser les solutions sursaturées de sulfate 
de  soude, sinon immédiatement, du moins après quelques 
minutes, lorsque le liquide les avait mouillées ; et en ne perdant 
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point l'appareil de  vue,  je reconnus très-nettement que la cris- 
tallisation partait tout à coup de l'intérieur du tnbe , pour se 
propager de là avec une sorte d'expansion rayonnante dans 
toute la masse. Les nièmes bourres, après un séjour de quelque 
temps dans l'eau , devenaient absolument impropres a provoquer 
la cristallisation. 

Aiusi donc l'eau enlève aux corps la propriété de faire cris- 
talliser le sulfate de soude, ce que ne font ni I'alcool , ni I'étlier, 
ni I'alcool amylique. 

Aclion de la chaleur sur les poussières de l'air qui font cesser 
la sursaturation. 

L'appareil ( P l .  I ,  f ig .  9) étant disposé conime prkcédem- 
ment, j'introduisis ilne des cartouches contenant les poussiéres 
de I'air en 1 et la cartouche d'essai correspondante en P ,  puis 
je chauffai, à l'aide d'un bain liquide, la première a la tempé- 
rature voulue. Un thermomètre t plongeait dans le bain, ainsi 
qu'un autre thermomètre t' placé a c6te dans un tube ferme par 
un bout, plein d'air , de même diamètre que le tube 1. J'ni 
reconnu par experience qu'il faut environ dix minuies pour que 
le thermomètre t' prenne la température du bain donnée par le 
thermomètre t .  La température du bain fut maintenue aussi 
constante que possible , et après une heure au moins la cartouche 
fut projetee dans la solution sursaturée. Pendant cet intervalle 
de temps, le vide élait fait plusieurs fois, et il était suivi de 
rentrées d'air desséché par son passage sur la colonne de pierre 
ponce imprégnée d'acide sulfurique du tube E.  

De deux séries d'opérations faites, l'une en abaissant succes- 
sivement la leinpérature du bain , l'autre en  l'élevant sans cesse, 
j'ai pu conclure avec la plus grande certitude e t  d'après des 
expériences répétées que les poussières de I'air chauffées dans 
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le vide sec à 34 degrés pendant un certain temps, une ou deux 
heures environ, cessent de faire cristalliser les solutions sursa- 
turées de  sulfate de soucie avec lesquelles on les nict en contact 
après qu'elles sont revenues à la température ordinaire, et que 
à 33O, 5 elles possèdent encore cette propriété. 

Les faits contenus dans ce chapitre démontrent que la cause 
de la cristallisation des solutions sursaturées de sulfate de soude 
exposées à I'air commun est localisée dans les poussières de 
l'air; que c ' e~ t  quelque substance solide , soluble dans l'eau, in- 
soluble dans,l'alcool, l'éther, etc., qui est détruile ou modifiée h 
1a:température de 34 degrés. 

Ce sont précisément là les caractères du sulfate de soude a 10 
équivalents d'eau : ce sel est soluble dans l'eau, insoluble dans 
l'alcool, l'éther, fusible à 34 degrés ; il perd son eau ii c,ette tem- 
pérature et  devient alors impropre à provoquer la cristallisa- 
tion. 

Evidemment la cause de la cristallisation des solutions sursa- 
turées de sulfate de soude n'est autre que le sulfate de soude a 
20 équivalents d'eau, et si les poussières de I'air font cesser la 
sursaturation, c'est qu'elles contiennent ce sel, le seul, comme 
nous l'avons établi plus haut, qui, parmi tous les corps de  la 
nature, possède cette propriété. Ces poussières n'agissent plus 
après avoir été chauffées dans le vide sec a 34 degrés ou après 
avoir subi le contact de I'eau, parce que c'est précisément dans 
ces conditions que le sulfate de  soude à 10 Cquivalents d'eau 
qu'elles renferment se décompose et  devient incapable de faire 
cesser la sursaturaiion ou bien se dissout. 

Les expériences analogues faites sur le sulfate de magnbsie 
viennent conlirmer pleinement et entiérernent cette coriclusion. 
Pour ce sel. la sursaturation n'est plus comprise entre les mêmes 
limites de température; la limite infkrieure est ait-dessous de 
- 20 degrés ; la limite supérieure est vers + 108 degrés. C'est 
vers 108 degrés qu'il faut chauffer les poussières de I'air pour 
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leur faire perdre la faculté de faire cristalliser les soliitions de 
sulfate de magnésie ; a 105 degrés elles la possèdent encore (1). 
Or, c'est précisément à cette température que le sulfate de ma- 
gnésie fond, perd son eau et devient impropre 5 provoquer lo 
cristallisation. II suit donc de là que la caiise de la cristallisation 
des solutions sursaturées de sulfate de niagnisie n'est aulre que 
le sulfate de magnésie lui-même. Il est très-probable qu'il en 
serait de même pour les autres sels qui ont la propriété de donner 
des liqueurs sursaturées. 

Conclusions gindrules dlduites de ce travail.  

1. La sursaturation pour le sulfate de soude est comprise 
entre les limites de température de - 8 degrés et i- 34 degrés. 

II. Ces limites varient avec les diffkrents sels qui ont la pro- 
priété de fournir des solutions sursaturées; ainsi, pour le sulfate 
de magnésie, elles sont comprises au minimum entre-20 degrés 
et -c 108 degrés. 

III. Parmi tous les corps de la nature, il n'y en a qu'un seul 

1 La cristallisation des solntions sursaturées de sulfate de magnésie, sous 
l'influence des poussières de l'air, présente une particularité fort intéressante. 
Lorsque l'on projette dans une de ces solutions une petite bourre chargées 
des poussières de l'air aptes à provoquer la cristallisation, on constate que 
la liqueur ne se prend pas de suite comme cela a lieu pour le sulfate de soude. 
En observant attentivement, on voit, aprés sept à huit minutes, de petits 
cristaux naître dans l'intérieur de la cartouche sur les filaments d'amiante ; 
ces petits cristaux se propagent dans le tube, puis disparaissent ; ils sont 
dissous probablement par l'élévation de température qui accompagne leur 
formation. On voit en effet des stries à l'orifice de la cartouche , bientôt ils 
reparaissent sous forme de petites aiguilles très-fines qui ne tardent pas à 
se répandre dans toute la liqueur, dont elles déterminent la prise en masse 
avec élévation de température. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qui ait la propriété de faire cristalliser les solutions sursalurées 
de sulfate de soude, c'est le sulfate de soude à 18 équivalents 
d'eau. 

Une conclusion analogue s'applique très-probablement aux 
autres sels ; elle se vcrifie pour le sulfate de magnésie. 

IV. La cause de la cristallisation des solutions sursaturées de 
sulfate de soude exposées à l'air est due a la présence de petits 
cristaux de sulfate de  soude à 10 équivalents d'eau dans les 
poussières de l'air. 

Les différentes dissolutions sursaturées se prennent en masse 
a I'air, très-probablement lorsqu'elles ont le contact d'une par- 
celle d'un hydrate de la substance dissoute, comme cela a lieu 
pour le sulfate de magnésie. 

V. Le sulfate de soude existe normalement dans Fair, en 
quantité variable suivant les circonstences. 

VI. De là iine nouvelle méthode analytique d'une sensibilité 
extréme, plus grande même que celle de l'analyse spectrale dans 
certains cas, pour reconnaître des espèces niinCrales, soil dans 
I'air, soit dans différen~s corps solides, par l'emploi comme 
réactif des solutions sursaturées. 
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Ea:plication des figayes des planches 1 e t  II. 

PL. 1, UG. 1.  - Tube therniom6trique a réservoir cylindrique, ayant 15mm 
de diamètre sur 10 à 156 de longueur, rempli d'eau k O0 jusqu'à lanais- 
ssnce de la tige en B. 

PL. 1,  HG. 2. - Tube analogue au precédeiit contenant un petit bout de 
tube de verre mn. 

PL& FIG. 3. - Tube analogue au précedent, mais rempli seulement d'eau 
a Oo jusqu'en H. 

PL. 1, FIG. 4. - Appareil servant à dlterrniner exactementla limite infe 
rieure d e  la szirsaturalion. 

h C. Tube de verre scell6 a la lampe , plein d'air calciné ou vide d'air 

T. Thermomètre placé à I'intbrieur du tube A C. Le zéro est beaucoup au- 
dessus du réservoir. 

A C Solution sursaturée de sulfate de soude , avec quelques cristaux en A 
de sel à 7 Quivalents d'eau. 

E F. Terrine avec mélange refrigt'rant arrivant seuleinenl jusqu'en B. 

PL. 1, PIC. 8 ,6 ,  7 .  - Appareils destinés à dde'lenniner l'in@ue;nee des gaz 
sur la sursaturaliola. 

PL. 1, PIC. 5. - A B C. Ballon à col recourbé, scellé à la lampe, contenant 
une solution sursaturée de sulfate de soude dans lequel le vide a et6 fait 
par i'ébullilion. 

A .  Pointe legèrement recourbée du col du ballon, portant un trait de lime 
en a. 

D. Flacon de Woolf, avec tube droit plongeur G et tube abducteur E. 
F. Cuve à l'eau. 
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H. Matière destinee à produire le gaz. 

Primitivement le flacon est complètement rempli d'eau. Les bouchons qui 
le ferment sont en caoutchouc. 

PL. 1 FIG. 6. - A B C. Ballon analogue à;ceiui de la Bg. 5. 

D. Flacon plein du gaz sur lequel on veut opérer. 

PL. 1. BIG. 7. - A B C .  Ballon analogue à ccur des Iig. S el 6. 

D. Flacon datis lequel se produit du gaz ammoniac sec. 
G H I .  Tube abducteur de 90 cent. de long. 
K. Cuve à mercure. 
L. Eprouvetle contenaiit un peu d'eau à la partie superieure. 
E. Support avec aniieau pI:it en fer. 
P. Petite lampe à gaz. 

PL. 1, FIG. 8. - Appareil servant b déterminer l'influence des 
chauffés puis refroidis, sur la  sursaturalion. 

A B C. Ballon à sulfate de soude dont le col recourhé vicnt s'engager dans 
un tnbe en caoutchouc CE . que I'on peut fortement serrer à I'aide du 
compresseur en cuivre ID , portant dcux vis de pression. 

E F .  Tubc de verre étiré en pointe en F, venant s'engager dans le cliout- 
cliouc CE et passant dans le bouchon en caoutcliouc M. 

F. Cornue en verre contenant un liquide chauffé a l'aide du fourneau a 
gaz. L. 

G .  Récipient à deux tubulures, refroidi par I'eau de la terrine N. 

H. Tube de verre 16gérement étrangle communiquant avec le tube en 
platine de l'appareil K drstine à produire de l'air calcin6. 

P L .  1 ,  PIG. 9. - Appareil à projection. 

A  B. Tube en platine avec spirale do meme mélal à I'intérieur, 

C Cr. Calorifkre à gaz. 

D. Plaque circulaire de terre cuitc servant d'écran. (Coupe). 
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B. Extréinite du tube en platine entourée d'une mbçhe decoton sur laquelle 
tombe un filet d'eau arrivant par le robinet r et s'écoulant en Z. 

E. Tube en U de  4 m. environ de  développement, contenant de la pierre 
ponce impregnée d'acide sulfurique concentre ou d'eau. 

eo'. Grande eprouvette pleine d'eau froide destinée maintenir le tube E 
à la tcmperature ordinaire. 

F ,  Fr, Ffl .  Pièce en cuivre à trois robinets R,  R f ,  R f f ,  permettant de faire 
Ic vide düna l'appareil à I'aide de la machine pneumatique \V, on d'y 
laisser rentrer de l'air calciné. 

Y .  Tube cn U reliônt Ics pibces Fr et FfJ dans lesquelles il est rnastiqut!. 

P. Plaque de cuivre portant h ses extrémités deux collets dans lesquels 
les pièces F' et F ~ I  peuvent glisser à frottement doux. 

G B. Tube en caoutchouc s'ouvrant facilement en H. 

n b. Bain liquide soutenu par le support c d  et chauffé par la lampe à 
gaz I .  

1. Tube en U. 

m n. Petite cartouche introduite dans le tube 1 par H 

t .  Thermomètre a mercure plongeant dans le bain. 

1'. Tliermornètre a mercure placé dans un tube ferme a un boiil, de n~érne 
diamètrc que Ic tube 1. 

f g. Autre bain liquide soutenu par le support u v ,  chauffé au besoin par 
la lampe à gaz Z'. 

p q. Cartouche d'épreuve ; elle est introduite par I'exlremitc! i du lobe en 
caoutchouc Q , ferme à I'aide du comprcsscur a vis K. 

X V. Ballon à sulfate de soude vide d'air, scelle a la lampe. La pointe a été 
rayee à la lime en a. 

M S T. Tube en czoutchouc de gros diamètre servant de réservoir aux 
fragments de verre provenant des cols des ballocs X,  fcrme par un coni- 
presseur T. 

K. Pièce en cuivre à quatre branches, formée par des tubcs soudés et 
comrmniquant : 

d o  par le caoutchouc L L' avecle tube 1 ; 

e0 par le caoutchouc N N' avec le tube P ; 
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3O en M, avec le réservoir en caoutchouc M S T ; 

b0 par le caoutchouc O U avec le ballon 8. 

S r i  Se, Sa,  Sa ,  S a .  Traverses en bois auxquelles sont fixés les fils de fer 
destines a supporter les parties niobiles de l'appareil. 

PL. 1, PIG. 10. - Autre appareil ic projection pour les corpes solubles. 

A, B. Ballons de 250 cent. cubes de capacité environ, soud3a en C. 

E G ,  D F. Tubes de verre légèrement etranglés, soudes per~~eiidirulaireineiit 
aux r d s  des ballons. 

PL. II, FIG. 4 4 .  - Appareil servant à déterininer I'inpuence de la glace 
sur la sursaturation. 

B CA.  Ballon a sulfate de soude, vide d'air, scelle à la lampe , à col larg? 
recourbe. 

D.  Bain-marie chauffe par la lampe à gaz L. 

A E .  Eau provenant de la condensation des vapeurs emises par 19 liquide 
du ballon B. 

F G Eprouvette remplie d'eau froide. 

1, H. Supports. 

PL. II, FIL. 12. - Appareil seruan6 à ddmontrer I'influence du sulfate de 
soude à 10 équivalents d'eau sur les liqueurs sursaturées. 

;W. Ballon à sulfate de soude, vide d'air ou rempli d'air calciné , à col re- 
courbe et scelle à l a  lampe 

A C Couche de cristaux de sulfate de soude à 10 equivalents d'eau. 

PL. II, FIG. 43. - Appareil pour l'action de l'endosmose. 

JI A B. Endosrnomètre perce d'un petit trou en u ,  contenant du sucre, de 
la gomme, etc., et plongeant dans un liquide sursaturé contenu dans 
le ballon R S. 
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B. Bxtremite de l'endosmomètre legérernent 6tranglee. 

C.  Tube en platine foiirnissant de I'air calcine. 

D .  Petit calorifère à gaz. 

PL. II , FIG. 4.i. ET FIG. 45. - Appareils pour l'action de l'électricité. 

A B. Tiges de verre capillaires traversees par deux tiges de platine ec 
communication avec les deux pales de la machine de Ruhmkorff. 

M. Solution sursaturée dans laquelle plonge un seul des fils de ylaline ([ig. 
5). L'étincelle jaillit à la surface en passant dans I'air calcine ou dans 
le vide. -Dans la fig. 44, les deux fils plongent a l'intérieur du liquide. 

D C,  Tube de verre scelle après avoir fait le vide au  moyen de I'6bullition 
du liquide M et après avoir laisse rentrer de I'air calcine, une fois le vide 
fait. 

PL. I l .  HG. 16. - Appareil servant à mettre de la levure de bière,  
formée h l'cabri de l'air, en conlact avec une liqueur sursaturée. 

A 1 K C. Ballon à sulfate de soude, vide d'air, scellé en C 

I H. Tube en caoutcliouc , remplacant une partie du col du ballon. 

C. Extremilé du col du ballon, légèrement recourbée et scellke. 

E D. Tige de cuivre aplatie en D, un peu coudée de manière à venir casser 
la pointe C lorsqu'on imprimera un mouvement de rotation à l'autre 
extremité E. 

R S. Tube de verre communiquant par un caoutchouc S 1. à un tube de 
platine C qui fournit I'air calcine. 

D. Petit calorifère a gaz. 

F. Petite cartouche contenant une trace de lcvure de bière. 

H. Ballon conlenant un liquide fermentescible forme de sucre et d'extrait 
de levure. 

PL. I I ,  FIG. 17. - Appareil pour l'inlluence des mntiéres miasmatiques. 

B C. Ballon à sulfate de soude, vide d'air, à col recourbe, raye en a. 

A. Flacon de Woolf de 2 litres. 
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M. Gluten huinide. 

D 1. Tube de verre assujetti dans un tube de cuivre à trois branclies. 

F. Tube de verre, un peu étrangle, cornniuniquant avec le tube Ii en pla 
tine qui ïournit de l'air calcine. 

E G .  Tube de verre de 90 ccnt. de long. 

B.  Cuve à mercure. 

PL. II ,  FIG. 48 et 19. - Ballons à cols sinueux. 

PL. II ,  FIG. 20. - Appareil p o w  i'inpuence de l'air ordinaire. 

A. Ballon avec solution sursaturée de sulfate de soude, ouvert en B. - II 
contient quelques cristaux de l'hydrate 7 Bquivalents d'eau. 

D. Slalagniite de sulfate Je soui!e ci'istallis~ , A 40 Quivalents d'eau 

C. Flacon de 2 litres, ferme par un bouchon en caoutchouc. 

PL. II, FIG. 21, - Courbes de saturation et de sursaturation du sulfate de 
soude pour les diverses températures colnprises entre - go. et+ 3h0. 

Les températures sont coinpt6es sur l'axe des abscisses à partir de l'ori- 
gine qui passc par la température OO. Les ordonnees des deuxcourbes repr6- 
sentent les quantites de sulfate de soude anhj-dre dissoutes par 100 parties 
(l'eau à I'elat de saturalion et de sursaturation pour les températures cor- 
respondantes. 

PL. II, PIC. 22. - Courbes cotnparatives du refroadissement dans une 
atmosph&e illimitée d'air de deux ballons pareils contenant des poias 
sensiblement égaux, l'un #eau ,  l'autre d'une solution sursaturée de 
sulfate de soude; les deus  ballons étant placés dans les mémes con- 
ditions. 

Le temps es1 compte sur l'axe des abscisses. Les ordonuees représent~nt 
les excès de température des deux hallons sur la température amhiaule. 

PL. II , FIG. 23. - Courbe du Tefroidissernent dans l'atmosphère d'un 
ballon contenant une solution sursalurée de sulfate de soude 

Les temps sont complés sur l'axe des abscisses. Les ordonnées, toutes 
négatives, représentent les températures reelles du ballon et  non les 
excès sur la température ambiante, cette dernière n'etant pas demeurt;e 
constante pendant la durée de l'experience. 
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S U R  L . 4  

S U R S A T U R A T I O N  

Par RI. CHARLES VIOLLETTE. 

De ladissémination du  Sulfate de Sonde dans l a i  de localités diverses. 

Dans mon premier mémoire sur la sursaturation, j'ai dé- 
montré que la cristallisation des solutions sursaturées de sul- 
fate de soude exposées à I'air est due à la présence de petits 
cristaux de sulfate de soude, a dix équivalents d'eau, dans 
les poussiéres de l'air, el  j'ai prouvé que ce sel existe norma- 
lement dans I'air, en quantitévariahlesuivant les circonstances. 
J'ai déduit de là une nouvcllc méthode analytique, d'une sen- 
sibilité extrême, pour reconnaître la présence du sulfate de 
soude et d'autres espéces minérales, soit dans l'air, soit dans 
différents corps solides, par remploi , comme réactifs, des solu- 
tions sursaturées. Dans le but de ne pas donner trop d'extension 
au mémoire cité, je ne suis pas entré dans le détail des nom- 
breuses expériences que j'ai faites au sujet de la dissémination 
du sulfate de soude dans I'air, et je me suis horné à indiquer ' 
quelques-unes des conclusions tirées du travail que je publie 

1 Premier niémoire sur la Sursaturation, chap. VI, § 1. - Expgrietices 
sttr l'air pris dans des circonstai~ces diverses. 
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aujourd'hui en en faisant l'objet d'un second mémoire sur la 
sursa turation. 

Les premières expériences que je vais rapporter datent de la 
fin de l'aniiée 1860. A cette époque, je ne connaissais qu'im- 
parfaitement la cause A laquelle il fallait attribuer la cristalli- 
sation subite des soliitions sursaturées, niais j'avais établi dans 
un travail publié dans les Mémoires de la Société ', que cette 
cause de cristallisation n'était pas répandue dans l'atmosphère 
d'une manière continue , que c'était quelque suBstance solide, 
dissoute ou modifiée par l'eau, détruite par l'action d'une 
température élevée, mais non altérée par le chlore , le brôme, 
I'alcool, l'éther. Je  pouvais rechercher, dès-lors, comment 
cette poussière, cause de cristallisation , était disséminée dans 
I'air, pris dans des conditions diverses , la connaissance com- 
plète de sa nature, ne devant en rien modifier les résultats 
auxquels je serais a r r i ~ é .  

Pour atteindre le but que je me proposais, je suivis la mé- 
thode employée par M.  Pasleur dans ses recherches sur les 
Générations spontane'es, et je faisais rentrer de I'air, pris dans 
des circonstances diverses, dans des ballons oii le vide avait 
été fait par l'ébullition, et qui contenaient des solutions siirsatu- 
rees de  sulfate de soude, au lieu du liquide ferinenlescible 
employé par ce savant. 

Les soins les plus minutieux furent constamment pris pour- 
la préparation des ballons et leur transport ; je crois devoir 
répéter ici ce que j'ai dit à ce sujet dans mon premier mémoire 
sur la sursaturation afin de  montrer le peu de fondement des 
objections faites, dans différents recueils, à celte partie de mon 
travail, avant qu'elle ne fût entikrement publiée '. 

i Yém. de la Sociélé imp. des Sciences et Arts de Lil le ,  1860, 2e série, 
t. VII, p. 185 et suiv. 

% Voir notamment Ann. de Z'EcoZe norm. slip , t. III, 1866, mémoire de 
M. Gernez, p.  177 et suiv. 
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Priparation des bal[ons contenant les solutions  sursaturée^. 

Les ballons dont je me sois servi avaient une capacité de 
250 centimètres cubes environ; leur col, 1égèren:ent étiré, était 
soudB à un tuhe de verre de un c.euliinètre de diamètre et de 
50 a 60 centimètres de longueur. Ils étaient nettoyés en les 
plongeant dans I'eau pendant vingt-quatre heures , puis passés 
à I'eau distillée el  séchés an feu. L'extrémité ayant été légère- 
ment étirée et recourbée , j'introdiiisais la solution saturée 
chaude, en vaporisant un peu d'eau distillée introduite dans 
le ballon et plongeant rapidement l'extrémité dans la solution. 
Lorsque la pression atmosphérique avait fait pénétrer la solution 
chaude, jusqu'à moitié environ de  la capacité du ballon, je 
relevais le col; I'extrémilé était lavée extérieurement et inté- 
rieurement à I'eau distillée ; et, le ballon étant phcé  sur le feu, 
je maintenais la solution en ébullition modérée pendant assez 
longtemps , de manière à laver les parois du col par les eaux 
de condensation de la vapeur. Puis enfin, poussant le feu acti- 
vement, je scellais le tube a la lampe dans la partieétranglée. 
le liquide étant en pleine ébullition. D 

Les liqueurs conservent indéfiniment leur étal de sursatura- 
tion dans des ballons ainsi préparés, malgré l'agitation et  le 
transport d'un lieu à un autre,  opérations qui amènent néces- 
sairement le liquide en contact avec toute leur surface, a la 
condition que leur température ne s'abaisse pas au-dessous de8" 
et qu'ils ne prksentent aiicune fêlure. 

Transport des ballons au lieu de l'expèrience. 

a Arrivés au lieu de leur destination, les ballons, malgré le 
nettoyage qu'ils avaient subi après leur préparation, étaient 
lavés par immersion complète pendant plusieurs heures dans 
de grandes cuves remplies d'eau. L'extrémité du col du ballon, 
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encore humide, était rayée avec une lame tranchante d'acier 
mouillée, et les ballons subissaient un nouveau lavage avant 
d'étre transportés à I'endroit où je devais opkrer. Je  prenais 
alors la précaution de  changer les vêtements qui m'avaient 
servi pendant ces différentes manipulations , afin d'éviter les 
poussières de sulfate de soude qui auraient pu provenir des 
emballages. La prise d'air se faisait en  élevant le ballon au- 
dessus de la téte, dansune direction opposée à celle du vent et 
en brisant la pointe avec une pince dc fer à branches polies, et 
échancrkes de manière à embrasser le tube à I'endroit où il 
avait été rayé : ces pinces n'étaient retirées de I'eau qu'au mo- 
ment de m'en servir. Cornme on éprouve de très-grandes difli- 
cultés à sceller à la lampe, en plein air, les ballons que l'on 
a intérêt à conserver, je me bornais à les boucher, aussit6t 
après les avoir ouverts, avec de la cire ramollie par l'essence 
de térébenthine que je conservais sous I'eau. Ce mode de scelle- 
ment provisoire m'a rendu les plus grands services et n'a jamais 
compromis aucun des résultats de  l'expérience. Les ballons 
étaient ensuite maintenus verticalement jusqu'au scellement 
définitif fait à la flamme de I'eolipyle. s 

Par ces lavages prolongés e t  multipliés de l'extérieur des 
ballons et des ustensiles qui servaient à rayer et à briser leurs 
cols , j'étais certain d'éviter les moindres poussiéres de  sulfate 
de soude qui auraient pu se trouver déposées à leur surface et 
qui ont la propriété de faire crislalliser les solutions sursaturées 
de ce sel. En me servant d'une lame d'acier tranchante, au 
lieu d'une lime, j'évitais les parcelles de  sulfate de soude qui 
auraient pu se trouver logéeu entre les dents de la lime. Enfin, 
la pince à branches échancrées me permettait de casser nelte- 
ment le tube à I'endroit oii il avait &té rayé sans produire 
d'éclats ; du reste, à plusieurs reprises , des fragments du tube 
écrasé sont arrivés en contact avec la solution sursaturée sans 
que pour cela son état de sursaturation en filt modifie. 
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Les ballons dans lesquels les solutions s'étaient maintenues 
limpides C U  contact de l'air, furent scellés et  conservés, depuis 
1860, au laboratoire de la Faculté des Sciences de Lille; ils 
furent examinés à diverses reprises , et je possède encore la 
plupart d'entre eux ,  contenant les liqrieurs primitives à 1'Btat 
de sursaturation. 

Les résultats des expériences qne j'ai faites sur l'air de loca- 
lités diverses sont consignés dans les tableaux suivants, où se 
trouvent indiques par les nombres dc la première colonne l'ordre 
dans lequel les ballons ont été successivment ouverts. 

1. - Expériences faites sur la plateforme de l'observatoire 
de M .  Meurein, à Lille (28 décembre 1860) 

La terrasse est à 21" au-dessus du sol et  domine les toiis 
environnants. - Il avait neigé toute la nuit et la neige tombait 
encore une heure avant les expériences faites de onze heures A 
midi. - Le vent était très-faible. - Le thermomètre marquait 

- 
f m k o  
ordre 
des 

allons - 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 - 

État du liquide dans les ballons. 

Resté limpide. 

Pris en masse immédiatement. 

Resté limpide. 

Resté limpide. 

Pris en masse immédiatement. 

Res!é limpide. 

Id .  

Id. 

Observations. 

Dans 6 ballons sur 8, le li- 

quide est reste limpide. 
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II. - Expériences faites dans la piéce située au-dessous de 
la terrasse du même ob,ceruafoire. 

(Wéme date.- Tnîmédiatenient après celles du 1.) 

uméros i i a Z i q i i , . i . . , i m  ,.ion. 

iallons. 

Rien d'abord. EientBt pris par points A 
la surface 

Pris en masse. 
Id. 

Resté limpide 
Rien d'abord. Pris par u n  seul point 

Observations, 

Da1.s un seul ballon siir 5,  

le liquide est resté limpide. 

$ I I I .  - Expériences faites dans la plaine de Loos , pras Lille, 
(91 décembre 1860.) 

A 800" environ d e  la rou te ,  à gauche en venant de  Li l le ,  et 
à la hauteur de 1'Heurtehise. - L e  sol est couvert entièrement 
d 'une couche d e  30° d'épaisseur de neige réceinment tombée. II 
fait un vent assez fort accompagné de  neige au moment de  I'expé- 
rience faite de  trois à quatre heures après-midi. Le vent a passé 
au dessus des usines de produits chimiques de  M. Kuhlmann. - 

yrndro! 
ordre 
des 

allons - 
1 

2 

a 
4 

5 
G 

7 
8 

9 

1 O - 

État du liquide dans les ballons. 

Pris en niasse immédiatement. 
Id. 

Rien d'abord. Pris après cinq minutes. 
Resté limpide. 

Pris en masse. 
Rien d'abord. Pris après cinq minutes. 

Resté limpide. 
Pris en masse. 

Id. 
Id. 

Observations. 

Dans 2 Iiallons sur  10 , le li- 
quide est resté limpide 

Dans 2 ballons , le liquide a 
mis quelque temps ?I se 
p r ~ n d r e .  
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$$ IV. - Expériences faites szcr lu ter~asse de M.  Meurein , 
d Lille (22 décembre 1860). 

Le temps est couvert (I l  h. du matin). - II fait un hrouillard 
neigeux et un vent fort N.-O. - T,a température aruhiante est 
de 2" au-dessous d e  zero. - La terrasse est couverte de  neige. 

- 
Numéros 
d'ordre 

ballons. - 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

- 

État du liquide daris- les ballons. 

Pris après deux minute6 , par points. 

Pris en masse immédiatement. 

Id. 

Resté limpide. 

Pris après deux minutes. 

Prie en masse. 

Id. 

Id. 

Pris après deux minutes 

Observations. 

Dans un seul ballon sur neuf 
le liquide est resîk limpide. 

Le ballonn04 est reste ouvert 
un quart d'heure posé sur 
la neige. 

$ V.  - Expériences faites sur lu plateforme de la toiw de 

Folleuille (Somme) (31 décembre 1860). 

Cette tour, bien conservCc, faisait partie de I'ancicn château, 
actuelleinent en ruines, de la maison de  Gondi. Elle se  termine 
par une plateforme a 30m environ du sol e t  se trouve compléte- 
ment isolée des habitations. Elle domine une vallée qui l'entoure 
a une assez grande distance, c'est un des points les plus élevés 
de la Picardie. 

Le temps est brumeux (de trois à quatre heures d u  soir). II 
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- 4kG - 
règne un vent S-O assez fort. C'est la premiérejoiirnée de dégel. 
e 
uméroi 
l'ordre 

des 
allons - 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 - 

État du liquide daiis Ics ballons. 

Kien d'abord. l'ris plus tard pendant 
le scellement à la lampe. 

Pris  en masse immédiatemeiit. 

Resté limpide. 

Pris en iuassc immedia teinent. 

Id. 

Hesté linipide. 

[Pris en masse immédiatement 

Id. 

Observatioiis. 

Dons deux ballons sur 8 le 
liquide est resté limpide. 

Dans u n  seul  le liquide s'est 
pris après que le ballon fht 
resté ouvert pendant plus 
d'une heure et après le 
scellement. 

V I .  - Expériences faites sur la pluteforme de la tour de 
Folleville (ier jalavidr 1861). 

Vent O très-violeni. Il tombe quelqiies gouttes de  pluie. 
l h p é r i e n c e ~  faites entre deux et  trois heures e t  demie du soir. 
s_ 

y & o !  
oidre 
des 

aiiuns - 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

O 

1 O 

État du liquide dans les ballons 

- ~- - -  

Pris  en masse immédiatement. 

Hien d'abord. Pris quelque temps après 
le scellement à la  lampe. 

Hesté limpide 

Pris  eu masse immédiatement. 

Id. 

Kien d'abord. Pris après vingt minutes. 

Rien d'abord. Pris après cinq minnles. 

Pris en masse immédiatement. 

Rien d-abord. Pris après scellement. 

Pr is  en masse imm6diatement. 

Observations 

- 

Dans un seul des ballons sur  
10 , le liquide est resté 
limpide. 

Dans 4 ballons, le liquide 
s'est pris après un certûiii 
Lemps. 
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$ VII. - Expériences faites à Qzliry-le-Sec (Somme). 

( 3 janvier 1861 .) 

Cette localité est distante de quelques kilomètres de Folleville; 
les expériences oni été faites de onzc heures a midi sur un ma- 
melon nommé Montagne Sèche, distant de trois kilomètres du 
village et  dominant une vallée. II fait un vent léger, très froid 
N-E; le thermomètre marque 4 degrés au-dessous de zéro; 
le ciel est clair; le sol complètenient gelé. 

NnmBros 
d'ordre 

ballons. - 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

État du liquide dans les ballons. 
- -  --  

Resté limpide. 

Resté. limpide. 

Pris en masse immédiatement. 

Resté limpide 

Rien d'abord ; pris après quelques minut 

Pris en masse immédiatement 

Id. 

Id. 

Resté limpide. 

Rien d'abord ; pris après quelques minnt 

Resté limpide. 

Rien d'abord ; pris aprbs quelques miiiut 

Observations. 

Dans 5 ballons sur 12 , le li- 
quide est resté limpide. 

Dans 4 seulement le liquide 
s'est pris immédiatement. 

I l  semble qu'il y a là une i n  
fluence due à la  gelée qui  
aurait fixé au sol les pous- 
sières que l e  vent n e  peut 
plus déplacer. 

C'est la première fois que 
j'emploie la cire pour bou- 
cher provisoirement les 
ballons afin de pouvoir les 
transporter plus facilement 

VIII. 4- Expériences faites sur la plateforme de la tour de 
Folleville ( 3  janvier 1861). 

Les conditions dans lescjuelles j'opérais , de trois heures et 
demie a cinq heures de l'après-midi, étaient les mêmes que 
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- 448 - 

celles dans lesquelles je me trouvais le matin , de onze heures à 
midi, dans une localité voisine. Le vefit avait la m h e  direction. 
mais il était plus faible, il toniba même tout-a-fait vers quatre 
heures. La température était de cinq degrés au-dessous de zéro. 
La seule différence qui existait entre les deux séries d'expb- 
riences, c'est que la premiérc avait été faite en plaine, et la 
seconde à 30 mètres plus haut et dans une silualion tout-à-fait 
isolée. 

uméro; 
l'ordre 
des 

1al1ons - 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 O 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 - 

Etat du liquide dans les ballons. 

Pris en masse immédiatrment. 

Rien d'abord. Pris après cinq minutes 
par un seul point de la surface. 

Resté limpide. 

Rien d'abord. Pris comme le no 2. 

Id. Pris par 3 à 4 points de la surface. 

Resté limpide. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Pris en masse immédiatement. 

Resté limpide. 

Pris en masse immédiatement. 

Observations. 

Dans 11 ballons sur 17, le 
liquide est resté limpide. 

Dans 3 seulement le liquide 
s'est pris immédiatement. 

Ces résultats son1 à peu 
prbs les mêmes que ceux du 

Q VII. I l  semble donc que, 
pendant ce jour de gelée, 
l'altitude n'ait point exercé 
d'influence bien marquée. 
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1X. - Eqdriences faites sur la plate-forme de la t o w  do 
Fo:olleaille (4 avril 1861). 

Le ciel est couvert par iiitervalles; le vent d'ouest est assez 
fort, surtout quand montent les nuages. La température est de 
neuf degrés au-dessus de zéro. 

État du liquide dails les balloiis. 

Pris en masse immédiatement. 

Id. 

Resté limpide. 

Id .  

Pris en masse immédiatement. 

Resté limpide. 

Pris en masse immédiatement. 

Id. 

Id. 

Resté limpide. 

Id. 

Pris en mssse immédiatement. 

Reste limpide. 

Rien d'abord. Pris  après cinq minutes 
par quelques points. 

Reslé limpide. 

Rien d'abord. Pris  après cinq minutes. 

-- - 

Observations. 

Dans 7 ballons s u r  16 le li- 
quide est resté limpide. 

Dans 2 l e  liquide s'est pris 
seulement après quelques 
minutes et par  quelques 
points de la surface. 

$j X. - Expériences faites sur la plate-forme de la tour do 
Follerilie (5 avril 186 1 ) .  

11 fait une légère brise d'ouest; le ciel est un peu couvert 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pendant la durée des expériences (de huit heures à neuf heures 
du matin). La température est de  12 degrés au-dessus d e  zéro. - 

Numéros 
d'crdre 

ballons. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 O 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

État du liquide dans les ballons. 

Pris en masse immédiatement. 

Id. 

Pris après quelques niinutes par un seul 
point d e  la siirface. 

Id. 

Resté limpide. 

Id. 

Pris en mnsse immediateruent. 

Id. 

Id. 

Resté limpide. 

Id. 

Pris en masse immédiatement. 

Pris par un seul point ,  au bout d'une 
demi-heure. 

Pris en masse immédiatement. 

Resté limpide. 

Pris après quelques heures. 

Resté liinpide. 

Id. 

Id. 

Observations. 

Daus 8 ballons su r  19 le li- 
quide est resté limpide. 

Dans 3, le liquide s'est pris 
après quelques temps,  par 

points, à la surface. 

$ X I .  - Expériences faites a deux kilomètres de la tour de 
FollevilEe , dans l e  bois de Gallois (5  avril 1861). 

Le temps est très-calnie de dix heures à onze heures d u  matin, 
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au moment de l'expérience ; le ciel est clair. L'endroit choisi 
est le point le plus élevé du bois ; lesol est recouvert de mousse 
sur une grande étendue et abrité par les arbres privés de fwilles. 

I 
État rlii liquide dans les b 11 / Observations. 

- - 

Pris seulement oprès quelque temps. 
Resté limpide. 

Id. 
Id. 

Pris en masse inimédiatement. 
Pris seulement après quelque temps. 

Resté limpide. 
Id.  

Dans 5 ballons sur 8 le li- 
quide est resté limpide. 

Dans un seul le liquide 
s'est pris immédiatement ; 
dans les deux autres, seule- 
ment après quelque temps. 

8 X I I .  - Bxperiences faites en plaine a 500 mètres de  la tour 
de Folleville (6 avril 1861). 

Brise légère N-O; température il0, tenips clair. 

filal d u  liquide dans les ballons. 

Resté limpide. 
Pris par  un point iiprès quelques min. 
Pvis en masse immédiatement. 

Resté limpide. 
Pris en masse immédiatement. 

Resté limpide. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Observations. 

Dans 8 ballons sur  11 le li- 
quide est resté limpide. 

Dans u n  seul le liquide s'est 
pris immédiatement. 
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XIII. - Expériences faites à Quiry-le-Sec , dans la; cour 
d'une habitation ('7 avril 186i) .  

Vent léger E-N-E., temps clair, température 4. degrCs au- 
dessus de zéro. 

~ n m é r o s :  11 d':tre itat du liquide dans 11% ballons. 
ballons., 

II a 1 1 l'habitation, il y a eu prise II 

Observations. 1 
1 

2 

3 

4 

5 

$ XIV. - Experiences faites sur la plage de Dunkerque, k la 
surface des eaux de la mer (.25 août 1863). 

L e  ciel est légèrenient couvert ; il fait un vent d'ouest assez 
fort qui a dû  passer sur  une grande étendue d e  nier, en rasant 
la côte. J'avais choisi pour ces expériences la plage trés-peu 
inclinée de  Dunkerque et  l'heure d e  la marée basse (vers midi), 
afin d'avoir un sol mouillé sur .  une grande étendue dans le voi- 
sinage des expériences e t  de  pouvoir opérer dans la nier même, 
à une certaine distance de  la terre , environ 100 métres. Les 
ballons, amenés le  matin à la côte, furent transportks, isoleinent, 
à une grande distance dans la mer, en ayant  soin de les plonger 
de temps à autre dans l'eau. L'expérimentateur et ses aides 

Resté limpide. 

Id. 

Pris en masse immédiatement. 

Id. 

Id.  

Dans 5 b111ons SUI 9 le li-1 
quide est resté limpide. 

Dans 4 ballons le liquide s'est 
pris immédiatement. 

Dans 3 autres ballons, ou- 

verts dans lintérieur de 
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n'ont opéré qu'après avoir plongé h pliisieurs reprises sous 1 eau 
et en s e  tenant constamment dans la mer pendant toute la durée 
de l'expérience. Ou ne saurait objecter ic,i, comme on pourrait 
le faire dans les expériences précédentes, que la cristallisation 
ponrrait bien êlre due à des poussières de sulfate de  soude 
transportées au lieu de l'expérience par l'expérimentateur lui- 
même. Dans de  semblables conditions, on a la certitude de 
n'opércr que sur  l'air de  I'atrnosphére et  d'évitcr les poussières 
détachées du sol ou des objets environnants par  le fait méme 
de l'expérience. Les résultats obtenus sont  consignés dans le 
tableau suivant. 

Resté limpide. 

Pris en niasse immédiatement. 

La rentrée brusque de l'air perce le fond trop mince du ballon d'un 
trou par  lequelleliquide s'écoule sans se  prendre. -Après quelques 
instants, tout s e  prend en masse. 

Resté limpide. 

Le ballon est percé d'un trou circulaire comme le no 3 ; le liquide fiuit 
par se  prendre pendant le transport. 

Resté limpide. 

Id .  

Rien d'abord ; mais se  prend environ aprbs une heure 

Pris en masse immédiatement. 

Percé au fond d'un trou circulaire comme les nos3 et 6; même obser- 
vation. 

Id. Id. 

Resté limpide. 

Id. 
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$ XV.  - Expériences faites au haut du phare de Dufikerque 
( 30 aozit 1863). 

l~omeros 
d'ordre 

dw 1 État du liquide dans les balions et observations. 
ballons. 

Vent assez fort- 

15 

16 

17 

18 

19 

- 
'urnéros 
l'ordre 

des 
iallons - 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

w - 

Rien d'alord , mais pris aprbs quelque temps. 

Percé comme les nos a, 6, 11 et  12. 

L e  liquide reste limpide jusqu'au 29 ao;t; dans le ballon bouché à la 
cire, il se  prend ce m&me jour après scellement à la lampe. 

Resté limpide. 

Rien d'abord; mais pris après une heure environ. 

I l  ne semble pas que  les conditions nouvelles de l'expérience en aient 
modifié les résultats habituels. 

État du liquide dans les ballons. 

Pr i s  en masse irnédiatement. 

Id. 

Pr is  a u  bout de quelques secondes, par 
l a  surface, en plusieurs points. 

Reste limpide. 

Id. 

Id. 

Id. 

Observations. 

Dans 4 bsllons sur  7, le li- 

quide est resté limpide. 
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XVI. - Expériences  faite^ sur laplage de Dunkerque, à la 
surface des eaux de la mer (28 aoat 1865). 

Ce sont les expériences du XIV, auxquelles j'atlachais une 
grande importance, reprises dans de  meilleures conditions. La 
caisse contenant les ballons fut amenée au Cap Nord dans ia 
matinée, et les ballons, en très-grand nombre, furent portés sur 
la plage a une grande distance et placés dans une rigole creusée 
dans le sable huniide. Conime au XIV, j'opérai a maréebasse, 
afin d'éviter les poussières détachées de la cûte , en effectuant 
toutes les opérationspréliminaires sur un sol mouillé. Les ballons 
rayés avec une lanie d'acier fiirent portés près de la mer dans 
une nouvelle rigole creusée dans le sable et  a moitié remplie 
d'eau, la ils furent lavés avec le plus grand soin avec I'eau de la 
mer. Ces opérations préliminaires ont duré depuis le matin jus- 
qu'a cinq heures du soir, heure a laquelle les expériences ont 
coininencé. L'expérimentateur et  ses deux aides s'avancèrent 
trks loin dans la mer, ce qui est très facile a Dunkerque en 
raison du peu d'inclinaison de la plage, et avant de procéder 
aus expériences , ils plonghrent à plusieurs reprises dans I'eau. 
IJS pinces qui servaient à casser les cols des ballons, la cire 
niollc eniployée pour les boucher étaient constamment immer- 
gées. Les aides, en transportant les ballons, les plongeaient i 
pliisieurs reprises dans I'eau. Les ballons, ouverts a peu près 
à un mètre au-dessus de la surface de I'eau, furent bouches a 
I;i cire molle e t  ramenés dans la rigole. L'expérience dura deux 
heures, de cinq heures à sept heures du soir; les ballons furent 
ensuite transportés a l'auberge du Cap-Nord et scellés h la 
lampe le lendemain. Au moment de  l'expérience , il faisait un 
rent d'ouest assez fort, parallèle à la cBte. Les rksultats obtenus 
sont consignés dans le tableau suivant : 
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- 
Nnm6ro 
d'erdre 

des 
ballons - 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
O 

9 

1 10 

11 

12 
18 

14 

15 
16 

17 
18 

19 

20 
21  

22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 

- -- - 

État du liquide dans les ballons. 

Resté limpide. 
Id. 
Id. 
I d  

Pris en masse immédiatement. 
Reste limpide. 

Pris en masse immédiatement. 
Resté limpide. 

Id. 
Id. 
Id.  
Id. 
Id.  

Le fond fut troué par la brusque ren- 
trée de  l'air. Leliquide resta limpide. 
L e  ballon. abandonné sur  l e  sable , 
présenta, aprbs deux heures, une 
cristallisation ordinaire de gros cris- 
taux transparenis de  sulfate de soude. 

Pris en masse immbdiatement. 
Id. 

Resté limpide. 
Id.  
Id. 

Pris en masse immédiatement. 
Resté limpide. 

Id .  
Id. 
Id. 

Pris en masse immédiatement. 
Id. 

Resté limpide. 
Pris en masse immédiatement. 

Resté limpide. 

Observations. 

Dans 50 ballons sur 63, le 
liquide est resté limpide. 

Dans un seul la prise a été 
retardée. 
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1NumBro 
d'ordrc 

des 
bailons - 

30 
3 1 
32 

33 
34 
33 
36 

37 
38 

39 

40 

4 1 

42 
43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 

53 

51  

Etat du liquide dans les ballons. 

Resté limpide. 
'ris en masse immédiatement. 

Resté limpide. 
Id .  
Id. 

Id. 
lien d'abord. Pris plus tard après trois 

quarts d'heure environ. 
Resté iimpide. 

Id.  
Id. 
Id .  
Id.  
Id. 

'ris en masse immédiatement. 
Resté limpide. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

A partir de ce moment, nous quittons 
la mer, nous rev&ons nos habits, etpour 
cléterminer s i  l e s  poussières qu'ils ren- 
ferment ont quelque influence sur les 
résultats d e  l'expérience, nous conti- 
nuons à ouvrir le reste des ballons, près 
de la rigole, sur  l e  sable mouillé. 

Resté limpide. 
Id. 

Observations. 

L e  ballon n" 52 était troué 
aufond. Le liquide resta lim- 
pidebien que le vent passait à 
travers l'ouverture du ballon 
posé sur  le sable. 
Après deux heures j'ajoutai 

un petit cristal de sulfate de 
soude qui détermina la  prise 
en masse du  liquide. 
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tj XVII .  - Expériences faites à Quiry-le-Sec 'Soinnie). 
(29 octobre 1865). 

Numdros 
d'ordre 

des 1 État du liquide dans les ballons. 1 Obsw\atiom 
ballons. l 

Je  me suis proposé de répbter les expériences déjà faites dans 
cette localité, située à une distance assez grande de la mer, 
60 lieues environ, en opérant sur un nombre de ballons plus 
considérable que dans les expériences antérieures, et en mul- 
tipliant les lavages, de manière à me rapprocher autant que 110s- 
sible des conditions des experiences du $ XVI. 

Les ballons, déballés la veille du 29 octobre dans une hahi- 
tation du village, furent lavés, puis rayés avec ilne lame d'acier 
et  immergés dans I'eau pendant toute la nuit. Le jour de I'ex- 
phience,  ils furent lavés dans une noiivelle eau et transportés 
dans la plaine, à 300 mètres des habitations, au moyen de pa- 
niers à claires voies qui avaient séjourne dans I'eau depuis 
douze heures. Les ballons furent posés. dans une rigole, ils 
étaient trempés par la pluie qui tombait depuis quelque temps. 
Nous primes la précaution, l'aide et  moi, de changer nos habits, 
et avant d'ouvrir chaque ballon, je le plongeais encore une fois 

Les poussières des habits 
ne  paraissent exercer aucune 

aucune influence ; il y a très- 

sensiblement dans les deux 

casla meme proportion de li- 

quide limpide par rapport au 

nombre de ballons ouverts. 

55 
56 

57 
58 

59 

60 

61 

62 
63 

Resté limpide. 
Id. 

Pris en masse immédiatement. 
Id. 

Resté limpide. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
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dans l'eau d'une grande cui e transportée au lieu de l'expérience. 
La pince et la cire étaient constamment immergées. 

Il faisait un vent excessivement fort, venant du s u d ,  accom- 
pagné d'une pluie fine au moment de l'expérience, vers onze 
heures du matin ; elle fournit les résultats suivants : 

Cinquante ballons furent oiiverts successivement ; dans tous, 
à l'exception de deux , qui étaient le dix-septiéme et  le qua- 
rante-deuxième , le liquide se prit en niasse immédiatement ; à 
chaque fois, la solidification était instantanée ; je n'observai 
jamais de solidification par quelques points de la surface, comme 
cela était arrivé dans les expériences précédentes. Les précau- 
tions minutieuses qui Eurent prises excluaient la possibilité de 
l'intervention des poussiéres transportées par l'expérimentateur, 
et l'on ne saurait se refuser d'admettre que ce résultat, si 
différent du précédent, tenait au vent violent qui régnait et  qui 
devait balayer toutes les poussières déposées sur le sol et à la 
siirface des objets qui le recouvraient Par suite les chances de 
cristallisation devaient augmenter à cause de la plus grande 
qiiantité de sulfate de soude contenue dans l'air. 

Dans mes premiers essais faits de 1860 à 1861, j'avals institué 
une aritre série d'expériences concurremment avec celles-ci, dans 
lesquelles le sulfate de soude des ballons était remplacé par un 
liquide fermentescil-ile formé d'cau de levure et de sucre. Ces 
ballons, préparés comme l 'a indiqué M.  Pasleur, étaient scellés 
quand le liquide était en pleine ébullition, et je m'étais assuré 
d'avance que tout germe de vie avait disparu; ils étaient ou- 
verts en nieme temps que les hallons à sulfate de soude , puis 
scellés comme ces derniers , et chauffés à I'étiivc à la tempéra.. 
ture de 20 a 25 degriis pendant plusieurs jours. J'avais espéré, 
par là, déterminer s'il y avait quelque relation entre la plus ou 
nioins grande quantité de germes organiques et de germes mi- 
néraux dans l'air. Mes essais n'ont pas été assez multipliés, le 
nombre des hallons sur lesquels j'ai opéré a été trop restreint 
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pour que je puisse déduire de ces expériences des conclusions 
certaines. Cependant, je serais porté a croire que les germes 
des organismes vivants sont plus nombreux dans l'air que les 
poussières minérales susceptibles de provoquer la cristallisation, 
car, dans un très-petit nombre de ballons, le liquide fermen- 
tescible s'est conservé intact, et j'ai eu constamment beaucoup 
plus de ballons à liquide organique altéré que de ballons à 
sulfate de soude pris en niasse, toute relation gardée, bien 
entendu. 

Il y aurait sans contredit un grand intéret , au point de vue 
de la constitution de notre atmosphère, a répéter des expé- 
riences analogues à celles qui forment la base de ce rnénioire, 
le même jour, a la même heure, sur différents points d'une 
région , depuis les bords de la mer jusqu'aux points qui en sont 
les plus éloignés, depuis les régions basses des plaines jusqu'aus 
sommets des plus hautes montagnes. On opérerait sur un 
nombre de ballons suffisamment grand, cinquante par exemple, 
et l'on ouvrirait plusieurs séries de ballons contenant des solu - 
tions sursaturées des différents sels dont l'existence est possible 
au sein de l'atmosphère. On arriverait certainement ainsi, en 
comparant t,ous ces résultats, a se faire une idéede la dissémi- 
nation des éléments minéraux dans notre atmosphère a un 
moment donné. 

De l'ensemble de ce travail , on peut déduire les conclusions 
générales qui suivent : 

1. L'air contient normalement du sulfate de soude à dix équi- 
valents d'eau. 

I l .  La quantité qu'il renferme est variable, dans le mérne 
lieu , suivant les circonstances atmosphériques et suivant les 
époques. 

III. II semble que toutes les circonstances qui tendent E fixer 
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au sol OU aux objets environnants les poussières, telles que les 
fortes gelées, les neiges, les pluics, tendent à diminuer la quan- 
tité de sulfate de soude contenue dans l'air, et que toutes les 
causes qui tendent à mettre ces poussières en mouvement sur 
une grandeétendue de terrain, tendent à augmenter la quan- 
tité de  ce sel contenue dans l'air. 

IV La quantité de  sulfate de soude contenue dans l'air ne 
varie pas dans un même lieu, et à la méme èpoque, sous des 
différences d'altitudes peu considérables. 

V. II semblerait que I'air pris b la surface de l a  mer, amené 
par un vent qui a passé sur une grande étendue de mer, con- 
tient moins de sulfate de soude que I'air ordinaire des con- 
tinents. 

VI. Les germes d'organismes inférieurs paraissent plus nom- 
breux dans l'air que les poussières de sulfate de soude 
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D O C U M E N T S  
P O U R  S E R V I R  

A L'HISTOIRE DE LA SURSATURATION 

P A R  M. CH. V I O L L E T T E .  

Mon premier niémoire sur la sursaturation, ayant pour 
titre : E t u d e  p a r t i c u l i é r e  s u r  la s u r s a t u r a t i o n  du s u l f a t e  de 
s o u d e ,  fut présenté à l'Académie des Sciences dans sa séance 
du 24 avril 1865, par M .  L. Pasteur, membre de l'Institut, en 
même temps qu'une note de M. D. Gernez , sur le même sujet '. 
Le lecteur trouvera l'explication de cette coïiicidence dans la 
pièce suivante que M. Pasteur a publiée dans le tome troisikme 
des A n n a l e s  s c i e n t i b q u e s  d e  I 'Eco l e  n o r m a l e  s u p é r i e u r e  ', où se  
trouvent insérés le mémoire aunoncé par M .  Gernez en 1865 , 
et celui que j'avais déposé a l'Institut a celte même époque : 

N O T E  H I S T O R I Q U E  

SUR LES 

RECHERCEES IIE MM. GERNm ET VIOLLETïE , 
reldtivcs 

A LA CRISTALLISATION DES DISSOLUTIONS SURSATURÉES , 

Par M L. P A S T E U R ,  
Membre de l'Institut. 

(( Le 29 novembre 1863, j'ai r e y  de M. Viollette, professeur 

i Comptes-rendus de 1'Bcad. des Scienees, t .  LX,  1865, p. 831, 833, 973, 
975, 1027. 

9 Ann. acient. de PEcolc norm. rup.,  1866, t .  111, p. 163. 
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a la Faculté des Sciences de Lille, une lettre dont j'extrais 
textuellenient les lignes suivantes : 

Je  trouve dans le Cosmos du 27 décembre une Note de 
votre obstiné contradicteur, dans laquelle il demande aux chi- 
mistes : Y a-t-il des germes de sulfale de soude dans l'air ? 

u Je  suis aujourd'hui en mesure de répondre a cette questiou. 
J'attendais pour publier mon travail qu'il fùt con~plet ; mais je 
vois que j'aurais trop à faire pour présenter l'histoire complète 
des solutions sursaturées. Non intention serait de publier seu- 
lement ce qui est relatif au sulfate de solide ; plus tard je m'oc- 
cuperai des autres sels qui présentent, avec ce dernier, certaines 
différences fort importantes. Ainsi, pour n'en citer qu'une, la 
cause de la cristallisation du sulfate de soude est détruite 
A 300; mais, tandis que cette cause subsiste encore a 
110 degrés pour le sulfate de magnésie, elle ne disparaît pour 
cc sel qu'un peu au-delà. Je ne puis vous donner le nombre 
exact , mais il est inscrit sur mon registre de laboratoire. Il y 
aurait donc des germes différents (puisque germes il y a) pour 
le sulfate de soude, pour le sulfate de magnésie, etc. Tout ce que 
je sais, c'est que les germes de sulfate de soude sont détruits 
à 30°, qu'ils sont solubles dans l'eau, insolubles dans I'esprit- 
de-vin , et qu'en tout cas ils sont dissémin6s par place, $à et 
là, dans l'air. Ils paraissent même plus rares que les germes 
organiques. 

u 11 me faut encore un niois pour terminer mon lravail sur le 
sulfate de  soude. Pensez-vous que je doive le publier, ou faut-il 
attendre. 11 

J'ai répondu sans retard a M .  Viollette qu'il ferait bien, avanl 
I'achèvenient de son travail, de prendre date pour les résultats 
très-nouveaux qu'il m'annongait, soit par un paquet cacheté 
adressé à l'académie, soit par une lecture adressée à la Société 
Inipériale des Sciences de Lille, société qui avait déjà reçu 
communication de  bon nombre de résultats ohtenus antérieure- 
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nient par M.Vio1lelte dans cette même étude de la cristallisation 
des dissolutions sursaturées , notamment en 1860. 

Rien que M. Viollette eût négligé de suivre mon conseil et 
qu'il eût ainsi perdu ses droits a la priorité, il est sensible qu'a 
cette date déjà reculée de novembre 1863, ses idées étaient a 
peu près fixces sur la cause a laquelle il fallait attribuer la cris- 
tallisation subite des dissolutions sursaturées de  divers sels. 

Lorsque M. Gernez me fit part, au mois de iriars 1865, de la 
conclusion très-précise a laquelle il était arrivé sans rien con- 
naître des travaux de M. Viollette, je crus deioir écrire a ce 
dernier qu'une personne, dont je ne lui donnais pas le nom,  
m'avait prié d'être sou inlerpréte auprès de l'Académie pour la 
publication de r6sultats intéressants sur les dissolutions sursa- 
turées , e t ,  sans rien confier à 31. Viollet.te de la nature de ces 
résullâts, je l'engageai à m'adresser une note sur le même sujet 
que je communiquerais également a I'Acadéinie. En agissant 
ainsi, j'ai imitéce qui se passe à l'Académie toutes les fois qu'un 
membre s'empresse de donner connaissance des faits qui lui ont 
été annoncés confidentiellement, s'il arrive qu'une personne 
tierce vienne a publier occasionnellement ces mêmes faits. 

M .  Viollette me répondit en rn'annoncant l'envoi très-prochain 
d'un mimoire étendu. J'estrais de la lettre de M.  Viollette, qui 
porte la date du 3 avril iS65, le passage suivant : 

a 11 faut que j'aie été d'une négligence bien sotte pour n'avoir 
pas consigné les résultats auxquels je suis arrivé, dans nn paquet 
cacheté adressé a l'Académie.. .. .. 

u Je n'ai pas changé dans mes convictions; mon travail peut 
se résumer ainsi : 

11 1" La cause de la cristallisation du sulfate de soude, etc.. . . 
est une poussière solide en suspension dans l'air. 

n 2" Cette cause est insolnble dans l'alcool de vin, l'alcool 
arnylique , les essences, etc. Elle est soluble dans l'eau. 

n 3" Cette cause cesse d'agir, pour le sulfate de soude, entre 
34" et 35",5 dans le vide sec. 
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» Cette cause est différente pour le sulfate de magnésie , qui, 
dans ce cas, ne cesse d'agir qu'a 108 degrés (dans le vide sec). 

II En présence de pareils résultats, et connaissant la facilité 
avcc laquelle le sulfate de soude A 10 HO s'effleurit, je me de- 
mande si la cause qui fàit cesser la sursaturation ne serait pas 
tout sin~plement du sulfate de soude déposé sur les poussières 
de I'air ou du sulfate de magnésie. Qu'en pensez-vous? II y a 
dans I'air de la soude, dans le sel marin de l'acide sulfureux ou 
sulfurique provenant de la combustion. Pourquoi n'y aurait-il 
pas du sulfate de soude, du sulfate de magnésie, etc. ? Je  sou- 
mets cette hypothèse à votre appréciation.» 

Le 24 avril 1865, je présentai a I'Acadéiriie les Notes de 
MM. Gernez et Viollette, qui ont été insérées au Conzpte-rendu 
de la séance de  ce jour. J e  deposai en outre sur le bureau un 
llémoire mauuscrit de  BI. Viollette. C'est ce même  Mémoire 
qne les  Annales scientifiques de 1'EcoZe Norn~olc publient a la 
suite de celui de M. Gernez. Ces différents travaux , ainsi que 
les explications qui précident, permettent de constater quc 
MM. Fiollette et Gernez sont arrivés , chacun de leur cdté , à la 
conclusion qu'il faut attribuer la cristallisation subite des solu- 
tinns sursaturées de sulfate de soude, a la présence dans I'air 
de particules de c,e sel, résultat remarquable qui tire une grande 
force de vérité de la circonstance méme que je signale, a savoir, 
qu'il a été déduit dc deux séries d'expériences tout-à-fait indé- 
pendantes. J'ai pcnsé qu'à ce titre, autant que par la juste con- 
venance qu'il y avait ii rendre à chacun le mérite propre qui 
lui aripartienl , je devais au lecteur les détails dans lesquels je 
viens d'entrer. H 

Voila qui est bien clair. 
cette note historique de M. Pasteur me fut coinniunicluée en 

épreuves, avant la publication du mémoire de M. Gernez et du 
mien dans les annales scientifiques de l'École Normale; mon in- 
tention était de  n'y rien ajouter, bien que je ne fusse pas de 
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l'avis du savant académicien sur la question de priorité soulevée 
par M. Gernez, par la raison que je n'ai ni goût, ni loisir pour 
ces interminables discussions de priorité, sans intérbt pour le 
public et sans profit pour la science. Mais le moyen de ne pas 
sortir de la réserve que je m'étais imposée, après avoir lu 
l'étrange résume de mon travail de 1860, publié par M .  Gernez 
dans les annales scientifiques de l'École Normale ? ' 

II y a longtenlps que j'aurais pris la parole, si l'impression 
de ce recueil n'eut pas été si avancée, et si l'eusse pu immédia- 
tement rectifier les erreurs cornmises par M. Gernez. 

Je n'accepte pas ,  personne n'accepterai ce résumé de fan- 
taisie donné par M .  Gernez; l'accepter, ce serait admettre ses 
conséquences, ce serait accorder à M. Gernez qu'il a pris les 
devants sur moi,  ce qui n'est pas,  ce qui n'a jamais été. 

En réalité il y a deux questions de priorité entre hlul. Gernez 
et moi ; l'une relative aux faits publiés en 1860 dans les mé- 
moires de la Sociélé des Sciences de Lille, résumés par M. Ca- 
hours dans la Revue des Soc i i tb  savantes du 27 mars 1863, et  
l'autre entre les faits faisant l'objet d'un niéuioire déposé a I'Ins- 
titut , le 24 avril 1865, et  des faits analogues contenus dans la 
note que M. Gernez a présentée à ce corps savant à la même 
époque. 

Le lecteur eu jugera par lui-même, je vais nietlre sous ses 
, yeux sans y rien changer les titres des chapitres de mon travail 

de 1860 et le résumé qu'en a fait M. Gernez dans l'inti*oduction 
historique de ses recherches sur la sursaturation. Seulement on 
remarquera que j'avais donne a mon travail de 1860, un titre qui 
se trouve reproduit ci-dessous et qui indiquait suffisamment que 
ce n'était pas un mémoire que j'entendais publier , mais bien, 
coinme je le dis du reste, une simple note concernant des faits 
nouveaux que faune's eu 170ceasion d'observer. 

1 Ann. scient. de 1'Ecolc norrn. sup . ,  1866,  t. III, p. 176. 
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E X T R A I T  D ' U N  T R A V A I L  

SUR LA CRISTALLISATION SUBITE 

Par JI. CH. V I O L L E T T E .  

( 17 aoQt 1860. ) 

1. Circons tances  d a n s  lesquelles les  s o l u t i o n s  sursnturées de 
su l fa te  d e  soude se prenltent e n  m a s s e  : 

Io Abaissement de température convenable ; 
2"ontact d'un cristal de sulfate de  soude a dix équivalents 

d'eau ; 

3' Contact de l'air ordinaire, oii des corps maintenus en sa 
présence. 

11. Mode d 'expér imeta ta t ion  employé  d a n s  ces recherches,  

I I I .  A u c u n  g a z  n e  déternaine l a  c r i s t a l l i s a t i o n  subi te  du sul- 
fate de soude. 

IV. L ' a i r  dé termine  l a  c r i s t a l l i s a t i o n  subi te  des so lu t ions  sur-  
saturées p a r  l 'ac t ion  qu'exerce szlr elles u n e  substance maté- 
riel le ,  sol ide " q u ' i l  t i e n t  en suspens ion .  

$ V .  Conséquence d i d u i t e  de l a  conc lus ion  t i r é e  au § IV. 

Expérience des ballons a cols sinueux. 

1 M d m .  de la Soc. imp.  des Scieirces et Arts de Lille, 2e série, t. VII, p. 185 , 
1860. 

' Le mot solide a été omis dans le texte. 
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V I .  Si les corps exposés à l'air pendant u n  temps convelaable 
déterminent la cristallisation des solutions salines sursaturées, 
cela tient à ce que l'air a diposé d leur surface une substance 
quijouit  de cette propriété. 

$ VII. La sccbstance qui de'termilze la cristallisation subite dca 
solulions salines, n'est pas répandue dans l'atmosphdre d'une 
maniére continue ; elleparait disséminée au  même degré que les 
germes que produisent les génératiows dites spontanées. 

De tout ce qui précéde, il résulte que la cause de la cristalli- 
sation est due à des cojpuscules dont il reste a déterminer la 
nature. C'est là l'objet des expériences contenues dans les cha- 
pitres suivants. 

VIII. Une température de 100" à 140' enldve a u x  poussitrrs 
de l'air la propridté de fa8re- cristalliser les solutions sursa- 
turées. 

5 IX. La substance qui fait cristalliser les solutions salines ne 
parait pas agir à la façon des corps poreux. 

X. Cette même substance ne parait pas agir par endosmose, 
comme le feraient des cellules organisées. 

Cj X I .  Action des agests chimiques sur la substance qui  détermine 
la cristallisatios des solutions salines sursaturées. 

Chlore. - Brome. - Iode. - Principaux gaz. - Alcool. - 
dther. - Eau. 

XII. I l  se pourrait que la substance qui détermine la cristalli- 
sation des solutions sursaturées agit comme u n  corps avide 
d'eau, déterminant la formafion d'un cristal a dix équivalents 
d'eau. 

Ce sujet réclame de nouvelles recherches avant de pouvoir 
garantir l'exactitude du fait énoncé dans ce cllapitre ...... Je  me 
propose donc de répéter les expériences dont il est ici question, 
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en me mettant à l'abri de toute objection el de toute cause 
d'inexactitude. 

Cj XI11. Etude des solutions salines s?~rsaturées autres que celles 
du sulfate de soude. 

$j XIV.  La solidi/ication de l'eau refroidie au-dessous de zéro est 
un phénomène distinct de la cristallisation des dissolutions 
salines sursaturées. 

Publié par M .  S. GERNEZ , 

Dans l'Introduction historique d e  ses recherches sur la cristallisation 
des solutions sursalurdes '. 

u Les résultats du travail de M. C.Viollette, vinrent a l'appui 
n de certains faits constatés depuis longtemps par Schweigger, 
n Ziz, Lœwel ; on peut les résumer coninie il suit : 

u 1" Un cristal de sulfate de soude ordinaire détermine la 
u cristallisation de la solution sursaturée ; 

n 2" Les corps exposks A l'air font cristalliser cette solution ; 

u 3' On peut enlever a Vair toute action en le tamisant sur 
u du coton ou de l'amiante ; 

u 4" Les corps exposés a l'air deviennent inactifs quand on 
u les chauffe (de i00 Q 140 degrés suivant M. Violletle) ; 

» 6' Le conlact avec l'eau, prolonge pendant vingt-quatre 
B heures, enlève toute action aux substances qui font cristal- 
B liser. 

D E'auteurattrihue la cristallisation B une substance inconnue, 

1 Ann. scient. del'Ecole norm. aup . ,  1866, t. III, p. 76. 
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u et comme il a observé que la baryte et la chaux calcinées 
1) figent la solution sursaturée , il conclut avec circonspection 
» qu'il se pourrait bien qiie la substance qui determifie la cris- 
u tallisation des solutions sursaturées agit cornine un corps 
P avide d'eau déterminant la formation d'un cristal i dix équi- 
i> valents d'eau. n 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ainsi, d'aprks M. Gernez, les faits consignés dans mon travail 

auraient été constatés depuis longtemps par Sehweigger , Ziz- 
Lcewel ; voyons quelle est la valeur de cette assertion. 

En ce qui concerne l'action du sulfate de soude, sur les solu- 
tions sursaturées de ce sel, on savait depuis longtenips qu'un 
petit cristal de sulfate de soude ordinaire, introduit dans une 
solution sursaturée de ce se l ,  en détermine la cristallisation ; 
c'est Gay-Lussac qui le premier nienlionna ce fait dans soli 
mémoire de 1813 ' ; mais on savait aussi que le ii~êine fait 
était occasionne par un grand nombre de substances. II n'était 
nullement établi conime je l'ai fait ressortir au 1, 2 O  de mon 
travail de 1860, que c'était l e  sulfate de soude qui était la cause 
de la cristaliisation , dans cette expérience, plut0t que I'air 
logé dans les anfractuosités du cristal , ou les poussières dépo- 
sées à sa surface. « Pour décider la question, il était absolu- 
nielit nécessaire de ne iiicttre en présence de la solulion que 
le cristal seul, en évitant la présence de I'air et des corps étran- 
&ers qui avaient pu se déposer à la surface de ce cristal n 

Ces conditions de l'expérience ont été réalisées pour la première 
fois dans mon travail ! et le résullat obtenu aurait pu se résu- 
mer comme il suit, sans apporter grand changement à la rédac- 
tion de M. Gernez : 

Am.  de chimie, iresérie, 1613, t. LXXXVII. p.227. 

J e  cite textuellement ce que je disais en 1SGO. - Mc'rn. Soc. des Sc. de 
Lille, S., 1660, t. VlI, p. 166. 
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Un crisial de sulfate de soude à &a équioulents d'eau, déter- 
inine'la cristallisation d'une soliilion sursaturée de ce sel, par 
lui-même et non par l'air ou la poussière qu'il entraîne. 

Dans le second alinéa deson résumé, M. Gernez reproduit une. 
des circonstances mentionnées au 1, 3', de mon travail ; mais 
en l'isolant comme il le fait il emploie un arlitice qui change le 
caractére de mon énoncé. J'ai dit, il est vrai, en énumérant les 
circonstances danslesquelles lessolulions snrsa turées cristallisent, 
que le contact de l'air ordinaire ou des corps maintenue ensu 
pre'sence pendant u n  temps convenable détermine la cristallisation 
de ces solutions. Mais c'est là un simple exposé de  la question et 
et il faut y mettre de la bonne volonté pour trouver que je donne 
comme nouveau un résultat connu depuis l'origine de la question 
des soliitions sursaturées. Du reste, eu expliquant le but de mon 
travai1,'j'ajoute que c'est là une action connue depuis longtemps, 
qui par le mystérieux dont elle est entourée , a préoccupé à 
juste titre l'attention des savants, e t  que je me suis proposé par 
les expériences que je vais rapporter et qui font l'objet des treize 
chapitres qui suivent de jeter quelque jour sur cette question si 
obscure. 

Le troisième alinéa du résumé dé M. Gernez, est entièrement 
de son invention, et je ne vois absolument rien dans mon travail 
qui soit de nature à expliquer une pareille rédaction. L'auteur 
a-t-il cherché à remplacer par une s u v r e  d'imagination le résu- 
mé de faits précis, exacts, contenus dans les chapitres I I I ,  IV, 
V, VI, VII? Lui seul pourrait le dire. 

Sans doute l'ensemble de ce. faits réunis par moi pouvait lui 
causer quelqii'embarras puisqu'ils se  les approprie, mais la 
v6rité est que j'y établis par des preuves multipliées et décisives 
que la cause de la cristallisation n'est pas répandue dansl'atmos- 
p h h e  d'une manière continue, que ce n'est pas une substance Sa- 
zeuse, mais quelque poussière que l'air tient suspension et qui 
srrait détruite ou modifiée par le feu. M. Gernez ne voit là que 
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desresultals constates depuis longten~ps par M. Schweigger, Ziz, 
Lœwel et qui, d'après lui, se résument dans cette phrase : a On 
peut enlever à l'air toute action en le tamisant sur du coton ou 
de l'amiante. » A lui seul revient la responsabilité d'une re- 
daction qu'il m'est impossible d'expliquer. 

D'ailleurs, pas le moindre mot sur les expériences des 
hallons à cols sinueux et autres analogues, que j'avais commu- 
niquées antérieurement à la Société chimique de Paris; ou 
plutôt je nie trompe : un peu plus loin, à la page 177 de son 
niémoire, M. Gernez trouve que ces expériences n'ont reg1 
qu'une publicité fort restreinte, qu'elles ne sont pas concluantes, 
qu'elles ne valent absolument rieu dans mon travail et que les 
résultats que j'en déduis ne sont que des assertions. Ce sont 
la des opinions personnelles qui appartiennent en propre à 
M. Gernez et  que je ne veux pas discuter ici. Je  me bornerai B 
une seule observation , et je demanderai à M. Gernez conilnent 
il se fait qne ces mêmes expériences, reproduites i peu prés dans 
les mêmes termes à la page 184 de son mémoire, deviennent 
très-concluantes chez lui, tandis qu'elles sont sans valeur 
chez moi. 

M. Gernez se rendra un véritable service en répondant A ma 
question. 

Après avoir établi dans les chapitres III, IV, V, VI, V'II, que 
la cristallisation des solutions sursaturées était due a des cor- 
puscu!es solides, je terminais le $, VI1 par les considérations sui- 
vantes, que je crois devoir reproduire pour l'intelligence de  ce 
qui va suivre : 

Reste rnainteirant, (lisais-je, a déterminer la nature de  ces 
corpuscules. Appartiennent-ils au régne organique, ou au règne 
inorganique? Quel est leur inode d'action sur les solutions sa- 
lines sursaturées? Je ne saurais encore répondre d'une manière 
positive à ces questions. J e  me conlenterai de rapporter les 
expériences que j'ai entreprises pour lesrésoudre; peut être 
pourront-elles mettre sur la voie de la solution. » 
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Les expériences dont il est ici qnestion sont consignées dans 
les chapitres IX, X ,  XI et  XII; il y en a d'exactes, il y en a 
d'inconiplktes, cornnie dans tout travail à son débill, et j'admets 
ce que M.Gernez en dit dans les alinéas 4? et 5' de son résume, 
niais ce que je ne saurais admetlre, c'est que M. Gernez , dans 
l'alinéa suivant, présente comme une conclusion générale de 
nion travail le fait relatif aux corps avides d'eau tels que la 
baryte et la chaux calcinées. C'est là une supercherie de mots 
contre laquelle je m'inscris. M. Gernez ne saurait m'attribuer 
conme conclusion de mon travail , l'énoncé du chapitre XII 
plutôt que les énoncés des treize autres chapitres. 

Je le répète, je n'avais point donné à cette publication la 
forme habituelle des niénioires , comprenant I'exposk d'un tra- 
vail suivi de conclusions générales, le titre seul l'indiquait, et 
du reste, j'avais pris soin dbs le commencement de prévenir 
le lecteur que je me bornais à rapporter les résultats que je 
croyais nouveaux. Ces résultats ont été disposés à des- > u n  *' SOUS 

la fornie syntlietique qu'emploient ordinairement les géoniétres, 
ce sont les énoncés mêmes des quatorze chapitres du travail qui 
représentent !a conclusion des faits rapport& dans chacun de 
e s  chapitres. On ne saurait donc comme l'a fait M. Gernez dans 
ENI niémoire , et comme il lc répète dans d'autres recueils ', 
m'altrihiier comiiic conclusion de  I'enseinhle l'énoncé d'un seul 

: Revue des C o l m  sc;ent$ques de la France et  de I'dtra~iger, 2 mars 1867, 
4'' année, no 14, p. 219. - Mon travail de 1860, déja passablement mutilé 
UAnS le mémoire ue M. Gernez , se trouve réduit, dans ce recueil, par cet 
~ u t e u r ,  ii des proportions encore plus minimes, que je laisse à l'appréciation 
d u  lecteur : = Enfin, dit N. Gernez, en 1860, hl. Ch. Viollette crut recon- 
noftre que la baryte et l a  chaux calcinées déterminent la cristallisation des 
solutions sursaturées de sulfate de  soude , et il en conclut qu'il se pourrait 
hien que la  substance qui détermine la  cristallisation agit comme un corps 
avide d'eau ... - Les choses en étaient l a ,  quand j'eus la honne fortune , 
P ~ C  ....* 

Il est vraiment incroyable que M. üernez en soit arrivé à un pareil degré 
d~illusion? 
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des chapitres. Du reste, j'étais loin de regarder comnie défi- 
nitif l'énoncé du chapitre XI[. 

En présence des résultats contradictoires auxquels j'élais 
arrivé,  relativement à l'action des corps avides d 'eau,  et qui 
tenaient à l'imperfection des appareils dont je me servais alors. 
je disais : a Ce sujet important réclame de nouvelleç rcclierches 
que je me propose de poursuivre avant de pouvoir garantir d'une 
manière absolue l'exactitude du fait énonce dans ce chapitre ... 
Je me propose donc de répéter les expériences dont il est ici 
question en me mettant à l'abri de toute objection et de toute 
cause d'inexactitude. D Il a loin, comnie on le voit, de cet 
énoncé du chapitre XII, ainsi expliqué, à une conclusion géné- 
rale, et M. Gernez en me l'attribuant a commis une erreur dc 
fait contre laquelle il importe de prémunir le lecteur. 

Dans son mémoire, M.  Gernez me reproche de m'être attache 
trop fidèlement aux dispositions expérimentales de M. Pasteur, 
oubliaut que l'objet n'était pas le même que celui qu'avait cn 
rue le savant académicien. 11 s'agit ici d'une question de mé- 
thode et je laisse à M. Gernez la reeponsahilité de sa critique. Je 
me bornerai à faire remarquer au lecteur que pour faire sortir 
la question des solutions siirsaturées de l'obscurité dont elle 
était entourée, j'ai pensé qu'il fallait avoir recours à des expé- 
riences précises, fournissant des rcsu~tats certains, et qu'il fallail 
1 tout prix éviter la présence de l'air ou de ses poussiéres dans 
les diffkrents modes d'expérimentation employés. 

Pour atteindre le but que je m'étais propose, j'ai eu recours 
tantôt i la méthode de  N. Pasteur, tantôt à d'autres niéthodes 
différentes , suivant les circonstauces ; M. Gernez, lui, a préféré 
employer la méthode de M. Schroder qui consiste à prcparer les 
solutions sursaturées qu'on laisse refroidir lentement, séparées 
de l'air par un tampon eu coton, puis à introduire directement 
dans la solution le corps que l'on veut essayer, cette méthode 
plus expéditive que la premiére , pourra paraître moins con- 
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cluante h certains esprils, parce qu'on opère constamment au 
milieu de l'air ordinaire; je laisse au public le soin de juger 
quelle est la méthode la plus sure et quelle est la part qui 
revient à chacune d'elles. 

La question de  priorité entre les faits contenus dans mon 
travail de 1860 et les mêmes filits reproduits par Ji. Gernez 
en 1865,  dans son mémoire, n'est point douteuse. Restent 
maintenant les faits annoncés à l'Académie des Sciences, dans 
la mbnic séance du 24 avril 1865, par M. Pasteur, au nom de 
M. Gernez'et au mien. Sur ce point, je m'en rapporte entiére- 
nient au lecteur et je le renverrai pour asseoir les bases de son 
jugement aux Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences, 
tome LX, p. 831, 973,915, et même volume p. 833, 1027, 
ainsi qu'b la note historique que M. Pasteur, l'un des membres 
de la Comnlission nonimée par l'Académie, a publiée dans les 
Annales scientifiques de 1'Ecole normale, t. III, p. 163, note qui 
se trouve reproduite ci-dessus. Seulement, je le prierai de se 
rappeler les faits suivants : 
1' Le 24 avril 1865, c'était un mémoire complet que bl. Pas- 

leur déposait en mon nom sur le bureau de  l'Institut. <( Ce niême 
mémoire, dit-il, dans sa note historique que les Annales scien- 
tifiques de 1'Ecole normale publient à la suite de celui de 
Y. Gernez; s 

2" la même époque c'était une simple note que le savant 
académicien présentait au noni de M. Gernez ; 

3' Pendant que mon mémoire était entre les mains d'une 
commission coniposée de MM. Dumas, Fréniy et Pasteur, 
M. Gernez achevait son travail et le complétait en empruntant 
des faits qui se trouvaient consignés dansle mien, et qui avaient 
r e y  la publicitci des comptes-rendus de l'Académie. Je n'en 
veux pour preuve que ce qui est relatif à l'action de la chaleur 
sur les substances qui font cristalliser les solutions sursaturées. 

En 1860, je ne connaissais pas la véritable temperature Q 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



laquelle il fallait porter les différents corps pour leur eiilevcr la 
propriété de faire cristalliser les solutions sursatur6es ; aussi , 
M. Gernez, si sobre de détails dans certaines circonstances, 
semble reproduire avec complaisance les nombres que j'ai donnés 
à cette époque, en gardant le silence sur les nombres exacts 
que j'avais publiés le 24 avril 1865. A cette époque, j'annoncais 
à l'Académie que les substances qui font cristalliser les solutions 
de sulfate de soude, perdent cette propriété lorsqu'on les 
chauffe entre 3 3 5  et 34'' ; je disais dans mon mémoire, et je 
crus devoir annoncer publiquemènt ce résultat I'acadéniie le 
8 mai, parce que je voyais déjà poiiidre les tendances de 
M .  Gcrnez, qu'il existe pour chaque solution sursaturée une 
température différente a laquelle les corps cessent de provoquer 
la cristallisation, qu'elle est comprise entre 105-t 108' pour 
le sulfate de magnésie et que cette température a laquellc il faul 
porler les corps pour faire cesser l'état de sursaturation d'unc 
liqueur est précisément la température a laquelle le sel quc 
contient la liqueur à l'état de sursaturation se désliydraie. 

Ce sont la des résultats essentiellement nouveaux, qui m'ap- 
partiennent en propre et qui n'ont été indiqués par 81. Geriiez 
qu'après la publication qui en a été faite dans les coiuptcs- 
rendus de l'Académie. Je ne  saurais douc, sur ce point au 
nioins , partager l'opinion de M. Pasteur et admettre que j'aie 
perdu mes droits a la priorité. 

Le fait de ces limites de température, précises, variables 
avec les différents sels, qui sont exsctement les limites aux- 
quelles ces sels se déshydratent est un des éléments les plus 
importants pour la solution du problème des liqueurs sursa- 
turées. M. Gernez oserait-il affirmer qu'au 24 avril 1865 il 
etait en possession de  ces limites de température, et  que lui , 
qui revendique avec lant de zèle coinme son bien propre I'cxpli- 
cation d'un fait insigniliant connu de tout le monde(l'opacit6 des 
cristaux à 7 équivalents d'eau après la crislallisation en massej, 
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a néglige d e  rapporter  dans sa  note dii 24 avr i l ,  un l'ait aussi 
capilal q u e  celui q u i  est rcliitil aux limites d e  tenipkraturet 
Comment se fait-il dès-lors q u e ,  dans son historiquc, i l  ne soit 
pas fait mention d e s  résultats que j'avais ohlenus e t  q u e ,  A la 
page 185 de  son inémoire, il s'attache , en prisence du vague de 
ces nombres,  à déterminer cette température d'une ma%iérc 
1irécise ? 

Si M .  Gernez avai t  voulu ê t re  un  historien esact ,  il aurait pi1 
dire : En 1860, M. Ch.Viollatte avait indiqué coinme liii~itcs 
de  température, 100' e t  140°, e t  le 25 avril 186.5 il a rectifié ces 
nombres en donnant comme liniites pour le  sulfate de soude, 
33' 5 à 38' e t  105' à 108 pour le  sulfate d e  magnésie ; e n  répé- 
tant ces espériences par  une  inethode diffbrente de  celle qu'a 
crnployée M .  Viollette, j'ai trouvé 33' comme limite d e  tempé- 
rature pour l e  sulfate de  soude. 
N. Gernez, pour des  raisons qu'il conuait sans doute , a pré- 

féré prendre unc autre  attitude : il établit une conlusion entrc 
nies résultats de  1860 e t  ceus d e  18C5 ; il rejette les faits que 
j'ai publiks cn 1860 parce qu'ils ~ ~ ' o ~ i t  pas r e p  ilne publicité 
suffisante ; il considère conime non-avenus ceux qui sontpubliés 
cil 1865 dans les comptes- rendus de IfAcadéiiiie; et pendant 
quc mon i n h o i r e  est déposé a l 'Institut, attendant Ic jugenient 
de la Coiiîmission , il répéte des expériences consignées dans ce 
niémoire, piibliées dans les comptes-rendus d e  l'Académie, et 
les fait paraître dans son icémoire inseré dans les Annales en 
son nom et  comme étant sa propriété. 

Ce sont l à  des maneuvres conlre lesquelles je crois devoir 
protester, m'en rapportant,  pour en détruire l'effet, aux sou- 
venirs de la Commission noniniée par i'dcadéiiiie e t  publiis 
1)" l'un de ses memhres , ainsi qu'au ji~genicnt du public qui 
s'int6resse a l'histoire de  la science. 
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Annales scient;figies de 1'Ecole Normale supérieure. Tome III. ' 1'1. '1. 
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Annales scientifiques de 1'Ecole Nomale  supérieure. Tome IIL. Pl. II .  

Fïg. 14. 
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R A P P O R T  

S U H  1 , ' É ~ l ~ f i b H E  D E  S U E T T E  

QUI A RÉGPIÉ A PÉRENCIIIES PERDANT LES MOIS 

DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1866 , 

Par RI. LE DOCTEUR HOUZE DE L'AULNOIT , 
Ucmbre residanl. 

Monsieur le Maire , 

Par votre lettre, en date du le* octobre 1866, vous iu'avez prié 
de ine rendre à Phenchies pour y étudier la nature dc l'épidémie 
de suette qui depuis un mois sévissait sur une grande partie de 
sa population et pour-visiter les nombreux malades, privés de 
tous soins, par la mort de 11. Duriez, votre ancien médecin, et 
la maladie de M. Lemaire, médecin de Lomme. 

Je  me suis empressé, Monsieur le Maire, de  répondre a votre 
vive sollicitude pour vos administrés en me transportant plusieurs 
fois au  milieu d'eux, et en mettant à leur disposition mes lu- 
mières et  mon entier dévouenient. 

J'ai l'honneur aujourd'hui de vous faire parvenir la relation 
de cette épidémie et de porter 1 votre connaissance le résultat 
de mes études et de mes observations. 
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M. Decae~ teck~r ,  médecin auxiliaire, nommé par M. le Préfet, 
m'a puissmnienl aidé dans la mission que vous m'aviez confiée 
et je nie fais un devoir de  vous signaler son active et intclligcnte 
coopération. 

L'épidémie de suette, dont vient d'être vict,ime la coniiiiune 
de Pkrencliics, cornmenGa le 1" septeinbrc 1866 et ue disparut 
coniplètement que le 10 octobre. Elle dura donc 40 jours. Pen- 
dant ce laps de temps sur 1,409 habitants, 121 furent atteints. 

Ces 121 malades se divisent en 67 hommes et 54 fenimes. 

Par rapport a I'àge, ils forincnt les catégories suivantes : 

De O i 10 ans. 
3 \  P l  

n c  10 à 20 ans. 18 
De 20 à 30 ans. 27 
De 30 à 40 ans. 30 1 80 
Dc 40 à 50 ans. 23 
De 50 à 60 ans. " 20 
De 60 à 70 ans. 12 

Les deux extrênics de la vie furent sensiblement épargnés, 
cn effet, de O à 20 ans on ne trouve que21 n~alades et 20 parmi 
les individus Igés de 50 à 70 ans , tandisque les adultes compris 
entre 20 et  50 ans ont offert 80 cas. De ces 80 cas, 30 appar- 
licnnent a la série de 30 a 40 ans ,  27 a celle de 20 à 30 ans, et 
23 à celle de 40 à 50 ans. 

1 'enfance à joui d ' m e  iiniriiiiiite a peu près con~plète , nous 
rie trouvons que 3 cas de suette dc O à 10 ans. Le niêine résultat 
peut être noté quoiqu'à un moindre degré parmi Ics personnes 
d'un certain âge; ainsi dc 50 h GO ans,  i l  n 'y  a cti que 8 cas cl 
12 de 60 a 70 ans. 

L'adolescence, u n  peu iiioins maltraitee que les adiillcs, est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



représentée dans le tableau ci-dessus par 18 cas, chiffre nota- 
blement supericur a ceux de  l'enfance et de la vieillesse. 

L'âge mùr a été le plus atteiut par I'épidéniic ; c'est lui égale- 
nient qui a offert la plus large part à la ~nortalité. 

iFPorta1iti. - Le nombre des décès s'est élevi! à 1 2 ,  dont 8 
al~partiennent ausexe ~nasciilin , et 4 au sexe féniinin. 

Par rapport aux âges et aux sexes, on peul les ranger de  la 
manière suivante : 

Déc.4~ masculins. u f c é s  lhi i i ins .  

O à 10 ans. 11 )) 

1 0 a 2 0 a n s .  . 1 )) 

20 à 30 ans. . 5 2 
30 à 40 ans. . 2 2 
40 à 50 ans. . n D 

50 à 60 ans. . n I - - 
8 4 

En consCquence, il résulte de cette table proportionnelle des 
décès p31' rapport aux âges et aux sexes que les hommes coiiip- 
ten!, deux fois plus de victimes qiie les femmes, et que la plus 
l'orle mortalité (7 sur 27) ou A peu prts 25 pour 100 s'est fait 
sentir sur les individus âgés de 20 à 30 ans. Quant a celle ob- 
servée sur les malades âgés de 30 a 40 ans,  elle a été de 4 sur 
30 ou de 12  pour 100. 

Aucun décès n'a eu lieu parmi les enfants de O a 10 ans ni 
parmi les malades ayant dépassé l'âge de 4,0 ans. 

C'est surtout pendant le mois de septembre qu'on a compté le 
plus de morts. D'après notre relevé, les appartiennent au  
mois de septembre et l'autre tiers aux premiers jours d'octobre. 
Avec les changements que nous avons impriinks aux condit,ions 
hyginiéques des nialades a coïncide la iiotahle diminution de la 
mortalité. .be tous ceux en efkts auxqucls nous avons donné des 
soins pas un seul n'est niost. 
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Epoque des clicès pur rapport ci t'invasion de la maladie. - II 
nous a paru intéressant et utile de  recherclier cotnhien de jours 
après l'invasion de la maladie avaient eu lieu les décès. 

II ressort du tal~leau géaéral que nous joignons à ce  travail 
que sur les 12 décès, 10  ont eu lieu le 3' ou le 4"our après le 
dkbut des premiers symptômes et les 2 autres le 5e et  l e  Gejour. 

C'est donc au  moment de  la période sudorale que l'affection a 
offert le plus de gravité. Les abondantes transpirations qri'éproii- 
vaient naturellement les malades, exagérées par la chaleur pro- 
duite sous l'influence de nombreuses couvertures, ont eu en gé- 
néral pour conséquence d e  déterminer des congestions mortelles 
du coté du cerveau ou de la poitrine. C'est contre cettctendance 
d'étouffer les malades sous Ic poids dcs couvertures de laine que 
nous avons dù lutter dès notre première visite à Pérencheis et 
l'avenir nous a donné raison puisque la statistique nous apprend 
aujourd'liui que sur les 12 décès, 10 ont eu lieu au moment oii 
les transpiratious constituaient le symptôme principal de la 
maladie. Une autre observation non iiioins digne d'intérét , c'est 
qri'aucun malade n'a succombé après le ôe jour et que c'est i 
partir de cette époque que l'affection a marché franchement vers 
la convalescence. 

Jfarehc et mode de déuelo~pement de 1'épidénaie.-VSpidémie, 
faible au début, a augmenté rapidement du 20 au 30 septembre 
pour s'éteindre d'une manière à peu près complète vers le 10 
octobre. 

C'est ce que prouve le tableau suivant qui indique la propor- 

tion d'individus atteints par chaque série de 10 jours : 

Dri le* au 10 septenibre . . . . . .  18 inalades. 
Du 10 au20  id. . . . . . . .  24 id. 

. . . . . .  Hi1 20 au 30 id. 46 id. 

. . . . . . .  Du le' au 10 octobre 33 id. 
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InfEueitce d e s  professions. - Les professions ne nolis ont pah 
paru avoir exercé une influence sur la production d e  la suette. 

Parmi les inalades, les uns appar!rnaient a la classe aisée e l  
les autres a la classe pauvre ; quelques.uns se livraient aux l ia-  
vaux d e  la filature, e t  d'autres vivai9nt a u  graiici air eniployCs 
aux travaux des champs. 

Yoici, d u  reste, les groupes fournis par  les professions : 

Filateurs. . . . . . . . . .  28 
Cnltivateurs . . . . . . . .  4G 
Professions indt9erinieées . . .  4.7 

- 
121. 

H(hitutiotrs.- La suet te ,  au point de vue des habitations, a 
sévi sur tous les points C la fois, aussi bien B droite qu'à gauclic 
dc la grande route, a la parlic supCikure du village qu ' i  la 
partie inférieure. 

La cour Sainte-Ailtoine, coniposée eu paiiie de niaisons 
neuves ou en voie dc construction, a particulièrenieiit été affectbc 
par l'épidémie. 

Début, synzptôm~s el complications. - C'est au  milieu d'un 
parfait état de  santé que débutait l'affection. Il suffisait d e  quel- 
ques heures d'invasion pour faire ressentir aux malades un état 
de  malaise général,  de  la cephalnlgie et  pour provoquer des 
sueurs très-abondantes. Ces sueurs exhalaient une odeur de  
paille pourrie. 

Quelques-uns n'avaient que des sueurs sans éprouver la 
moindre souffrance. 

Le pouls variait de 90 C 104 pulsations. La' langue était 
blanche. Les conjonctives étaient jaunâtres parcheniiilées. 

Chez tous il y avait constipation, uue soif assez vive, un 
dégoût absolu pour les alinlents et une constriction douloureuse 
de  l'épigastre. 
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Au bout de quelques heures de transpiration, des malades se 
plaignaienl d'un très-grand élat de faiblesse. Une feiiinie eiilre 
autres n'était malade que dcpuis six heures et réclamait coninie 
une grâce l'usage du bouillon, prétendant que la tisane l u i  

occasionnait des d6faillances. 
La durée des fortes transpirations n'a guère été qiic de  3 a 4 

jours. Passé ce terme, la peau ne conservait qu'une doucc 
nioi teur. 

Un petit nonibre de malades ni'a présenté des sudamina. 
Elles siégeaient a la poitrine et autour du cou. 
La suette chez un seul s'est compliquée d'un état scorbutique 

des gencives et d'hémorrhagies passives par Ics fosses nasales. 
II a suffi d'une préparation au pcrclilorure de fer pour faire 

disparaître rapidement cette coinplic~stion. 
Pérenchies a é ~ é  coniplétenient préservé du cholkra, alors que 

ce fléau exercait ses ravages arec une grande intensité sur 
tqutes les villes et les communes voisines. 

Je n'ai visité qu'un seul cholérique : il n'apparlcnait pas à la 
conimune; il était a r r i~ i :  de Wazeinines depuis 24 heures. On 
peut donc considérer qu'il avait déjà le germe de cette affection 
lorsqu'il est revenu dans sa famille. 

De ce qui précède, peut-on conclnre que c'est à l a  suette que 
Pérenchies a été préservé du choléra qui sévissait au  mCme 
moment dans toutes les c,ommunes voisines et surtout à Lille? 
Je  le suppose. Un fait certain , c'est que de tous ceux atteints 
par la suette, pas un seul plus lard n'a été pris ni de choléra ni 
de cholérine. II serait a désirer qu'on recherchât si cette obser- 
vation ne souffre pas d'exceptions, car on devrait tendre à 
convertir le choléra en suette ou tout au moins à produire arti- 
ficiellement cette dernière maladie partout oit le choléra sévit 
avec une très-grande intensité. On trouverait peut-être ainsi un 
preservatif au fléau qui fait tant de ravages au milieu de nous. 
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Truitement e t  soins hygiéniques.-Au moment d e  mon arrivée 
a Pei encliies, presque tous les malades que j'ai visités étaient 
victimes de quatre erreurs grossières au point de  vue des con- 
ditions hygiéniques, qui seules doivent constituer presque tout 
le traitement de la suette. Ces erreurs entretenues par le préjugé 
peuvent se rapporter : 

1" A une trop forte chaleur entretenue par des couvertures 
de laine directement appliquées sur la peau ; 

2" A la crainte de changer de linge, de chemise ou de draps; 

3" A l'alimentation insuffisante ; 

4" Au défaut d'aérage des chambres à coucher. 

Revenons sur ces préjugés populaires que je ne suis arrivé à 
vaincrc qu'après avoir obtenu la confiance des malades. 

1. - L'cxcés de chaleur que provoquaient les couvertures de 
laine appliquées souvent directement sur la peau avait pour 
effets d'exagérer outre mesure les sueurs, d'affaiblir ainsi les 
malades et de les prédisposer aux congestions du côté du cerveau 
ou de l'appareil respiratoire. C'est surtout a cette cause, comme 
noiis l'avons fait reinarquer plus haut, qu'on doit attribuer In  
mort de ceux qui ont succombé au moment de l'apparition dcs 
transpirations. Et le nombre en a été considérable puisque sur 
12, 10 ont succombé dans les 3 premiers jours de la maladie. 

J'ai donc fait diminuer lc nombre des couvertures et j'ai re- 
commandé d'entretenir une douce chaleur autour des malades 
plutôt pour s'opposer au refroidissement que pour activer artifi- 
ciellement les fonctions déjà si exaltCes de la peau; et  pour oh- 
tenir ce résultat, il m'a suffi de placer les malades dans un lit 
avec des draps, une couverture de laine et une couverture de 
coton. 

I l .  - 11 ne m'a pas fallu moins de persuasion pour convaincre 
Ics pauvres inalades de la nbccssité de changer de linge. 
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Quelques-uns étaient couchés dans un véritable fiiinier : la 
chemise, les draps, les couvertures et les matelas étaient impré- 
gnés de sueur et laissaient échapper ilne odeur infecte tlc paille 
pourrie. aussi désagréable et nuisible à eux-nihes  qu'A cein 
chargés de leur donner dcs soins. 

Une fois changés. ils accusaient u n  bien-être particulier qu'ils 
n'avaient pas éprouvé depuis le début de la inahdie. 

Ce changement doit se faire avec cerlaine précaution. 
Ainsi , je conseillai d'abord d'entourer les malades de laines 

ou de flanelles chaudes, afin de les préserver du contact de l'air, 
et de faire chauffer avant de s'en servir la chemise et  les draps ; 
de cette manière, j'ai débarrassé nies malades des linges humi - 
des et infectes qui les entouraient, sans leur occasionner le 
moindre malaiseet sans arrêter leurs transpirations. 

III . -  C'est A l'alimentation que je me suis adressé pour relever 
les forces affaiblies par les énoriiies transpirations et pour plu- 
sieursil était plus que teinps de rccourir à cet exellent moyen 
thérapeutique. J'en ai vu qui depuis 7 ou 8 jours ne buvaient 
que de la tisane, de peur d'aggraver leur maladie en preuan t 
tant soit peu d'aliments. J'ai dû, près de plusieurs, donner moi- 
m&me du bouillon , di1 lait, des potages; et ce ne fut qu'après 
avoir constaté les inervcilleux effets de cette si simple médication 
que les autres malades consentirent à l'adopter. Ils lui durent un , 

amendement rapide de leur maladie, la disparition des angoisses 
inhérentes a la faim et un très-prompt rétahlissement. 

IV.- Paire ouvrir les croisées et aérer les chambres n'est 
pas une des conditions les moins favorables pour la marche beu- 
reuse de la suette. 

Un air pur est aussi nécessaire pour la respiration que les 
aliments pour le tube digestif. L'un et  l'autre sont utiles pour 
l'entretien de la vie. 

Le défaut d'aérage dans la plupart de chambres avait amon- 
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celédes odeurs repoussantes que tout individu, arrivé du dcliors 
~mivait  très-difficilement supporter. 

C'est assez dire combien cet air ainsi altéré par les sueurs et 
par la respiration devait être nuisible au malade et  à la famille. 

La suette de Pérenchies a-t-elle ité contagieuse ? 

Si on jette un coup-d'œil sur le tableau général des 121 indi. 
vidus atteints de la suette dans la commune de  Pérenchies, il 
sera facile de se convaincre que la maladie a très-rarement 
frappé plusieurs personnes dans une même famille et pourtant 
tous les membres étaient continuellement en rapport avec le 
nialade. Dans une dizaine de maisons, nous avons rencontré deux 
personnes atteintes; dans toutes les autres, il n'y en avait qu'une 
seule. 

Nous pouvons donc conclure que la suette dont nous avons 
étudié la nature, n'a pas été contagieuse, et n'a affecté que lcs 
personnes présentant une disposition spéciale ; et cette disposi- 
tion était en génSral représentée par un embarras bilieux rarac- 
térisé par la langue sale, du dégoût pour les alinients , une teinte 
jaunltre des conjonctives, et de la constipation. 

Chaque fois que nous avons rencontré ces symptûmes, nous 
nous sommes bien trouve, dOs le début de la nialadie, de l'ad- 
ministration d'un vomitif ou d'un purgatif; et par cette médica- 
tion, il nous a semblé que les malades franchissaient plus rapi- 
dement les diverses périodes de l'épidémie et entraient pliis 
rapidement en convalescence. 

Xmwe de ta suette.- Par suite de la coïncidence d'embarras 
gastrique chez presque tous les malades , il est permis de croire 
que l'organisme, par ses transpirations, cherchait a se débar- 
rasser d'un produit morbifique d'abord formé ou déposé dans 
l'intestin, transporté ensuite dans le foie par le système de la 
veine-porte, puis condensé dans cet organe et repris soit par le 
sang des veines sus-hépatiques pour être mélangé au sang de la 
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veine.c~ve infhrieiire, soit par la secrétion biliaire pour être 
reversé dans lc tube digestif. 

Ce produit mobifiyue dont nous pouvons suivre le trajet, quel 
est-il? c'est ce que nous ne pouvonsd6terniiner poiir le moriicnt. 
Peut-étre un jour, giâc,e à la chiniie, poiirrons-nous dtre édifiés 
sur son mode de formation (gaz ou autres substances) et sur son 
action spbciale sur les tissus el les liquides de l'organisme!. 
Quand nous aurons fait cette précieuse acquisition, nous serons 
bien près de connaître la cause et la nature de bien des affections 
éruptives ou autres qui  accnsent toujours un effort épurateur de 
l'économie : ainsi la rougeole, la scarlatine, la variole, l'urticaire, 
les fièvres pernicieuses, la fièvre jaune, etc. 

Tableau des indiuidzcs atteints de la suette dans la co~nmwne de Pérenchies. 

N O M ,  PRÉNOMS. 

Desmet, Henri. 
Cazier, Jean-Baptiste. 
Lefebvre, Louis. 
Coquel, Desire. 
BIangot, Octavie. 
Marquily, Louis. 
Castelain, Achille. 
Hazebrouck, Clémence 
Pouille, Adolphe 
DelevaMe, Claire. 
Rohart, Adèle. 
Xarescaux , Charlotte. 
Flamcnt, Auguste. 
DrouIers, Charles. 
Delevallée, Angelique. 
Deleville, Amelie. 
Dehacque, Louis. 
Boidin, Sylvie. 
Doriek, Marie. 

PROFESSION / II. 

- 

RXE 

- 

m. 
111. 

m. 
rn . 
f .  

m .  
m. 
f. 

m. 
f .  
f .  
f .  
in. 
m. 
r. 
f .  
m. 
1. 
1. 

Classeur de lin. 
Cabarctier. 
Classeur de lin. 
Fermier. 
Dbvideuse, 
Charpentier. 
Propriétaire. 
Sans professou. 
Colporteur. 
Sans profession. 
Épicihre. 
Journalière. 
Direct. de filatare 
Filateur. 
Sans profession. 
Ouv. de fabrique. 
Classeur de lin. 
Ndede beurre. 
Couturidre. 

DATE 

de 
l'invasion 

" sept. 
id. 
id. 

4 scpt. 
5 sept. 
6 sept. 
7 scpt. 
8 sept. 

id. 
id. 
id. 

9 sept. 
id. 
id. 

O sept. 
id. 
id. 
id. 

2 sept. 

26 ans 
33 D 

28 
4 6 0 

bh ,) 
40 1> 

6 3  * 
23 n 

43 0 

20 1) 

43 1) 

66 b1 

37 n 

37 n 

42 
32 * 
31 a 

50 * 
46 n 

OBSERVATIONS. 

Mort le 3 scpt. 

iortc le 8 sept. 

Morte le 13 sept. 
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Lamps, Ange. 
Leureux, Marie. 
Castelain, Cyr-Louis. 
Cliqiiennois, Louis (fils) 
Boussemart, Henri. 
Fiévet, Théophile. 
Dewale, Florimont. 
Dupont, Melanie. 
Vanhille, Gervnis. 
Duuiez. René. 
Boidin, Rosalie. 
Dumez, ~e rva i s .  
Dumont, Henri. 
Delemer, Jules. 
Lenfant, Louis. 
Vangelvin, L0ui.s. 
Pollet, Jean-Baptisle. 
Orel, Joseph. 
Louage, Catherine. 
Myngheer, Thérèse. 
Six, Henri 
Kinsebeek, Sophie. 
Quoniam, Constant. 
Boidin, Elise. 
Dufeutrelle, Aleïandrin. 
Bonville, larie. 
Six, Opportune. 
Prévost, Sabine. 
Lambre, Narie. 
Dartois, Émile. 
~ez i e r ,  Narie. 
Delevallke, Francois. 
Beuret, Céline. 
Empis, Marie. 

Domestiqw. 6b  sh 

Scrsante. 165 * 
Graisseur. 22 0 

Cantonnier. 22 ,) 
Paqueteur de fil. 35 n 

Prép.des douanes 60  n 

IWmier. 2C n 

Menagth-P. 42 l> 

Fermier. 66 n 

Fermier. 60  n 

Ménagère. 46 n 

Fermier. 24 JI 

Classeur deiin. 24 
Ouvrier agricole. 48 n 

Cabare lier- 33 % 

Buclieron. 43 
Fermier. 21 n 

Bliclieron. 50 ,, 
Repasseuse. 46 a 

Fermière. 28 fi 

Fermier, 19 v 

Ménagkre. 44 r 

Prep.des douanes 33 
Ménagère. 39 n 

lenagère. 38 n 

Ménagère. 32 n 

Ménagère. 32 n 

Mdede beurre. C O  
Fileuse. 13 >> 

Fab. de pannes. 28 n 

Menagère. 40 n 

Cabaretier 49 n 

Fileuse. 44 r 

Journalière. 67 a '  

DATE 

de 
l'invasion - 
12 sep1 

id. 
id. 

13 sept. 
15 sept. 

id. 
id. 
id. 

16 sept 
id. 

17 sept. 
id. 
id. 

1 8 sept, 
19 sept. 

d. 
20 sept. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

21 sept. 
id. 

22 sept. 
id. 
id. 

93 sept. 
id. 
id. 

24 sept. 
id. 
id. 

OBSERI ATLONS. 

Xort le 45 sept 

Mort le 25 sept. 
Mort le 21 sept. 

Vort le 29 sept. 

9 
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Dujardin, Louis. 
Oudurt., Désire. 
Deloheau, Varie. 
Druniez, J iiles. 
Lahousse, JosPphi ne. 
Fievcl, hdklc. 
iïagiinn, Alexandre. 
Patel, Alfred. 
Verdier, Cyr-Louis. 
Pardon, >larie. 
Yrrkamer, Louis. 
kournelle, Henri. 
Polier, I>aiilinc. 
Dupont, Fortiinh. 
Bchague, Julie. 
Paul, Jean-Baptistr. 
Delecourl, Joséphine. 
Lainùre, Cliarlrs. 
Singier, Joscpti. 
l>ashecq, Adolphe. 
Pardoen, Joséphine. 
Deloiirn~, Franpis.. 
Garcelt~,  Sophie. 
Duhus, Pierre. 
Deleiallée, Jules. 
Legrand, Victor. 
Reblan, Sophie. 
n'erquin Louis. 
Lesago, Rosalie. 
Devos, Louis. 
Devos, Alphonse. 
Bsrtier, Jules. 
L l s e n e ,  Henri. - 
Detriez, Chariott~. 

ESR. 

in. 
lil . 
f .  
m. 
1. 
1. 

III . 
m. 
m. 
f .  

m.  
m .  
f .  
m. 
f .  
m .  
f .  

m. 
m .  
m. 
f. 

ni. 
f .  
in. 
111 . 
Ili. 

f. 
m.  
f .  
m. 
m. 
m. 
m. 
f .  

Ferrilier. 
Brig. dc douanes. 
Filwse. 
Cabarclier. 
Ménagkrr.. 
Filense. 
Onvri~r aq4~illi'. 
dans prof~~?inii. 
Feruiier. 
Ouvrihv. 
AICcanicien. 

D\TB 

de 
?iuvasiou. 
-- 

25 sept. 
id. 
id. 
id. 
id 
id. 
id. 

26 sepl. 
id. 
id. 
id. 
id. 

27 sept. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. ' 

id. 
28 sept. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 
id. 

29 sept. 
Id. 
id. 

30 sept. 
id. 
id. 

61 an: 
33 )\ 

24 3> 

$25 u 

46 D 

22 l\ 

39 n 

.1 Ci ,, 
83 a 

I R  * 
13 r 

ODSGHT'hTlii>S 

- --. 

Norte le 4 oct. 

iort le 30 sept. 

Mort le ler oct. 

Mort le 4 er oct. 

Oui rier. $0 
Fileuse. i I 8  S. 

Tonnelier. 
Tailleuse. 
Salis profession. 
CaharcliCw. 
Ouvrier. 
lfécanicien. 
Cliarpeiitier. 
DOvideuse. 
Cordonnier. 
Boulangère. 
Journalier. 
Sans professioii. 
Ouvrier. 
Ménagere. 
Sans prolessioii- 
Couluriùrc. 
Nécanicien. 
Surv. de filature. 

54 ,> 

29 0 

8 * 
46 n 

i 5  u 

31 n 

16 n 

29 
Bi l> 

70 n 

68 * 
1 4  
53 * 
26 n 

c l  3 8 

36 n 

22 n 

51 r 

Boulanger. 130 n 

Serrurier. 18 O 

Servante. 
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' 

Descarmes, Sopliic. 
nutilly, Isidore. 
Bcaurepaire, Anaïs. 
Paurisse , Charles. 
Six, Alexandrino. 
~elebecq, Rlarie. 
Butin, Alexandre. 
Loeil, Céline. . . 
Potier, Eughie. 
Butin, Marie. 
Reublin, Sopliie. 
Legrand, Jean. 
Darteis, Victor. 
Deseamps, Auguste. 
Dehaeque, Flavie. 
Delaval, Auguste. 
Leclercq, Sopliie. 
Dujardin, Julienne. 
himont, Tht5odoi'P. 
Delobeau, Elisr. 
Cite, Flore. 
Baillet, Jacques. 
Cliqueniiois, Louis (pbn 
Bouz6, Clemence. 
Debucliy, Louis. 
Billot, Charles. 
Lanibin, Albert,. 
Le,sage, Jolie. 
Bondue, Louis 
Levrarq, S!lvie 
Longuepee, Sophie. 
Pollet, Augustine. 
Sonneville, Auguste. 
Gén6chal, Fidklina. 

Etnns profession. 
% y o t ~ :  
Fileuse. 
\It'nagbri? 
JournaliBre 
lournalihre. 
Tordetir d'huile. 
Fahr. (le paniies. 
Cultivateur. 
Xtinagère. 
Bucheron. 
Fileuse. 
ldnagére . 
Fileur. 
Fileiisc. . . . 
Ménagkre. 
Douanier. 
Journalier. 
Ddmonteuse: 
Mécanicien. 
Ouvrier. 
C~lti\~ateur. 
316ciiiicien. \ 
Serrurier 
Néiiagere. 
Ménagère. 
.\Idnagère. 
Sans profession. 
3Enagero 

r. 
I l  . 
f .  
II . 
f .  
f .  
4. 

f .  
f ,  
f :' 
f .  
m. 
m. 
m. 
f .  
ni. 
f .  
f .  
in. 
f .  
f .  

m .  
n~ . 
f .  

Dl.  

m .  
m. 
m. 
ni. 
f. 
f .  
f .  
m. 
f .  

PHOY 6 5 S I O X .  .\Ci&. SEXE. 

Fileusc. 

l l 
13, ans ! 

1 4  ,b ~ 
34 n 1 
22 * 
6'2 n 

65' n 

26 fi 

26 7> 

23 r 

59 * 
39 a 

30 0 

21 11 

16 0 

42 n 

23 
39 
28 n 

61 
1 2  n 

44 * 
48 r 

h6 n 

37 n 

29 r 

3b * 
39 * 
60 O 

4 .l;2 
39 * 

- 
DATE 

de 
invasion 

Iiardrlial: 
Dénionteiise 
Journalicr. 
Fermière. 

O sept. 
IW't. 

id. 
id. 
id.  
id 
id. 

2 oct. 
id.. 
id. ' 
id- 
id. 

3 oct, 
in. 
id. 
id. 
id. 

4 oct. 
id. 
id. 
id. 
id. 

6 OCt. 
id. 
id. 
id. 

6 oct. 
id. 

7 oct. 
id. 
id. 
id. 
id. 

9 wt. 

OESpRVAT1OX8. 

- 

Morte le 6 oet. 

1 

1 

1 

! 

3b 
.42 a 

36 0 

63 * 

r 

r 
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Telle est en nbrkgé, Monsieur le Maire, I'historiqu~, de votre 
epidémie et les résullak de mes obst.rvations. 

Maintenant que ma mission est terminée , qu'il me soit permis 
de remercier l'bdn~inisiration municipale d'avoir compté sur mon 
entier dévouement pour concourir avec elle a ramener le calme 
et la santé parmi les habitants de Perenchies. 

J'ose espérer qu'elle dajgiiera encore m'accorder sa confiance 
ci une nouvelle Qpidemie vient surpendre la commune privée des 
premiers soins par la maladie ou la mort de ses médecins. 

Veuillez agréer, àinnsieur le Maire, l'expression de mes sen- 
timents les plus rcspectucux. 
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A K.J'après ui iportra , t  pe in tpa r  A Colas. Douai-Imp.Lith Alf. Robauk 

CHARLE s D E  LE Z E N N E  

1776 - 1866. 
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DISCOURS 

Prononcé aux funérailles de M. Ch. Delezenne, 

YEXBRB DS LA SOCIÉTB ET GOI:REYWNDAXT DE L ' I ~ . ~ T I X T ,  

L E  2 2  A O U T  1 8 6 6 ;  

 PA^ M. 1. G I R A R D I Y ,  
Prasiùent de la Société; Impériale des S ~ i e n c ? ~  , de 1'Agricu'ture cl <les Arts  de Lille. 

Messieurs , 

Celui dont noris accompagnons ici les restes mortels disait na 
guère, en parlant de  ses œuvres et  de leur valeur scientifique : 

n Hélas! Qu'est-ce que le travail? Qu'est-ce que la renommée 1 

Qu'est-ce que la gloire?. . . Tout cela, eu finde compte, s'enfouit 
dans cet abîme où vont toutes Ics choses de ce mcnde ,au toni- 
heau ! 1) 

Et noiis voici tous, ses m i s ,  ses coiicitoyeils , ses éléiec , 
reunis dans uue comiiiune doiilcur, au bord de cet abtnic qu'il 
entrevoyait depuis longtemps arec le cnline stoïque du sage.. . 
De cet honime, qui sera l'une des plus Iégi.tinies illustrations de 
la ville de Lille, de Charles Delezciinc , il n'y a plus riiaintcnant 
sons nos yeux qu'un funèhre débris que la terre va bien!& rc- 
couvrir ! 

Delezeniie! . . . Ce noni port8 pendant l'espace dc pies d'ur! 
siécle par un homnic de coeur et de haute iuie1ligenc.c , esi , voir 
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les génhat ions qui Iion'i d n n u  ,'plein d e  précieux souvenirs ; il 
rappelle aussitôt la science'prof&de ci  rlésintéiessée , le labeur 
incessant .et Fécond, la p l ~ i s  rare  iiiodesiie alliée aux dons .les 
plus riches-, aux qualités les plus forics d'on i sprit'pénétbant et. 
ingénieux; il rappelle encore non-seuleiiieut ilne absence com- 
plhte de rivalité ou de regrets ,  mais bien plus, une joie sincère 
devant les succès des au t res ,  une obligcaiicc cordiale h faciliter 
les efforts d e  ses jeunes émules , c l ,  110 r-dt:sm tou t ,  unc indé- 
pendance de  caractère.qui ne s'est jamais d@iiientic. 

Tel nons apparaît Delezenne au moiilthnt oii nous Iiii adressons 
nos suprêmes adieux. 

Certes, Messieurs, la pluslongue ra:stcnc.c n a d e  prix qu'ail- 
tant qu'elle a été utilenient reiilplic. En  face dc la tomhe , cc 
n'est pas le nomlwe des années dont elle iiiarqiie la fin qu'il cst 
inthessant  (le eoiiipter, inais bien plgtdl les Quvres qui ont 
rendit ces aniiéeà prolitahles; la ~ i e  e d  dons Irs mains de  Dieu ; 
l'homme dispose de  ses actes et de sa lilierté. 
. Vous savez si notrc vénéré confrkrc! n eu ~ i i  boniiè niesure; 

vous savezaussi qu'il n'apas gaspillé le i~wtp; que la Providence 
1ui.a si généreusemen.t dkparti , qu'il 's'cii est iuonlré , au 'con- 
traire, par un travail assidu: sans trlve- ni rnerci, un fidéle éco- 
nome. 

Charles D e l m n u c  est né a Lille,  Ic 4. octobre 1776. daris le- 
rangs de la prtitc bourgeoisie ' ; il iirrivait donc a I 'adolescenc~ 
au coinniencenicnt de la première R>v(,liltion. Coii~iiie toirtc la 
jeunesse de cc.ltc8 iiicnioral)le &poque, il sc pasionna pour ellc, 
au moins dans c e  qu'elle avait de  g rand ,  de juste, d'hiiuiain ; 
mai?; ses ardeurs pairiotiques n'allèrent pas jiiiqu'i interroinlire 

L . .  

Ses parents demeuraient rue du  ois-~t-Étienne; ils vendaisut de la 
mercerie dans un des petite magasins situés dans l'intérieur de le B y r s e .  
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FCS etudes qu'il ar a i t  ébauchees au collége cornniunal. Uo godt 
prononctj le poussait vers les sciences mathéiiintiqiics et pliy~i-  
cjues; il fut son propre n1aiti.e , e t  i l  eiiiploya si bien son tcirips 
que ,  lorsqu'au ddéut di1 siPclc , Ilonaparte , pre i i i i~ r  consul , 
sentit le besoin d e  reorgaiiiser I'iiisti'uction piibliquc, Delczeiine, 
alors à Paris  , se niii sur les rangs pour iinc chaire d'eiiseipc- 
ment. 

Le célébre Lacroix j i~gca  du preiiiier cunp,  dans Lin scril c:i- 
tretien , l 'aptitude reniarquahle du jeune candidat,  qui fut iii~niéi- 
dialemeut nomnié professeur dans I'erabliss~iiieut des deux 
sexes , queMme Campan vcnait , sous le palronage dr, Rona l ia r t~ ,  
de fonder i Saint-Geriiiain-en-Iqe. 

TI eiit pi1 servir, coiiii~ic plusiciirs aiitrcs , des relations 
prinoi6res que ses foiiclioiis I i i i  awieu t  n i é n a g k  , car il f u t ,  
dans le pensionnai des gascoiis , tenu par N. Mestro, soiis lil 
Iiaiitedireciinri de ~ l m ~ a i t i p a ~ ~ ,  appelé. i~ donncr des I e ~ o u s  aux 
rnenibres d e  la faniillc des Beauharnais et des Napoléon ; i l  fi11 
le ~~ru lesseur  Iiabituel de  Jurùnie, le futur roi d c  Wriitplialir 
Mais Delezcniie avait une Fierté qui I'éloiguait des grands, e t  qui .  
conque l'a un peu fréquenté, sait combien i l  elait inipropre au 
rôle de courtisan. En vaiu J é r h i e ,  reconnaissant % lui offrit, plus 
tard, un emploi supérieur dans ses Etats ;  i l  refusa de  s'attacher 
a I'ébloiiissantc fortiirii~ de  w s  clthes ; i l  dfviiriira pauvre , mais 
libre. 

Sous  le  relioiivoris, ver* 1803. niatlrc d e  ii~alliéirtatic~iiesd;ins 
i iu  des Lyç6es de Paris ; (letil iiiis aprés ,  i l  é i i t i t  J e  retoiir dans 
rn ville natale. qu'il lie drvait plil:: qi i i i tx .  

-4 la suiie d'un terriIlle acci(ltq~i , qui 6craea , SOU.; les iIi!coiii- 
bres d'une n:aison en coiirtructioii . rue 1 3 a w ,  Ic d o c t ~ i i r  R ~ w  
rut le professeiir Testelin, Delczenrie , sollicité par M. Scalbert . 
secrf taire de  la Mairie , accepta la chaire de niatliéiiiatiqurs de 
Trstt-liii . i'écoltb ~ccot idairc  comriiiinalc , qui ri i l  i lrpiis 1. C d  - 
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. . .. . 
lige, et jusqu'en 1836, il apia&t a" coips' uni&;sitaireG1. 
Parmi ceux qui m'écoulent, i l  y à, sans doute, plus d'un de se; 
éléves ; ils sont là pour attester l'excellence de sa méthode, la 
clarté de son enseignment , l'autorité feriiic et bienveillante de 
sa direction '. 

En 1817, il se chargea, sans reuoncer toutefois à ses fonctioiis 
au Collége , d'ouvrir un ceurs public de physique sous le patro- 
nage de la ville S ,  el jusqu'en 1848, il continua a dispenser a 
un auditoire, toujours iiouibreux et s p p a t h i q u c ,  le trésor de 
connaissances qu'il grossissait constainnient par de nouvelles 
recherches. L'affaiblissement de sa W C ,  que des travaux sou- 
tenus sur l'optique avaient fatiguée, l'obligea seul a renoncer 

Voici les faitsuniversitaires qui marquent la carrière de Delezenne : 

1803. - Maîtrede mathématiques de la 1" division au Lycée de Paris. 

1805. - Professeur des 3e e t  4e classes de mathématiques à l'école secon- 
daire communale de Lille. 

I l  juin 1813. - Bachelier ès-sciences. 

10 février 1831. - Nomination définitive a 1;) c,li:iire du collCge de Lille. 

17 février 1831. - Officier d'Académie. 

Y6 mai 1831. -Membre du Comité d'instruction primaire à Lille. 

28 novembre 1836. - Admis à faire valoir ses droits b la retraite. 

' Au nombre des jeunes gens dont il fut chargé de diriger l'instruction 
scientifique, on peut citer le général Lawestiw , gouverneur des Invalides. 
M. Féliciende Saulcy, membre de l'Institut et sénateur, le  général Faidherbe. 
ancien gouverneur du Sénégal, M. d e  Baillet, gous erneur de la Flandrr 
occidentale, a Bruges, Dumon, prhsident du Sénat de Belgique, Paul Danel. 
président de Chambre B la Cour impériale de Douai, Thémistocle Lesti- 
boudois, conseiller d'Etat , correspondant de l lnsl i tut ,  Heegmann, mathé- 
maticien, ancien membre-résidant de la Société, Barbier de l a  Ser re ,  ingé- 
nieur en chef des Ponts-et-Chaussées, Pierre Legrand,  ancien député. 
Delerue, ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées, etc. 

a L'autorisation rninist&iel!e, pour l'ouverture du rniirs pulilir rit. phy- 
qnr. de 1% ville: r s t  di1 17 novembre 1817. 
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a un enseignement qu'il avait rendu célkbre '.,Vous l'avez en- 
tendu , Messieurs, vous I'avez apprécié. Dans cette carrière 
prolongée d'un professorat public où la jeunesse studieuse de 
Lille presque tout entière a puisé les éléments des sciences, il 
a C U  d'innombrables disciples e l ,  ce qui fait son plus grand 
éloge, ils sont restés ses amis 

t'n autre service fut rendu par Delezenne a cette jeunesse 
qu'il ainiail. Sur ses pressantes sollicitations, une chaire de 
chimie appliquée aux arls ,  fut érigée, en 4823, a côté de la 
sienne, et  ce fut lui qui alla chercher daus les laboratoires de 
l'illustre Vauquelin, le jeune chimiste, M .  Kuhlmann, qui devait, 
lui aussi, concourir d'une nianihre si large b la réputaiion de 
I'enseignenient municipal de Lille. 

Yais c'est surtout au milieu de vous, Messieurs et coiifreree, 
dans la Sociélé des Sciences, de l'Agriculture et des Arls, que 
nous nous plaisons a nous le représenter. Il portail a nolre com- 
pagnie une affection paternelle ; c'était pour lui une fille bien- 
aimée. Il lui appartenait depuis 1806, aussi nous l'y considérions 
comme la tradition vivaiite. Avec quel soin jaloux et vigilant i l  
en conservait les règles et les usages! A ses yeux, c'était un 
dépôt sacré dont i l  était respoiisable ; mais, hâtons-nous de  le 
dire, cet empire qu'il exercait parini nous, il y avait droit, car 
nul n'a plus contribué à la gloire de la Société des Sciences de 
Lille ; il n'y a pas un seul de nos volumes qui ne renkriiie au 
moins un mémoire de notre vénérable Doyen. Etonnaule fécon- 
dite que l'âge n'a pu diminuer, ni tarir ! 

Ce n'est pas ici le lieu de vous présenter I'huuiération, cncore 
rrioins l'analyse des soixante notices ou niémoires qui ont place 

Il fut d'abord suppléé dans sa chaire par un de ses élèves, l'honorable 
M.  Corsnwinder, puis définitivement remplacé par notre autre confrère , 
M .  Lamy, alors professeur au Lycée. Le cours municipal de physique cessa, 
de m&me que celui de o.mie , en 1854 , époque à leqiirllc fut cr6ée la Fanilté 
rtne Sciences. 
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son nom à cbté de ceux des Eiot , des Gay-Lussac, des Savart ,  
dcs Msliis, des OErsted, des Anrpére, des Arago, des Faraday, 
et qui , en 1855, lui onvrirent les portes de 1'Institut. l.aissez- 
moi vous rappeler, a cette occasion, que le jour (4 juin 1855) où 
I'iicadrinie des Sciences procéda au reinplacement de feu do 
Haldat , dans la section de physique, Delezeune réunil au pre- 
mier tour de scrutin, 43 suffrages sur 47 votants. Une élection, 
effectuce dans de telles condiiions, dut faire oublier au nouveau 
nlemhre correapondanl le trop long retard apport6 a sa nonii- 
nation. 

Il y avait bien longtcinps, cn eîlet,  que Deletenne avait ruerité 
la reconnaissance d u  nioncle savant par d'iniportantes publica- 
tions sur la iilétéorologie, I'aréoinktrie , I'acoiislique iiiiisicale, 
I'optiq~ie, I'élrctricilé, I'électro-iriagnétisme, c'est-à-dire sur le. 
parties les plirs ürdurs dl: la$physique. On Iiii devait divers ina- 
trunicnls aussi ingciiieux que précis, tels yu'un baroniétre a si- 
phon d'une;exqiiist> seiisihililé ', i i i i  appareil pour déterminer 
la quantité d'eau qui s'érapore annuellement à la surTace du 
sul, des aréointlres pcrnieltaut d'apprécier de très-petites diffé- 
rences de densite . des piles séches si heureuseinent coiislruites 
qu'elle. marchent eiicore. après 50 ans ', un  cerceau électrique 

' Ce baromètre , à large tube , renferme jusqu'à 5 kilogramnies d e  iuer- 
cure ; c-est, sans contredit, le seul instrument cle ce genre qui ait été établi 
sur  d'aussi grûudes dimensions. Une particulurité curieuse s'y rdttache : 
Vauquelin, qui avait pour le physicien de Lille un profond attachement, prit 
la peine de purifier lui-même le mercure qui devait servir à la coristructiou 
de  sou bel eppareil , dont la description est insérée dens le rapport de la 
Corninision de  niétéorologie publie en 184.2. Là tigurc aussi une cletwuri- 
nation exacte de l'altitude de Lille. 

* Ce sont probablenient les baules qui sieu[ conservé aussi longtemps leur 
activité. En 1843, Delezenne a construit des piles de 2,000 à 4,000 éléments 
a large surface ,$qui dévient l'aiguille aimantée et décornpocent l'eau , fait 
déjà constaté, en 1830, par Peltier. Dés 1819, il nvait reconnu que l'eau 
joue un g a n d  rôle dans les pliénomènes que présentent !es piles sèclies : ce 

point est à noter. car, en 1819,:110rigine chimique de l'électricité dela pile 
n'ér,aitpbs connue, et on attribuait tout a u  cnntect 
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pour constater la production descourants d'induction par 1'act;oc 
magnétique de  la : e r re ,  uo Yolariscope tr2s-siinple , design4 
depuis , dans les cabinets e l  les ouvrages (le physique , sous Ir: 
noni d'Analyseur- Dclezenne, iin Stéphanvecvpe , pour voir les 
couronnes du soleil lorsqu'il est couvert d'un léger voile de va- 
peur, etc. 11 avait démontré l'élévation croissaute du diapason 
(les orchestres depuis un  siècle et, par  conssquent, la nécessite 
d'adopter iin diapason normal , cc qui n'a étii réalisé qu'en 
1860 '. II sait découvert la production d e  sons cont i i~us dans 
lin ainiant soumis périodiqueiiient à l'action d'un electro-aimant. 
II avait constaté (les signes de plar isat ion dans l'air atnios- 
pliérique l~rn t lan t  la nuit,  sons I'intliiencc d c  la liimikre lunaire, 
etc. .. 

1 Des huit inémoires consacrés ù ~ucuustiquo niusicale , Les uns sont 
purement théoriques , les autres s'appuient surtout sur I'expérience. 

Dans ces derniers , Delozenne montre bien les habitudes de pré,-ision qu'il 
portait dans toutes ses recherches. Pour apprécier les sous ,  pour les  corn-. 
parer, pour arriver se former une conviction entière sur  les points qu'il 
étudie, l'habile physicien s'entoure dcs plus grandes précauiions. Il fait 
appel à des musiciens exerces ; il les interroge ; il cherche à mettre leu: 
oreillo en défsut : il les tronlpe a dessein sur  les notes qu'il leur fait entendre 
pour découvrir s'ils saisiront l'erreur ; il se  met en garclr contre l'influence 
de leur éducation musicale. 

La lecture de ces ménioires est très-intéressaante par le détail cle tous ces 
~ s s a i s  tentés de manières si differenlcs. O n  voit bien apparaître là la ~incéri te  
scientifique de notre vénérable confrère. On sent qu'on a afïdire à un  hoinme 
qui no veut pas se tromper ni tromper les autres , on ne sent pas iiioins qu'on 
est devant un esprit droit,  éclairé, sachant raisonner juste lorsqu'on le suit 
dans ses considérations thOoriques sur  la constitution de la gamnie , sur  la 
formation des dibzes et des bémols. II ne marche qu'zprhs avoir bien défini 
re qu'il cherche , aussi il s'avance i pas rssurés . et les contrnrlitiuns des 
musiciens ne  l'arrhtent pas. Il faut soir, dans une Ivllre adressée à N Petis , 
quel avantsge cette inarche logique lui donne sur  l'érudit niusicien qui pro- 
cède par instinct et qui se borne à affirmer saus soutenir son dire par des 
preuves bien choisies. 

Malus avait découvert la polarisation d e  la lumière, alors qu'il etait com- 
mandant du gGnie a Lille , et nos AnnnIrs ont I'insignr honneur d'avoir publie 
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L'attrait que ressentait notre éminent confrère pour les re- 
cherches et les spéculations de la science pure ne le détourna 
jaoiais des applications qu'on pouvait en faire h l'industrie, au 
coiiiiiiercc , I l'économie doniestique ; il aurait cru iiianqiier à 
ses dei-oirs de savanl eb d e  citoyen, s'il n'ehl contribué de tout 
son pouvoir à éclairer la pratique des arts et a amé!iorer les 
condilions matérielles et morales des travail!eura. De la ses 
écrits, ses inslruclions sur le sjstènie métrique, sur la construc- 
tion des cadrans solaires, sur l'utilité des paratonnerres, sur 
I'iisage de la balance dans les opéralions commerciales, sur 

la première ébauche de son immortel ouvrage. C e  fut l'un des fondateurs de 
notre Société. Delezenne l'avait connu en 1806. Plus tard , les découvertes 
d'Arago, de Biot ,  de Brewster étendirent beaucoup le champ de la polarisa- 
tion. Notre confrère entra dans cette voie, e t  ce ne fut pas en vain. 

Les phénombnes les plus simples btaient déjà connus ; on savait coinnient 
se  comporte l a  luinière polarisée lorsqu'elle traverse un cristal transparent. 
Delezenne se demande ce qui arrivera si I'on place sur  l e  trajet de  la lumière 
deux cristaux ou deus portions d'un mbme cristal ; il soumet alors à une 
enaly se savante et minutieuse les phénomènes compliqués que I'on observe 
dans cette circonstance. Il en déduit une règle pour déterminerla position 
des axes du cristal , pour reconnaître son signe. Il poursuit l e  problème dans 
tous les cas , même les plus difficiles , et le résout compltement. 

Il se  sert de la luuiibre polarisée pour reconnaître les groupements de cils- 
taux , i'hémitropie dans un  cristal qui semble homogène. 

Enfin , il trouve deux regles nouvelles pour reconnaître si un quartz fait 
dévier h clroile ou à gauche le plan de polarisation des rayons incidents. 

A cette arialyse , beaucoup trop courte , on pourrait ajouter, outre l'inren- 
tion d'un polariscope très-simple , de précieuses recherches sur  la disposition 
des axes relatifs aux diverses couleurs , des procédés expéditifs ou précis 
pour trouver l'angle de polarisation et , par suite , l'indice d e  réfraction de 
certaines substances. 

La seconde partie des travaux d'optique de Delezenne a trait au plienonieue 
des r6seaux et des couronnes. Après avoir imagin6 le  ~ t~phanoscope  , il s'en 
sert pour déterminer la  groeseurdes gouttelettes d'eau qui composent les 
nuages , et il cherche retrouver ces phénombnes dans les nuages artificiel.- 
qui s'échappent de nos machines à vapeur. Eufin , i l  établit, dans un impor- 
tant mémoire, que l'on peut appliquer aux réseaux formés par un asseinblagl. 
de  globules , c'est-à-dire aux couronnes , les lois que l'on a trouvées pour 
les réseaiix I fente r~r t i l igne .  
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I'eniploi du cercle réiktiteur, sur des lahles baroiiidtriqu~s aer- 
vant à ramener à une température donnée les hauteurs d u  baro- 
mètre observées à une ieniperaiure quelconque, sur des tables 
donnanl les proportions d'eau et d'alcool, d'eau et d'acide sulfu- 
rique correspondant à un nlélange d'une densité connue, sur la 
culture de la pomme de terre ', sur l'établissement de  cours 
de dessin linéaire, de géométrie et de mécanique ~ppliqiiées aux 
arts, etc. De là encore sa présence au  sein du Conscil central 
d 'hygihe  et de salubrité, ûuquel il prêta un concours assidu à 
partir de 1828, époque de la création de ce Conseil. 

Daus ses travaux originaux, comme dans ceux qu'il a entre- 
pris pour vérifier des résultats déjà connus , on reconnaît 
l'homme sévère pour lui-même, ne sc contentant pas d'à peu 
près; on voit un observateur minutieusement attentif i toutes 
les circonstances du phénomkne qu'il étudie ; on admire, en 
même temps, une sagacité et une habileté peu conmiines pour 
faire beaucoup avec peu de choses. 

II y a quelques années, un physicien des Etats-Unis écrivait 
à Delezenne pour savoir le nom du fabricant qui avait construit 
ses ingénieux appareils. u Je n'ai pas de fabricant atitre , lui 
répondit le savant lillois ; le constriicteur, c'est moi, et les élé- 
ments que j'ai employés sont de petits morceaux de Bois ou de  
carton, des bouchons, desépingles, etc.; faites comme moi et 
VOUS réussirez. D 

Bel exemple pour ceux qui s'arrêtent, parce qu'ils n'ont pas 
à leur disposition un cabinet de physique complet; il est vrai 

1 C'est une étude de chimie agricole où les auteurs , MM. Delezeune et 
Mallet, recherchent la quantité de potasse que peuvent fournir les  fanes de  
la pomme de terre , afin de comparer le gain offert par cet alcali à la perte 
sur la quantité des tubercules et de savoir s'il convient de conseiller ce genre 
d'exploitation aux cultivateurs. La conclusion du travail est qu'on diminue 
l'abondance de la récolte an coupant les fanes vertes , et que la perte n'eot 
jsmaim compensée par le profit que procurerait la potasse extraite de leurs 
eendreh 
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que ce qiii I m r  iii,iiiqiie sur tout ,  c'est I'iiigéniositk, la dcx14rii6 
inariuc~llc, I'ardciir scicniific~iie que poss6rlait à lin si haut degr r  
notre iliiislre conîrkre ' 

La gloire qu'il répandait siir noils lot is  de la Sociétk des 
Scienwc., par ws brillants travaux que  , par  une partialité loii- 
chante,  il r6scrvait exclusiverneiit à nos Annales, nous la loi 
reii~boiirsiona par notic respectueuse affection. Deux circons- 
tances solcnnclles nous furent offertes pour lui témoigner notre 

w n c e .  profonde estime e t  notre reconnai: 
Le i.2 s e p t e n h r e  1836, cerespectahle vieillard avait allein1 

la cinquanlième année de son entrée dans la société. Ce jour-là, 
la Compagnie tout entière alla lui présenter ses félicitations. 011 
lira avec attentlrissenient, dans le volunie des Némoires d e  cette 
année i806, les paroles pleines de  déférence, de  respectueuse 
sympathie e t  de  seniinient qui lui furent adressées par le Prési- 
dent  en esercire, l'honorable M. Clion. 

Le 22 novembre 1861, la Société, provoquée par le  ministre 
de I'instriiction publique à désigner celui de ses membre< 

' Dans plusieurs de ses mémoires, Delezenne s'adresse aux jeunes gens 
qui veulent cultiver la physique , et il  leur apprend ce qu'il faut faire pour 
réaliser les expériences décrites dans les livres ; il leur montre à quel prix 
on peut atteindre la précision , comment on peut ronstruire soi-même, à 
peu de frais, des aimants , des bobines d'induction , des machines magnéto- 
électriques, etc. On retrouve là le physicien qui s'adresse l e  moins possihlc 
RUX marchands et aux constructeurs. Il n'est pas nécessaire , pour faire des 
découvertes, d'avoir des appareils de luxe en acejou et en nacre de perle ; 
avec de la patience et une certaine dextérité , on peut s e  donner des instru- 
ments qui vaudront autant que les appareils coiiteux que l'on fabrique 
à Paris. Delezenne le dit ; il fait mieux, il en donne le premier I'exemple. 
11 ne faut pas oublier, en effet, que dans toutes ses recherches , il a su se 
passer de secours étrangers ; merveilleusement servi par son habileté dans 
12s arts manuels, il a pu  se créer un cabinet de physique et se  servir 
de ce qu'il avait sous la main pour remplacer les instruments qu'il ne pouvait 
acheter. Ce n'est pas là un des cotés les moins intéressants de 1'Rtiide que l'on 
pourrait entreprendre sur  les travaux de notre cher Doyen. 

8 '  
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aiiquel pourrait étre décern~e la médaille d'or votée par la  
section drs Sriences du Coiiiité des SnciWs savanles de France, 
proposa, à I'unaniinité, sans discussion, Charles Dclezennc. Cet 
hommage spontané louclia profondénienl celui qiii en élait 
I'ohjet et ne caiisa pas moinr tl'éiriotitrn it cliaciin des membres 
pr4senis a cette niémorable ssance. C'était la premikre fois que 
le Coniilé siégeaiit à la Sorbonne, sons la présidence du Slinis- 
tre, était nppelé à honorer les savants de la province. On ne 
pourait commencer par un meilleur choix. nelezenne étaitalors, 
depuis la mort du célèbre Biot, le doyen des pinf~sseiirs de 
phgsiqrie dc France, ct probablement de I'Enrope. 

Sa réputation avait atteint les horncs du monde savant, sans 
que l'une des plris hautes récompenfes que la France reserve 
au mériie lui eût encore 616 decernée. J'ignore s'il I'aliendait ; 
m i s ,  é coup :Ur, il eût mienx aimf. ne jamais la recevoir que 
dc la rl~voir a une soilicitation personnelle. Un jour enfin 
justice lui fut renduc : M. Dumas brait ministre de l'apricul- 
ture, du commerce et des travaiis publics ; cet éniinent chi - 
miste, juge si coinpé1,ent du talent des antres, se lronvant 
Lillc en m a i  1850, Lit convoquer la Société des Sciences pour 
remettre ii De!ezenne, devant l'élite de la population, cette 
croix de la Légion-d'Honneur, qu'on s'éionnait de ne pas voir 
sur sa poitrine. 

On n'a pas oublié l'espèce de stnpét'actioii naïve du nouveau 
chevalier ; lui seul, parmi nous, paraissait croire que celte 
disrinclion arrivait trop tôt. 1,'applaudissemeut fnt général, et  
pourtanl Delezenne éprouvait de la tristease. Ici, Blcssieurs, se 
place naturellement un trait d'exquise délicatesse qui suffirait 
A peindre uns belle $me. Macquart, dont le souvenir se réveille, 
dès qu'on parlc dc Delezenne. le vénérable Macqiiart, Ic com- 
pagnon de sa vie scientifique depuis 1806. l'auteur de lant de 
travaux remarquables sur l'Entomologie, n'était pas alors 
décoré Drlezenne qui donnait h son savant confrère amitik 
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pour niiiitié, estime poiir estime, ressenlail, je ne sais quel 
scrupule, d'un honneur qu'ils ne partageaient. Voilà que le 
lendemain il court chez Macquart, et de l'air d'un coupable, i l  
demande en quelque sorte pardon d'avoir été choisi avant lui. 
Admirable spontanéité, délicieuse abnégation de soi-même ! 
Et qu'il est doux à notre époy ue tant soit peu égoïste, de pou- 
voir citer de lcls exemples près d'une tombe eiitr'ouverte ! 

La bonté du cœur de notre vieil ami, qui éclatait même au 
milieu de  la supériorilé de sou esprit, ne se révélait jamais 
mieux à nous que dans l'intérieur de nos séances auxquelles il 
se faisait un religieux point d'honneur de ne pas manquer. 
Quelle bienveillante attention il prêlait aux communicalions de 
ses confrères l Quels encouragements il donnait a leurs 
œuvres ! Eunemi acharné du charlatanisme et de la réclame, 
SOUS quelque forme qu'ils se présentassent, excessif dans sa 
modestie conime dans son honnéteté scientifique, il était d'une 
sévérité parfois. bizarre pour ces innocents compliments qui 
s m t  passés dans les habitudes des Académies. 

Uue grande courtoisie corrigeait d'ailleurs ses boutades puri- 
taines, et l'on pardonnait aisément a un homine chez qui le 
principal ddfaut était delregimber contre toute louange dont il 
était l'objet. Rigide observateur des convenances académiques, 
il ne sourfrait pas qu'on introduisit dans nos paisibles réunions 
les irritantes polémiques du dehors. 

a Combattons-nous dans les rues, disait-il, si nous avons des 
opinions différentes à défendre ; mais ici, soyons toujours des 
confrèrrs et  serrons-nous la main. 11 

Une bonhomie charmante, qui n'était pas, toutefois? sans un 
grain de fincsse et de malice, lui gagnait les cœurs : -si une 
subite brusquerie démoniait parfois l'interlocuteur importun, 
celui-ci était Iicntdt réconcilié par le serviable intéret que 

.Delezenne montrait pour tout effort laborieux, pour toute 
reoherehe utile. 
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Deu\ ans a peine SC sont écoul& depuis celte séparation 
rnrcée ! A parlir de ce moment, il a vu d'lin eil tranquille se 
rdpprocher peu a peu I'hciire du repos éternel ; sans infirmités 
apparentca. il s'y achminait doiicement et arec une coura- 
geuse patience. 11 parlait volontiers de ça chère Société; sa 
conversation Ctait toiijnurs notirrie des choses qui avaient 
rempli sa vie. Comme il mettait une espéce de coquetterie 
r~spcctable ce que son intelligence ne déclinât pas ainsi que 
ses forces, il lisait de la main plus quc des ~ e i i x ,  ou bien i l  se 
faiqait lire les nouveauids scientifiques, les comptes-rendus 
de l'lnetitut. 

II demandait pourtant , niais en vain, à i'hlénient dont i l  avait 
surprie et étudié les secrets, à l'électricité, de soutenir ses or- 
ganes défaillants; ceux-ci lui refusèrent leur ofice. Les paroles 
ne sortaient plus qu'avec ilne extrême difficulté d'une bouche 
autrcfois si facile , qii'on voyait encore que l'esprit n'avait rien 
perdii de cette liicidité surprenante , de cette rectilude, de cette 
limpidité qui ne l'ont jamais abandonné. Son caractére prenait, 
enmême teinps, une teinte plus zffectueuse, et ses pensées de- 
venaient plus graves. 

Enfin, ceDieu, dont il savait, dans les entretiens intimes et 
à la suite de  ses dissertations astronomiques, exalter en termes 
eloquents la grandeur et la toute-puissance, Dieu l'appela vers 
lui .... 11 s'endormit dans la paix ! ' . 

Ah! puisse-tu, cher et  vénérable confrère, noble ami, puisse- 
tu jouir là-haut des biens promis aux cœurs droits et sincères ! 
Tn laisses à tes concitoyens une mémoire qui ne périra pas; la 
cité, dont tu fus une des ploires , la perpétuera sans doute par 

l Delezenne est mort le lundi 20 aoht 1866, B neuf heures du matin , sans 
grandes souffrances apparentes, au milieu de sa famille et de ses amis les 
plils intimes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



quelque inarque éclatante, et ton nom, cornineceux des Macquart, 
des Lestiboudois, des Le Glay, sera donné à l'une des voies de 
Lille agrandie. 

Tel est levœii que nous formons ici avant que la tombe se ferme 
sur les dépouilles ; le resic appartient maintenant au souverain 
Seigneur des Bines ! 

Adieu donc, Delrzenne, adieu! Si fous les anlis qui sont de- 
meurés en arriere siIr la roule que tu rivais commencée avec 
eux, assistaient à ce deiiil public, la ciié des mort!: serail trop 
étroite pour les contenir ; mais on ne pouvait te connaitre sans 
t'aimer, e t  ils sont nombreux encore ceux qui se pressent à tes 
funérailles; ils disent, par leur empressement, parleur affliction, 
quelle perte ils ont faiie ils pleurent a la fois un ami et  une 
illustration lilloise. 

Nous ne sommes pas de ceuxqui n'ont pas d'espérance et  nous 
nous consolons, du moins, en pensant qu'il est un lieu de béa- 
titude où se retrouvent tOt ou tard les homnies de bonae vo- 
lonté! Dieu veuille y rbserver près de toi, la place de tes affec- 
tionnés confrères! 

Delezenne, au revoir! 
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N O T I C E  

Rappeler une dernière fois ce que  Delezenne a fait dans sa 
longue carrierc cst un hommage rendu à ses hautes qualités d e  
savant, e t  j'ajouterai, un houimage digne d e  l u i ,  car  il met de 
cdtc loiile vaine llalterie pour laisser parler cctle eérite', pour 
laquelle notre confrére avait uii véritable ciilte. Chargé de 
rédiger cette notice, j'ai dû l i ic  les soixante méiuoiies qui  
témoignent d'une longue existence consacrée au  travail. 

Pour iiioi , qui n'ai p u  qu'eulievoii 1)clezenne pendant sa 
v i e ,  cctte lecture a été d'un ç rand  intérêt ,  car  cllc m'a Fait 
non seulcrnent connaître l'heureux i.esultal de ses études,  niais 
elle m'a r é d l é  l'homme, le  savant lui-ménie. 

Delezenne a créé l'enseiçnenient scientifique à Lille, i une 
époque ou la scieuce , toiil enliérc à ses décoilverles, n'avait 
pas encore pknétré dans le inonde extérieur c i  n'avait pas en- 
core affirme s a  puissance , son utilité par  ces applications sans 
noii:bre dont nous jotrissons tous et  qui forinent u n  des carac- 
tères les plus curieux de notre époque. 

Mais i l  y a quarante ou cirquante ans, celui yui voulait suivre 
les prûgrès de la science, celui q u i  voulait Ics faire entrer dans 
l'enseignement, éprouvait bien des dil'licuiiés. Les livres étaient 
rares, les instrurneritç faisaient cickioi. Xotre confri're se  niit à 
l'œuvre, poussé par cet instinct ititiirx qui fait la force des 
ho;iiii.ies supérienrs. II réunit des livres, e t  dans l ' in téd t  des 
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petites intelligences, il s'attacha a vulgariser les decouvertes. 
non pas dans le sens actuel di1 m o t ,  en faisant des livres a 
images, en supprimant ou en tronquant les explications pour ne 
pas fatiguer ses lecteurs, mais en laissaul a la science une partie 
de sa sévérité, et ne se permettant qu'une seule chose : la clarté 
Les mémoires Sur le Système métrique '1807, 1. 1, p. 7) ; sur 
l'usage de laG1.comoniyue (1807,t. 1, p. Ci) ;  Balarlces (1819, t .  1, 
p. 18, 1822, t. II, p. 117) ; sur la Constructio~~ d'un Thermo- 
metre (1819, t. 1, p, 11); sur la Théorie de I'Eleclrophore (1811, 
t. 1, p. 15) ; sur 1' Utilité du Paratonnerre ,181 1 , t. 1, p. 15) ; 
rur les Phénomènes d'ltzduction (1844, 1 .  XXII, p. 1 ;  1847, 1. 
XXVII, p. IO), des parties importantes de ses n~émoiies sur la . 

Polarisation, l e  Phénoméne des Réseam , les ïoitronnes (1834, 
t .  I I ,  p. 283, 1835, t. II, p. 5; 1836, t .  XIII, p. 291, témoignent 
de cette sollicitude constante de Delezenne pour ceux q u i  
veulent travailler et  pour ceux qui veulent apprendre. 

La science , l'enseignement présenteri t-ils quelques lacuncs , 
notre physicien se met à l'œuvre et cherche a les combler. Telle 
est l'origine de sa Note  sur le nombre des modes nausicaux , sur 
ZaTransposition (4826, t. V ,  p. 157 ; 1853, t, XXXIII, p. 241, 
où il explique ce qu'en musique les o u v r a p  didactiques laissent 
trop souvent dans l'ombre. 

Les instruments de physique nianquaieni. Oelezenoe se niet à 
en fabriquer et de très-couipliques et de très-précis. D'une ha- 
bileté de main extraordinaire, il arrive a bien ; il n'épargne pas 
son temps , car il est difficile à contenkr et il n'aime pas les à 
peu près. Esprit ingenieux, il arrive, i force de combinaisons, 
a se passer de  crs iostruments que les fabricants de Paris nous 
vendent très-cher; ils séduisent l'œil par l'élégance de leurs 
formes, par la beauté de leur vernis, mais ils montrent trop 
souvent de tels dcfauls que l'on est forcé d'avouer que le cons- 
tructeur n'est pas lui-mèn~e un physicien habile ou qu'il n'a pas 
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surveille arec assez de soin les instruments qui sortent de sa 
fabrique. Des instrdiments en acajou et en nacre de pûrle! 
Delezenne a pour eus un suprênie dédain. Ses plus belles cxpé- 
riences en optique et en acoustirpe sont faites avec des appn- 
reils qu'il a fabriqués et dans lesquels le carton, le liege, les 
épii~gles entrent pour une large part. Voyez, scmble-t-il dire ; 
vous vous plaignez de  ne rien trouver parce que vous n'ètes 
pas au milieu d'un cabinet de physicien richement doté , voyez 
cependant tout ce que j'ai fait avec rien. 

E t ,  en effet, ce qui manque le plus souvent, ce ne sou1 pas les 
instruments , mais l'activité d'esprit, la persévérance; on ne 
réussit jamais du premier coup ; toute l'histoire des sciences 
est Ih pour le prouver. Il faut de la ténacité, de l'entêtement 
pour dégager la vérité d'une partie des voiles qui I'eiiveloppent. 

Il faut surtout I'anicur de la précision, la bonne foi scienti- 
fique. Il ne faut pas clicrcher à se troniper soi-même en modi- 
fiant, après coup, une expérience pour la niettre d'accord avec 
les idées que l'on s'est faites de tel ou tel phénomène. 

A ce sujet Delezenne a poussé aussi loin que possible la 
loyauté scieutitique. 

Toute expérience qui lui parait douteuse csl signalée aiissitôt. 
Toutes les diflicult6s qu'il a rencontrées dans ses recherches et 
que tant d'auieurs passent sous silence sont indiquées. 

Il ne se servira jamais d'une règle, d'un cercle divisé, d'un 
instrument de mesure sans l'avoir essayé , vérifié, sans avoir 
cherché à reconnaître l'étendue des erreurs qu'il peut commettre 
en l'employant. Méthode excellente et qui appartient aux grands 
maîtres. 

Si dans certaines de ses rrclierches , dans I'.4coustique musi- 
cale,  par exeniple , il 'se défie de lui-iiiêiile, s'il appelle à lui 
l'aide de musiciens exercés , i l  les tra'tera comme ses instrri- 
ments; il cherchera aussi à les vérifier. II mesurera la sensibilitk 
de leur oreille, l'étendue des erreurs qu'elle accepte, sans 
rériamer. Il ieur tendra des piégw polir voir s'il!: sont des juges 
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impartiaux , si leur organe n'est pas fatigué, s'il peut conipler 
sur leur opinion. En un mot, ce qu'il cherche, c'est l'expression 
la plus prochaine de la vérité. Toute erreur mise en circulation 
prend la place d'une vérité et le plus souvent s'iniplnnte telle- 
nierit dans les esprits qu'il faut ensuik travailler longtenips 
polir l'en déloger. Rien aux yeux de Dclczenne n'est assez 
long,  assez iiiinutirux , assez diîficilc 11oirr écarter cette 
erreur qui nous environne dc toutcs paris. Sa iriarche se trouve 
ralentie ; elle est pénible ; inais la véri té vaut bien tous ces 
efforts. Ces précautions, dit-il quelqiir par1 , sont araimpnt 
inutiles : elles ne s'expliquent que pur le désir i i s  faire bien. 
Tout l'homme est là. 

Entrons maintenant un peu plus dmt ;  !'examen de ses tra- 
vaux originaux. 

L'Optique, I'iicoustique , 1'Eiectricité ont occupé tour à tour 
l'esprit investigateur de notre confrère Sii nloisson est helle. 
Que n'edt-elle pas étk si, libre de tout autre soin, Delezccne 
avilit pu consacrer tout son temps à de lellcs recherches. 

La Polarisation, cetle gloire de Malus, l'un des anciens iiiein- 
hres de notre Société, la Polarisation avait fait de rapides pro- 
grès entre les mains de Biot, d'Arago, de 1:resnel , pour ne 
ciler que des noms francais. 

Les substances cristallisées, que la. nature nous offre, donnent 
naissance à de brillants phénomènes dont la variété senible 
inépuisable. 

Delezenno voulut les btudier, et ce n'était pas chose facile. 
Les savants de la capitale avaient un peu f a i t  main basse sur 
tous les échantillons qni pouvaient convenir ti de telles recher- 
ches. Le prix de res échaiitillons était trés-élevé , presque 
inabordable. Tout cela ne rebute pas notre savant confr6re. II 
cherche, partout, sur les quais, chez les revendeurs, des cris- 
taux naturels ou taillés, et peu à peu i l  forme cette helle collec- 
tion qui va bientôt peut-être dtre dispersée. Et je le regrette , 
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car elle devrait prendre place dans un de nos elahlisscinenis 
publics pour perpétuer parnii nous le  souvenir du savanl plig- 
sicien dont !.ille s'honore h juste titre. Elle eût rappelé ses 
beaux travaux etl optique. Ses mémoires nous restent,  il est 
vrai ,  mais il eiit é té  plein d'intérèt de suivre la description de3 
phénomènes qu'il a observes le premier a I'aidc des échantillons 
mêmes qiii ont servi ü ses découvertes. 

O P T I Q U E .  

Notes sur la Polarisation, 1834, t .  XI, p .  286. 
Suites aux notes sur la Polarisation, 6834, t .  X I ,  p. 584. 

Suite aux no2e.s sur la Pokrisutlot~ , 1835, t *  XII, p 5. 

L'auteiir y donne des moyeiis siniples pour construire sans 
grands frais, des appareils de  polarisation. 

C'cst lh qu'il décrit  l'analyseur qui porte sûu noni. 
II indiqrie coniment on pcut inesnier sin~plement I'linglc de 

polarisation. Plus tard,  il revient sur cette mesure, e t  applique 
le goniorne[re de Wollaston à ce\ usage. 

II Ctudie le carbonate de plonib et vérifie que les augles cles 
axes des rayons d i~ersen ieu t  color&, sont situés dans le  niênie 
plan et  décroissent d u  rouge au violet; tandis que dans le borax, 
le plan des axes tourne dans le niême sens du rouge au  violet., 

C'est dans ces niémoires que l'on trouve les deux règles données 
par Deleaenne, pour reconnaître si un quartz fait tourner a 
droite ou à gauche le  plan d e  polarisation. 

On place Ie quartz taillé perpendiculaire'iiicnt a l'axe entre 
deux tourmalines. O n  fait tourner celle-ci d e  telle sor te ,  qn'il 
naisse au  centre une tache qui grandisse e t  se  transfûrroe en 
cercle co1ore.l.e sens de la rotation iinprinike par le quartz ail plan 
dc polarisation est  le même que le sens de la rotation de la tonr- 
rnaline. 

SI  la plaque cristalline a moins de  5 milliinéires , on p e u t ,  en 
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tournant le polariscope, voir apparafire une croix bleue qui 
passe au violet. Le sens de la rolation du polariscope donne de  
iii&me le sens de la rotation du quartz. 

Delezenne a fait un grand noriibre d'cxp$riences origiiiales sur 
les lames ci-istalliiles taillées parall&lement à l'axe el observées 
avec de la lumibre convergente. 

Avec les cristaux a un axe on a des franges hyperboliques. 
ayanl niCrne asymptote. L'un de leurs axes est I'axe du cristal. 
Si l'épaisseur de celui-ci est telle que l'une des hyperboles se 
confonde avec ses asymptotes, Ics carrés des axes de ces courbes 
croissent cornnie la sirie des nombres naturels, ils sont propor- 
tionnels à la longiieur d'onde en raison inverse de l'épaisseur et  
de la diffcrence des deux indices de réfraction du cristal. 

II a cherche a déterminer le signe des cristaux, attractifs ou 
repulsifs d'après Irs phénomènes optiques. 

On divise eu deux un crislal parallèle a I'axe et on superpose 
les dcux inoitiés en c.roiçant les axes à angle droit. On rccoit 
sur ce s;sténie la Iiiniièrc polarisée et on l'observe ayec un pola- 
riscope, on a des franges en fornie d'anneaux ou d'hyperboles. 
Si on place a1 ant le polariscope le cristal à éludier a faces paral- 
lèles ou ~wpendiculaires à I'axe principal, les franges se dépla- 
cent et Delezenne donne les règles q u i  permettent de déduire du 
déplaccrnent le signe du cristal. II éiend ces règles aux cristaux 
a deux axes. 

Citons encore une longue série d'expériences sur les phéno- 
ménes que présentent les lames cristallines superposées, sur 
l'emploi qu'on en peul faire pour reconnaître dans une plaque 
les assenihlages irréguliers de cristaux; sur les métliodes qui 
pernielient de trouver le signe des cristaux colorés. Elle estbasée 
bur celte proposition de Babinet que les cristaux colorés positif's 
ou négaiifs laissent passer avec plus d'abondance la luniikrc po- 
larisée dans un plan parallèle ou perpendiculaire, soit b leur are 
unique ou principal, soit aux plans des deux axes. 
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On trouve encore une étude des bandes colorées qne l'on ob- 
tient à I'aide de deux plaques dc quartz à faces inclinees sur 
l'axe et  dont les axes sont croisés sous certains auiles. On 1 

deüx systénies d'anneaux qui dégénèrent en bandes parallèles 
lorsqu'on incline l'ensemble sur le plan de polarisation. 

Deux quartz perpendiculaires superposés niais non parallèles. 
donuent de méine des bandes lres-nettes et très-vives. 

Les nièuies bandes peuvent s'o:.tenir avec dcs topazes, cris- 
taux à deux axes, du spaih, du beryl , etc. 

Lc croisenient decristaux divers donne lieu a des phénomènes 
très-brillants mais d'une ~ a r i é t é  et d'one coniplexilé qui défient 
le calcul Ihéorique. 

L'étude du bichromate de potasse, de l'acide tartrique, lui 
révèle que dans cette dernière substance, les angles des axes, 
à I 'in~ersc du borax, croisseni dans l'ordre de réti.angibi!itÇ des 
couleurs. 

Les ciislaus a deux axes taillés perpecdiculairemeni a I'axe 
principal donnenl corrin~e courites isochromatiques des lemiiis- 
cates. Delezenne a vérifié que le nombre des franges visibles est 
proportionnel à l'épaisseur du cristal. II étudie eusuite h l'aide 
de la géométrie O I I  de l'algèbre les proprietés des leniniscates. 

Le polariscope de Savart lui permet de constater que les corps 
diaphanes, tels que le bois, le papier, le \.erre dépoli, ia corne, 
les plunies, Irs tissus polarisent la lumière par réfiactioti ou re- 
flexion. 

Réseaux. - Longueur d'ondu/ation. - Couronnes. 1835, tome 
XII ,  page 45. 

Sur les couromes,  1836-35, tome XII, page 29. 

L'auteur resunie les expériences de Fraucnhofer sur tes ré- 
seaux et la théorie que M. Babinet en a tlonriée. Il indique les 
précautions qu'il faut prendre pour nicsurer, à. l'aide des réseaux. 
les longueurs d'ondulation des couleurs siniples. II donne les 
nombres qu'il a trouvés. 
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.Ides résultats auxquels il parvient,  confirmeci ceux d e  Fr;iu- 
cnholer. Les travaux récents n'ont fa i t  que prouver leur grande 
exactitude. 

II s'occupe e n d e  des anrieaux colorks ou couronnes que i'on 
observe r n  recouvrant de poussihres fincs una lame dc verre et 
e n  regdrciant un point brillant a u  travers. II ciic uii très grand 
nombre d'expériences qui lui sout propres. 

Le lycopode, des ficules, la carie du  blé, Ics spores de  cliam- 
pignon , eic., sont tour-à-tour étudiés par  lui. II vérifie pour de  
tels réseaux la loi trouvée par Frauenhofer sur les réseaux à 
stries parallèles, les déviations d'une mCme couleur sont entre 
elles cornine 1, 2, 3, 4, 5. 

II tire de ces expériences une mesure du  diamètre moj-eu des 
poussières qu'il a cniplolées c t  verilie les resultats obteniis en 
d6termii:ant directenwnl ces inèmes diamètres au microscope. 

Au poiirt de vue tiieorique, Delezcnnc. SC trompe comme tous 
scas conteinporains c n  rattachant le phénoinéiie des couronnes a 
celui des réseaux. Verdet a montré p1ii.i tard qu'il fallait en 
clierclier l'explication en un principe éuoncci par M. Bahioet et 
dans les y liénoinèces de  diffraction que présente une ouverture 
étroite Irnversée par un faisceau de lumière. 

11 rattache aux phéuonienes qu'il vient d'étudier, lescowon~ies  
qui se  montrent autour di! soleil e t  de la lune lorsque ces astres 
sont caurer ts  d'un léger voile de vapeurs. 

En oliservant le soleil au travers d'un verre color6 m o u v c r t  à 
moitid d ' m e  couche d e  lycopode, il peut comparer le  diamètre 
des couionnes solaires à celui des anneaux du Ijccpode, cela 
lui donne le diamètre apparent d e  la couronne, et une niesure 
approchée du diamétre des gotiltelettes d'eau qui leur donne 
naissaiice. II présume que l'on pourrait t irer quelqiies iridiccs 
ceriaiiis d'nn changement prochain dans le temps, e n  constatant 
I'uliêence ou I'appariliun de ces coiiroiiues, et les variations plus 
ou moins grandes d e  leur diamètre; celles-ci indiquaot u n  dia- 
mètre plus ou moins petit des  goiittelettcs. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ai: - 

II rechrrcbe cescouronnes dans le nuage qi i i  s'échappe d'une 
machine à vapeur. I l  les produit par. réflexion W la 3iirfac.e d'un 
verre saupoudré de lycopode. 

D~tellescouronnes ont étr viiw, ~arcincnt il es1 vrai, j. I A  sur- 
face des nuages. 

Il montre que dans Ics réseaux à globules, le dianidm des 
anneaix ne dépend pas seulement de la soniinc, d'un espace trans- 
parrnt et d'un espace obscur, c'est-à-dire: la somme hite du 
diamètre des globules et de la distance de leurs Iiords voisins, 
inais  uss si du d i a w t i c  des g la l~ r i l~s ,  et i l  eiablit par de nom- 
b rc~ses  cxperiences que le diamètre est Ics + dc cette somme 
et non la moiiib, cnrnnie lc pensait RI. Babinet. 

C'est dans ces mém~ires  que l'on trouvera la description du  
Stdphanoscope, combinaison d'un verre bleue cobait avec un 
verre brun rougeâtre qui lui permet d'observer les couronnes 
lorsque les nuages passent prBs du soleil ou sur cet astre. 

Le Stiphanonzètre scrl à mesurer les diainélres des couronnes 
et àverifier la loi de ces diamétrcs ; c'est une plaque de verre 
portaut trois ou quatre circonférences équidistantes, tracées a 
l'encre; elle ferme un tube qni entre à frottement dans iin tuyau, 
au travers driquel on regarde On ajoiile les lubes de manière à 
ce que les traits d'encre recouvrent les couronnes, et an en dé- 
dui t  ensuile les diamètres apparents de cplle-ci. 

~ Y o t e  sur la polarisation de la lzcmidre réfléchie par l'air sereilr , 
1823-24, vol. III, page 34. 
II donnela loi génbrale de  la polarisation de la luuiiére solaire 

reliéchie. Il avait été devancé par Arago. 
II y revknt dans les noles sur la Polarisation, page 320, e t  

cite les expériences qu'il a faites pour montrer que la lumièrede 
la lune pent,elle aussi, donner des signes de polarisation en se 
réfléchissant sur les molécules d'air, découverte, qui, cette fois. 
appartient bien a Delezenne. 
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A C O U S T I Q U E  YIJSICA1.E. 

Les probleniea que soulève I'ticoustique musicale ont occupe 
longieinps Delezenne. Pendant plus de treiite ans, il a publié 
les nombreux mémoires que noua allons analyser. 

Sur la formule de la corde uibrante, 1850, vol. 30, p. 12. 

Obseruutions sltr les cordes d e s  itastrumente d archet. 1853, 
V. 33, p. 91. 

Lee lois des cordes vibrantes sont bien connue?;. Les nombres 
de vibrations des sons qu'elle; rendent, sont inversement pro- 
portionnels aux longueurs, aux diamètres, A la racine carrée 
des densités, et directement proportionnels a la racine carrée 
de la ten-ion. 

Ces lois ne se vérifient qdimparfaitement, et  des expériences 
de M. Savart, faites en 1850, montrent que c'est un ebét de la 
rigidité des cordes, exphiences confirmées par les calculs de 
M .  Duhamel. 

Delezenne qui ne connaissait pas leu travaux que nous venoris 
de citer, arriva à la même conclusion en employant d'autres 
procédés d'expérimentation. 

Son mknioire sera toujours consulté avec fruit par tous ceux 
qui veulent faire des expériences avec un sonomètre. Il indique 
les précautions minutieuses qu'il faut prendre pour éviter les 
erreurs qui ne se glissent que trop souvent dans nos opérations. 
I I  passe en revue la construction du sonomètre; la forme qu'il 
faut donner aux chevalets, pour qu'ils arrêtent convenablement 
la vibration de la corde ; les moyens d'exciter le son, le choix 
des cordes, le mode d'observation. 

A ce sujet, il indique un très-bon procédé pour reconnaître 
l'homogénéité d'une corde en la divisant en trois parties, telles 
qiie la partie médiane soit double des extrémes. Celles-ci doi- 
vent sonner a l'octave aiguë de la première. 
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Ainsi essayées, les cordes a boyau, les cordes rnéialliques 
pailleuses oii oxydées, celles qui ne se reciifient pas par la tension 
doivent &Ire rejetées. 

11 trouve que les lois dtts cordes vibrantes se !rérifient bien 
pour les cordcs minces niais non pour les grosses, surtoui lors- 
qu'elles son1 courtes et il explique la différence par la rigidité 
de ces dernieres. 

II arrive à cette conclusion que les cordes fines peuvenl 
servir en toute s ù r ~ t e ,  sur le sonomètre, à l'étude du son aigu, 
leurs sons graves ont peu d'intensité. Les grosses cordes con- 
~ iennen t  pour l'étude du son grave, nullement pour les sons 
aigus qui sont ternes rt peu comparables. Encore faut-il leur 
donner plus de 50 centimètres de longueur. 

II donne ensuite un moyen original de déterminer la ténacité 
d'une corde, a l'aide du son qu'elle rend lorsqu'elle se rompt 
sous l'action du poids qui la tend. Ce son est le même pour les 
cordes de iu5me matière, quel qiie soit le diamètre. 

Les nombres qii'il trouve pour le cuivre, le laiton, le fer, le 
plomb, s'accordent avec ceux qu'ont donné d'autres expérimen- 
tateurs. Si on voulait résumer d'un mot ces expériences, on 
dirait Q qu'un fi1 de cuivre, d'un mètre de long, se brise si on 
le tend assez pour lui faire faire 220 à 250 oscillations par 
seconde, quel que soit son diamètre. Le nombre d'oscillations 
peut aller B 340 pour le fer. Tl se réduit à 40 ou 45 pour le 
plomb. D 

On trouve dans ce mémoire mention de ce faii, qu'une corde, 
attaquée juste au point milieu, ne  rend pas de son musical, ce 
qui a été ensiiite étudié par M. Duhamel. Des expériences de  
Joung, que Delezenne ne connaissait pas, montrent qu'en effet 
dans ce cas, la corde cesse de rendre na certain nombre d'har- 
moniques qui auraient un nœud au milieu. 

Les cordes d'un instrument, violon, basse, etc., n'ont pas le 
même diamétre ; les cordes ininces conviennent aux sons aigus, 
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leurs sons graves n'aiiraieiit pas assez d'intensité. Les grosses 
cordes donii~iii des sons aigus, sourds e l  faibles. 

II faut donc faire un choix. Mais doit-on s'en fier nu hasard, 
h l'expérience que donne une longue pra t iqu~ de l'instrument, 
ou bien peul-on se laisser guider par quelque?: raisons ? 
Delezenne pense qu'il faut prendre les cordes qui, lorsqu'elles 
seront montées, exerceront des pressions kgales sur le chr:\det, 
afin que tout soit symétrique par rapport a l'axe de l'appareil. 

Les cordes font en général le même angie avec le chevalet. 
Elles le presseront également si leurs diamètres sont inverse- 
ment proportionnels aux nombres de vibration. D'après cela, le 
diamèire du LA du iiolon serait une fois et demie, celui du RÉ 
deux fois et quart celui de la chanterelle. Quant au sol, on sait 
que c'est une corde filée qui échappe ainsi à la loi des cordes 
homo,' oenes. 

En général, les cordes du cornnierce donnent des nombres 
plus petits que les précédents, ce qui tient peut-être à ce que 
les densités des diverses cordes ne sont pas égales. 

Des expériences directes montrent qu'il y aurail avantage .$ 

se iapprocher des nombres théoriques. 

Notie savant confrkre s'est ensuite demande quelle élait la 
tension que les instruments a cordes siibissûient, et il a trouvé 
que les nombres que l'on cite d'ordinaire, étaient exagérés 

II les trouve de  23 a 30 k .  pour le violou, 
- % a 2 9  - alto, 
-- 43 i 541 - violoncelles , - 170 - contrebasse. 

La pression du chevalet sur In table est 

9 i 11 k.  pour le violon, 
11613  . - al to ,  
1 9 à 2 4  - violoncelle , 

1 10 à 1 G  - contrebasse. 
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Enfin, i l  recominande, d'après ses experiences, les cordes 
en soie filée, qui sont d'une grande homogénéité et qui, soiis 
le rapport de la justesse et de la con~cervalion de l'accord, sont 
hien préférables aux cordes à boyau. 

ETUDES SUR LA GAMME. 

Mimoire sur la ualsirr numérique des notes de la Gamme. - 
1826-1827, Tome V, p. 1 .  

Note swr le nombre des modes musicaux, id . ,  p.  57, 

Note sur l'ouuragc de M.  d e  Prony, sur le calcul des intervalles 
musicaux 1833. - T .  X, p. 65. 

Sur les principes fondamentaua de ;la musique, 1848. - T. 
XXVIII, p .  39. 

Expériences et observutionr sur le  né de  la Gamme, M5i .  - 
T. XXXI, p. 91. 

Sur la trznsposition, 1853. - T. XXXlI,  p. 24. 
Notes sur la mesure en commas des intervvllcs musicauz, i854. 
- T. 1, p. 1G. 

Conuidérntions sur l'cicouatique rnusicalc, 1855. -T. I I I ,  p .  180. 

Table des logarithmes acoustiquss, f 857. - T. VI, p. 2. 
Note sur le fort des orchestres et drs orgues, 1854. - T .  1, p. 1. 

La longue série de mémoires que nous citons, prouve que 
l'étude de la gatliine, a été pendant plus de trente ans, nn sujet 
de préililriction pour notre illiistre confrère. 

De quoi s'agit-il dans les exp6riences d'acoustique musicale? 
« l)'appréciicr le plus ou nioiiiq de justessc des consonnances 
ou de niesurer de trés-petits intervalles.» Elles doivent $ire faites 
avec des soins cxtrémes siir des instrunients exempts, autant que 
possible, de toutc cause d'erreur. De la les précautions nom- 
breuses que prend Delezenne pour arriver a des nombres dignes 
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de  confiance Ces prccniitions. il les indique tnutcs, il multiplie 
les détails, a pour mettre tout expérimentnieiir tic bonne foi en 
élat  de  rtipéter les expériences, d e  les contrdlcr et d c  fixer le 
degri: de confiance qu' i l  peut leur accorder. n 

II serait trop long d'analyser un à un tous les niémoires qu'il 
a puhliCs sur I'ncoiistique musicale. J e  chercherai à meitre en 
évidence les résultats imporianls auxquels il cst arrivé. 

Les sons qui composent nos gammes devraient,ce semble,avoir 
des valenrs bien tléterniiriées, a l'abri de tnutc e s p h  de  doute. 
Cela est vrai d'lin? inanikrr! g h P r a l r .  Mais si l'on veiit prkciaer 
lesvaleurs,s'il y a à choisir enlre ilessons très-voisins,s'il faut en 
un mot régler avec une exaclitudr toute nialhématique Ics nom- 
breuses vibrations qui répondent auxsons employés e n  niusiqiie, 
les divergences se  montrent e t  chaque théoricien se  construit, 
d'aprts son système, une gamme particulière. O n  en trouvera 
de  nombreux exemples cités dans les ménioires de  Delezenne. 

La preniière étude est de  rechercher quelles sont les valeurs 
des noies d e l a  ganime. Ces valeurs, universellement admises, 
ont été iniscs en doute, presque toujours par des raisons théo- 
riques. II n'y a qu'un moyen de  trancher la question, c'est de 
consulter I'expériencr. 

Et d'abord quelle est  la sensibilité de  I'orcille. Car c'est elle 
qui doit juger e n  dernier ressort. On  a d i t ,  on a répété que le 
comma était le  plus petit intervalle niusical saisissable par l'oreille, 
encore entendait-on parler d'organisations exceptionnelles. (Le 
comma est I'iniervalle de  deux sons qui font en même temps I'un 
80 vibrations, I'aiitre81). Les expériences de  Delezennemontrent 
qu'un demi-coinma, un quart  d e  comma sont parfaitement appré- 
cinbles lorsyu'on pré tea  la niesure d e  si petits iutervalles I'at- 
tention qu'ils exigent. Et tous ceux qui se  sont occupés d'acous- 
tique seront de  son avis. 

II faut lire dans Ic mémoire original Icç inoyim ingénieux que 
prend I'auieur pour arriver i un résuliat qui ne dépende que de  
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la notion que nous avons des inLervalles musicaux. S'agit-il de 
mettre deux sons a l'unisson, un iniisicien exercé ne se trompe 
pas d'un dixième dcconima, (Uéinoires 1855), tout au plus 1/4 
ou 1/3 (M. 1817). Nous parlons ici d'expériences raites a loisir 
en conîparanl iin grand nombre de fois deux sons isoles. Dans 
l'exécution musicale la tolérance de l'oreille est tout autre et 
des différences d'iin comma passent inapercues. C'est ainsi que 
l'intervalle d'ut à ré est pris egal à celui de  ré à mi qiioiqu'ils 
diîfbrent d'un comme. 

L'oreille est sriisiblc i une erreur d'un tiers de comma sur 
l'octave. Elle est plus exigeante encore pour la quinte et percoit 
une erreur de Oc,15. - Elle ne tolère pas d'erreur plils forte 
qu'un tiers de comma sur la quarte- et les tierces majeures; 
l'erreur peut aller à peine à un 412 comma sur la sixte 

Quelques auteurs, en se fondant sur la s k i e  des harmoniques 
d'une corde voudraient placer le s i  ,, parmi ces harmoniques. Il 
serait aiors représente par le nombre 7. L'expérience contredit 
celte manière de voir. (Al. 1855). Ce son7 est trop bas. 

Notre gamme e*i, ewntiellement harinonique. 11 faut que Ics 
sons q u i  la coiiipwiit F o r r ~ ~ n t  des accords, exigés par la mu- 
sique madcrne. De nuiiibwiise~ t!xpé.~ieii~~s faites sur les accords 
montrent que l'oreille est lilrifiemcnt satisfaite A I'audilion d'un 
accord direct si les tierce4 majeurcs et minciires qui la com- 
posent sont exacteu. Elle est d'autant plus blessée qu'il y a pliis 
de tierces nltGr6es et que I'altéraiion est plus considhble.  

On sait que 1 ~ s  7 sons de la gainme iie sont pas les seuls que 
l'on emploie en niiisiqiie.S'agit-il de faire une ganinie qui a i t  sol 
pour tonique, i l  faut substituer au fa qui ne peut en faire pariie 
un autre son qui soit la sensible du sol, c'est-L-dire d'un demi 
ton plus grave que le sol. La régle naturelle serait donc de ninl- 
tiplier le nombre des vibraiions di1 sol par + - p o u r  avoir le 
nouveau son. Ce serait là v6riiablcmcnt diéser le fa. Le nom do 
fa diése donnS à la nouvelle note a conduit les théoricie~s à 
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déduire la note nou\ elle di1 fu  et non du sol. Ils le forment en 
niiilliplinnt le nombre desvihrations du fa par+et ils obtiennent 
un son qui est d'un coninia plus grave qiie le son  crit table. 

Mênic reinarque pour les bémols. Le s i  b ,  le  premier que l'on 
rencontrc, devrnit s'obtenir en muIlipliant le  la par  + et  non 
e n  raisant le produii du p i  par S. Ainsi en prenant les cal- 
culs indiqués partout on a des ganinies qui ne sont pas justes e t  
on néglige ii tort dcs commas ausquels l'oreille est sensible. 
Une conséquence d c  ces calculs c'est qu'entre deux notes consé- 
cutives le I)éniol est plus aigu que Ic diése,ce qui est en contra- 
diciion avecl'opinion ordinaire des musiciens. 

Dii reste ce na sont pas lb les seiiies r e m i q u e s  qiie I'on puisse 
faire sur la forniaiion des gainnies. Dans cette même ganime de 
so l ,  la première note tcc ne doit pas &Irc l e  méme son que  le  la 
de la gamme d'ut si on adinet pour intervalle d'ut h ré lenombre 
-9,-. Car l'intervalle du so l  au  la de  la gamme d'ut est plus petit 
d'un comma. Plus tard Delezcnne cédant une seule fois d ~ s  
idées théoriques chercha à prouver que l'inteivalle d'ut a ré est 
I O  T, alors le niém.t! la peut servir aux deux gamines d'ut et de sol 
mais l e  rd de  la gaiiirne d'ut est alors trop bas d'un comma pour 
entrer dans la gainrnc de so l  et  il faut prendre un a u b e  son que 
nous appelons d'habitude ré comme le premier quoiqii'il en dif- 
fkre. En laissant de  cdté la question d u  ré, sur  laquelle nous re- 
viendrons, on doit accorder à l'auteur que  si I'on veut faire des 
gammes exactes commencaot par  les divers sons de  la gamme 
naturelle, il faut changer certains des sons qui la composent las 
uns en haussant ou baissant certaines notes d'un demi-ton ma- 
jeur ++, les autres e n  les baissant ou les haussant d'un comma 
+ (M. 18-27.) 

II a donné (N. 1827) les sons justes d e  la gamme dans I'opi- 
niûn du rE et  (M. 1851) dans !a supposition que le  r é  est+. 

Gn reisonncnieut inailiéniatiqiiemeiit exact conduit ces con- 
clusions ei on pourra lire dans les mémoires les nombreuses ex- 
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périences entreprises pour.convaincre les musiciep qui lui pré- 
tafent leur concours que les notes que nous appelons r6, mi sont 
doubles et  qu'un artiste habile, guidé par l'oreille, dorine à cep 
notes des valeurs différentes de manière à avoir des tierces, des 
quintes jusles cl celasuivant la tonalité dunioi~ceau.(~I.l827-1855) 

Ainsi,un résultat acquis et mis en évidence par Delezennc c'est 
qu'il y a deux valeurs pour le ré, l'une + qui en fait In quinte 
du sol, l'autre + dont le la sera la quinte. Quelle est celle de 
ces deux notes qui doit entrer dans la gainnie d7ul ? 

Des idées de symétrie, le besoin d'avoir dans la partie d e  la 
gainnie qui s'éteiid d'zct à sol la répétition exacte des tierces qui 
se succèdent de sol à u t ,  conduisirent Delezennc a ûdt ptcr le 
nombre +. Des expériecces faites avec le soin scrupuleux qu'il 
portait dans tous ses travaux le confirmèrent dans son opinion. 

Elle a été adoptée par des homnieàdegrand niérite, mais elle 
a rencontré de noinbreux adversaires pariiii les niiisiciens et les 
théoriciens éc!airés. Lorsqu'on fail entendre le ré en conservant 
le sentiment de  la tonalilé de  la ganirne d'ut, on trouve le rd 

Lg- trop bas. 
Xous croyons, pour notre par!, que la valeur +- doit être con- 

servée au r é  de la gainme d'ut, et que la valeur + convient à 
d'autres ganimes, celle de  la par exemple. Mais comme nous 
l'avons dit, cette double valeur n'est pasparticulièro au ré eton 
la retrouve pour les autres notes. 

Daosla pratique, lorsqu'on ne joue pas un niorceau trh-lcnt, 
lorsque la rapidité de I'exécutiou,enléve tout le temps de la rS- 
flexion, on néglige ces coininas dont nous avons parie, on fait 
entendre les i n h e s  sori+,quelle que soit la tonalité du morceau. I l  
en résulte des gainmes un peu altérées el Ccst la une des causes 
qui espliquent pourquoi le carnctkre d'un morceau se trouve 
chan@ lorsqu'on le transpose. Si tocles les ganinies étaient 
identiques à l'exception prés de l i i  hauteur de la toniqiic, les 
effets dc la transposition ne seraient pas sensibles. 
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Dans la musique instrumentale, les iiistruinents à sons fixes 
rendent certaines notes juslcs, d'autres altérées. Les instruments 
à corde, les vois sont forcées de les imiter, de là encore des 
caractères différenls pour Ics diverses gamines et qui fixent le 
choix du compositeur lorsqu'il vrut  donner uncl aoiileiir déter- 
miné a ces chants. 

Une question intéressante que s'est posée Dciezenne est de 
déterminer le ton des orchcslies, des orgues, de la ganiine 
usuelle, en un niol, tant l~ notre époque qu'aux époques anté- 
rieures (1854. T. 1), et  i l  a constatéla niarchr ascendante du dia 
pason depuis un siècle. 1.c la qui était de 843 vibrations en 
4753 étaitnionté R 901 au théâtre de Lillcen 1854.. Ces recherches 
de notre éminent confrixe ont précisi; I'étcndue d'un mal dont 
se plaignaient les compositeurs et les cliaiiteurs, nial qui a sa 
source dans I'introduclicm de noinbreux inslruinents ii vent dans 
les orchestrcs , les facteiirs ayant iinc iendaiice constante à 
hausser un peu le ton de ces instruments pour augmenter 
l'éclat du son. i es recherches n'ont pas etc 6trangères à la de- 
cision prise en 1860 par le gourernement, d'adopler on lanor- 
mal fixé a 870 vibration.. 

La note sur l'ouvrage (le Prony relatif au calculdes intervalles 
'musicaux. (1833, t .  Xj; celle sur lu mesure en commas des in- 
îcraalles musicatcs. (1854, t. I), la c-owtr~cction d'utte table <En 

Logarithmes acoustiqties de 1 à 1200 [1857: 1. IV.), tenioignent 
du désir constant de Delezenne, d'aider lesmiisicieiis et  les phy- 
siciens qui veulent s'occuper des Ptudes qui out teliu tant dc 
place dans sa vie; ilcherche à leur aplanir la roule, à faire dis- 
paraître pour eux la longueur rebutante dcs calculs qu'il a d ù  
faire, lui ,  pour arriver aux résultats de ces recherches. Scs 
tables différent de celles de Prony en ce que celui-ciprend pour 
unité d'intervalles l'octave, taudis que Dclezenne prend Ic 
comma. 
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Nous citerons en finissant la note sur Ie nombre des modes inu- 
ricnux (1853, t .  VI et le mémoire sur la ircinsposition (1853. 1. 

XXXTII) dans lequels il emploie la clarté hahituclIr, de son es- 
prit 1 expliquer des priitiqoes, bien connues des musiciens de 
profession mais quc, pour cela sans doule, ils preniient peu d 
soin d'exposer dans leurs oiivrages didactiqiies. 

II elail dans l'esprit de notre confrère de chercher à corribltr 
Ics lacunes partoiil ou il pouvail en apercevoir. 

Notions élenaenlaa'res sur les phénomènes d'induction , 1841. 
tome XXIZI, page 1. 

Additions atcx nolions démentaires sur I P S  phénomènes d'induc- 
t i o n ,  1847, tonle XXVII, page 20. 

(4 En ne consacrant, selon l'usage, qu'un ou deux voliii-nes à 
I'exposilion méthodique de ioutes les branches dû la science, les 
auteurs de nos traités de physique se Iiouveiil parfois dans la 
fâcherise obiigation de concentrer dan. un petil nombre de pages 
les g6néralités et ce qu'il y a dc plus indispensab!e h savoir sur 
certains pheiioniéiies non encore cornpléleinent étudiés, laisant  
ii 1'intelligcr.ce du lectenr ou ail zéle des professeiirs le soin de 
fournir les dktails, de coinliler les lacunes. II m'a donc semblC 
que de Jeunes étudiants novices cucore dans l'élude des partics 
u n  peu élevées dc la $cience, mais désireux de s'initier ailx phé- 
nomènes d'induction décou! erts par Faraday, avaient besoin 
d'être prépares pour lire avec fruit ct sans trop d'efforts, ce que 
nos savantsauteurs ont écrit sur cettt! matière. » 

C e  préambule indiqne nettement le But de Delezenne. II scnible 
se renfermer dans sot1 rôle niodeste de professeur. niais s'il cn- 
twprend d'éclaircir Icsmémoirea originaux des inventeiiis , c'est 
qu'il a cherclié a répéter leurs expériences, qu'il lui a fallu re- 
faire en quelque sorte leurs décmverte:, qu'il a lui mèinr, e te  
arrêté par ces lacunes capables de décourages un étudiant.Enfin, 
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c'est a ,  lui aussi , ajoute des faits nouveaux a ceux qui 
irtaieiit signalés avant lui', car il avait à un haut degré le talent 
d'observation qui mène aux découvertes. 

Nous passerons rapidement sur les détails d'expériences main- 
tenant bien counues, non sans constater une fois encore combien 
tout est précis dans ses indications et  cornme i l  a soin d e  noter 
tout ce qui peut permeitre de reproduire les rirco!istances même 
dans lesquelles il opère. 

Commutateur, disjoocteur, galvanoniètres , bobiues, tout est 
décrit avec le  m8me soin;  ce sont des formes connues ou modi- 
fiées par Delezenne , pour la commodité des expériences. Citons 
en passant un appareil ingénieux pour graduer la commotion, 
cc qu'il appelle l'échelle aux cornniotio!~~. 

Lcs phénomènes généraux de l ' indi ichn ; la prod~.ction d e  
courants inverse ou dircct lors dc la fer:::elure ou d c  l'ouverture 
d'un circuit ; l'extra-courant ; les courants induits de  divers 
ordres; I'interveniion du fer sont successivenient examinés, 
e t  il constate par expérience que l'acier est moins efficace que 
le fer, e t  qiie l'effet dépend d e  la m a s e  du fer. 

L'action d'un ainiant sur  une bobine qui tourne autour d'un 
a r e  perpendiculaire a l'aimant, produit dciix corirants d'indiic- 
lion de  sens contraire pour une rotation c.oniplète. Mais une por- 
tion d e  l'effet es t  due à l'action magnétique d e  la'terre, e t  Dcle- 
zenne est amené a étudier cette dernière aciion. IJn grand cer- 
ceau d'un niètre d e  diamètre, recouvert d'un f i l  d e  99 mètres de  
long lui permet de  montrer cette action inductive de la terre. En 
faisant tourner l e  cerceau autour d'un dinmétre perpendiculaire 
a u  plan du méridien magnétique, il obtient uncourant qui devie 
l'aiguille du galvanomètre, qui donne d r s  traces de dkcomposi- 
lion de l'eau et qui donne des con~motions. Ces expériences sont 
distinctes d e  celles d e  MM. Palmiéri et Linari de Naples, qui 
produisaient d e  pareils courants en développant par I 'ac~ion de  
la terre I'aimantation e t  la désaimantation successives d'un bar- 
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reau de fer, ce dernier formant le noyau d'une bobine de f i i .  
Dans I'expérieiice de Delezenne , I'inditction se développe direc- 
tement sur le f i l  de  la bobine. Elle, est dureste, par sa date,-. 
antérieure aux travaux des deux savants i~aliens. Citons encore 
des expkriences curieuses sur I'a'niantation d'un anneau en fer 
ou d'acier sur lequel on eiiroulc un fil de cuivre traversé par 
un courant. Suivent des descriptions d'une niachine de Clarke et 
de la machine de U. Dujardin, et une étude des commotions 
que donnent ces machines. L';i.i't.eur constate par des expé. 
riences directes qü'il est des personnes plus sensibles que d'au- 
Ires aux secousses électriques. Nous ne pouvons guère analyser 
les nombreuses expériences que Delezenne a faites pour recon- 
naître l'influence de la section du  fil, de  sa Ionpeur, de I'arran- 
gcment'de* spires, des dimensions drs bobincs. 

Le second mémoire renferme sur les couirnotio~is une di.cr.ussion 
très-approfondie des lois d'Ohm et de Pouiilel, et enfin, un 
excellent article sur les procédés d'aimantation et sur les nioycns 
de fabriquer de forts aimants. 

Ce sont ces procédés que Delezenne avait' eniplayés pour ob- 
tenw les aimants énergiques qu'il possédait dans sa collection. 

Enfin, le mémoire est terminé Iiar de. notions sur le télé- 
graphe électrique. 

Sur le son quc produit un aimant par les décompositions et re- 
compositions sucdssives en magnélismd , 1838-15, page 49. 

On trous-e là le moyen de faire vibrer un diapason d'une 
mariikre continue par les altraclions périodiques d'un électro. 
aimant. 

Ce moyen est bien connu maintenant depuis les expériences 
de M. Lissajous. La disposition des électro-aimants ad01itC~ par 
ce dernier différe totalement de celle qu'avait choisie Delezenne. 
Xais on ne peut s'empêcher de remarquer l'analogie des deux 
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exlwrieiices. 1)elezennc n'a pas pressenti l'application qu'on 
poumi t  en faire aux instriimcnts d'acous~iqiie; il se proposait 
~im;:lernent de refaire sous une autre forme ilne expérience 
du docteur Page. 

Sur 2 efbt  des piles sèches et  des piles humides, 1819, t .  I X .  
Expiriences sur les piles sèches, 4843 t .  XXII, page 207. 

A l'époque où Lielezenne s'occupa dcs piles sèches, la théorie 
chimique de la pile n'était pas établie, on crovait encore avec 
Volta, c j r x  Ic contact de deux siibslances hétérogènes suflisait 
pour produire de l'électricité. Ces piles composées de disques de 
papier recouverts de diversessobstances a i  aient alors une certaine 
importance.On croyait que leurs effets dewient se manifester per- 
pétuellement. Plus tard on vil que la sourcede leur électricité ré- 
sidait dans les actions chiuiiques,très-lentes,qui s'accomplissaient 
dans leur inlérieur. On en conclut, corfornienient à l'expérience, 
qu'elles devaient s'afiàiblii avec Ic temps et finir par devenir 
inaciives; Delezennc dvail su ~irolooger pendant un temps fort 
long celte péiioded'activité des piles seclies. II en existe encore 
qu'il a construites en 1815, et qui presenteiit eiicore aujourd'hui 
une tension électrique, plus de cinquante ans après leur fabri- 
cation. On trouvera dans le piemier mémoire les détails de leur 
construction. Blles sont ijitcs avec du papier étamé d'un côté, 
recouvert de l'autre de peroxyde de manganèse ddapé dans de 
la colle de pieds de bœub 

En 1823, il revient sur ce sujet pour construire des piles à 
large surface. Elles avaient 2,000 éléments de 318 miIl. de lon- 
gueur sur 176 de largeur ; elles déviaient l'aiguille aimaniée, 
décomposaient l'eau donnaieut des coiiimotions. De pareils ré- 
~ul t a t s  auraient été observées en 1830, par Peltier. Uelezenne 
ignorait ces expériences ; il a éiiidié surtout l'influence de I'huini- 
dité sur la puissance et la d~wee de ces piles. Plus l'humidité est 
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grande, plus l'action d e  la pile sur  l'aiguille aimantée est éner- 
gique. Ilais', la décomposition d e  l'eau exige un certain degré 
d'humidité qu'il ne  faut pas dépasser, sans cela, celle déconipo- 
sition qui avait crû d'abord a m  l'humidité, dkcroît e t  devient 
nulle. Les piles humides, chauffties dans un four, augnientcnt 
d'ahord d'intensité,mais elles s'affaiblissent peu de temps apres. 

Lespiless'nffaiblissent d'autant plus vite qu'elles se decséchent 
plus rapidement, qor, les plaques sont plus petites et ont e t 6  
prises d'abord plus humides. 

Les piles sèches seront toujours intéressantes i cotsidérer 
parce qu'cllcs iriellent en évidence de l'électricité produite par 
dvs actions chimiques lentes et presquc insensililes. 

Nous nous bornerons à citer un grand nombre d'articles sur 
I'éleetrici~é insérés dans les Memoirer de la Société. 

Théorie de l'éleclrophore , 1811, t .  1, page 15. 

Utii i t i  d u  paratonnerre id. id. 
S u r  les électricitcis diverses données à un métne objel. 

Sur l a  mesure d'électricité nccunaulée sur  ta surface in ferne 
d'une bouteille de Leyde chargée, 1819, t .  XXI, page 9. 

S u r  le traitement d'une &rion de doigt par l'électricité , 1819. 
t. 1, page 6.2. 

S u r  E'électronaètre à paille,  1819, 1.1, page 10. 

Swr l'dectricit8 des subsratrces idio-e'lectriques, 1819,t. 1, page9 .  
S u r  la charge par  cascade, 1839-30, t.  VIT. page i .  
S u r  le  pistolct de V o l t a ,  1829-30, t. V U ,  page 19. 

Détermination d u  nivesu d'elécation de Lille ? au dessus d u  
niveau de Id mer, 4808. - T.  1, p. 7. 

Méthode pour noter les phénoménes métiorologigues, 1808, - 
p. 5. 
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Sur  la construction du thermométre, 1819. - T .  1, p. 15. . 
Rulos lunaire obsercé l e  4 octobre 1838, 1838. - T X V ,  p. 66. 

Sur l'orage du 5 septembre 1838, 1838. - T. XV, p. 67. 
Des moyens de déterminer, par le calcul, la d i l u t d o n  d u  Iaitm 

e t  du wercure 1819. - T .  1, p. 7. 

Sur une chenainc'e foudroyée 1839 - T .  XVI, p. 5. 

Sur un point de méteorologie. - Mesures de l'e'uaporation 1840 
- T. XVIII, p. 5. 

Aapport de la commission cl~argée de recueillir les obseruations 
méiPo~~ologiques, 1842. - T .  XXI, p. 36. 

Sur  l a  constitution et la suspension des nuages 1856. - T. III, 
p. 3. 

Tables Barométriques servunt à ramener lu haureur dw bmo- 
métre <i une température donnée, 1836-38. - T .  XII, p. 93. 

La météorologie, cette applicalion des connaissances physiques 
à l'étridc di1 nionde estérieur, rie pouvait échapper à l'activité 
de Delezenne. Aussi le voyons-nous, des son arrivée il Lille, 
s'occuper de déterminer par des observations barométriques, 
l'altitude de Lille et indiquer le moyen d'observer, d'une 
manière précise, les phénomknes méléorologiqiies, note quiavait 
ron in~porlance B l'époque ou elle était écrite. Car bien peu de 
ceux qui observaient joui.nellenient le harométre e t  le thermo- 
mètre, savaient remplir les conditions qui rendent les observa- 
tions conlparabies et, par suile, utiles. 

Longtemps aprés , Delezenne revient sur ces conditions 
d'exactitude si nécessaires lorsqu'on veut arriver à un résultat 
certain et pour épargner aux hommes de  bonne volonté qui 
consacrent leur temps A la météorologie, des calculs de correc- 
tion rebutants par leur répétition, il a la patience et le dé~oue-  
inen1 de publier des table- barométriques 

E u h ,  on trouvera dans le rapport dc la mmmissioii chürgke 
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de recueillir les observations niétéorologiques, d'importants 
détails sur les baromètres, sur la conslruction d'un baromètre a 
siphon a large tube, bel instrument que Delezenne a construit 
avec di1 mercure préparé, ii cet effet, par Vauquelin. Voici 
encore une précieuse relique que nous voiidrions revoir dans un 
de  nos étnl~lissemenls publics. 

On trouvera aussi, dans ce mémoire, des délails intéressants 
sur le moyen d'obsrrver le barométre, de combatlre l'adhérence 
du mercure au tube, en faisaiit osciller ce dernier ou en les 
soumettant à dm chocs rcpétés. 

Citons encore un moyen ingénieiix de mesurer la quantité 
d'eau quis'évayre rn un certain temps, donnée qui a de I'impor- 
tance lorsqu'on recherche l'influence des eaux pluviales sur le 
regmie des cours d'eau. . 

Parmi les inérnoires qui nie restent à citer, je signalerai l e  
mémoire sur I'aréon~étrie 1818-1822, T. II, p. 48, ou se trouve 
résolu d'une manière fort rationnelle le problème de la cons- 
truction d'aréombtres, ayaut un grand degré de précision. Ce 
sont de véritables densimètres que Delezenne apprend a 
fabriquer et il est fàcheux que la routine empêche de substituer 
de tels instruments aux appareils de Baumé ou de Cartier que 
l'on trouve dans le conmerce et qui malheureusemenl ne méri- 
teut aucune confiance. 

Je  me borne Q noter ici les titres des mémoires de Delezenne 
dont je n'ai pas fait l'analyse dans cette présente notice. 

Note sur la balance, 1819, V .  1, p 18. 

Note sur l'emploi de la balance dans les opérations commer- 
ciales, 1819-1822. - T .  II, p. 117. 

Forntulcs pour calculer la pesanteur spécifique des solides et d c u  

liquides, 1819. - T, 1, p. 7. 
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Mèmoires sur les rnelanps ou cornbinuisons de l'eau avec l'acide 
~ulficrique, 1819. - V .  1, p. 23, 1883, T. III, p. 1. 

Sur la culture d e  la parnaenlière considérée sous le rapport de la 
quantité de potasse ( e ~ a  collaboration nvec M. IllaElet), 1830. 

Sur l'éclairage de l'huile à colza, 1858. - T .  V, p. 31. 

Ex)~osition du sysiérne métrique, 1807. -T. 1, p. 7. 

Sur la rdgle clas deux fau.rses positions, 1808. - T. 1. 
Sur l'entploi du cercle répétiteur, 1823-24. - T. [II, p. 32. 

Sur un procldé pratique pour abaisser une perpendiculaire sur 
unplan, 1827-28. - T .  VI ,  p.  88. 

Gnomonique élémentaire, 1807. - T .  1. 

Rapports el discours. 

Notice chronologique sur Scalbert, 1819. 

Discours sur la marche et les progrés des sciences, 1819. 

Extrait du rapport fait au nom de la commission chargée 
d'examiner les mémoiresprésentés pour le pri.x de physique d 
décerner en 1815. - T. IV, p. 35. 

Rapport sur le projet d'établissement d'un cours de dessin 
linéaire et d'un cours de géométrie et de mécanique appliqués 
aux arts, 1827-1828. - T. VI,  p. 119. 

M E L A N G  E S .  

Rapport sur l a  rystdme imntfmonique de Finaigle, 1807. - 
T. 1, p. 13. 

Jubilé académique de M. Delezenne, 1856. - T .  III ,  p. 478. 
Les pigeons voyageurs, 1861. - T. VIII, p. 477. 
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DES SCIEXCES, DE L'AGRICUL'I'URE ET DES ARTS 

D E  L I L L E .  

- 

BULLETIN DES SÉANGES. 

11.1. DE MELUN, prksident sortant? déclare iiistalles dans leiira 
fonctions les meml)res du Bureau élus pour 1866 

En çonséquc,nce il quitle le fauteilil et M. GIRARDIN l 'y  rem- 
place. 

11. L E ~ ~ A I T R E  fait l'analyse de plusieurs travaux publiés dans le 
Bulletin des Ijagénieure civils de Paris et dans le Bulletin de la 
Société Itzdustrielle d'Amiens. 

M. DELERUE rend compte d'un volume de poésies envoyé par 
M. Grillet. 

hliI. GIRIRDIA donne lecture d'un noirveau fragment de son 
Histoire des Arts Industriels chez les Anciens. 

M .  DARESTE expose des faits CUI ieux au sujet du dé\~loppenic.nt 
des tiiberculcs de la pomme de  terre, a propos du dépdt par 
M. Mathias et  du renvoi 2i l u i  fait pour examen de ponimes dc 
terre prPsentaot des particularitéà reiuarquables. 
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JI. BACHY rappelle qu'il a déjà sigiialé il y a bien longtemps 
des faits de meme nature à l'attention de la Société. 

M. CEESTIEN, bibliothécaire-archiviste de la Société, donne 
lecture du rapFort suivant : 

Q L'article l 7  de notre règlement impose à votre bibliothecaire- 
archiviste le devoir dc vous faire counaîlre chaque année les 
mutations surveniics dans le personnel de la Compagnie. 

a Je vienssatisfaire à cetle obligation. 
» La Société a perdu,celte année,l'un de ses Membres hono- 

raires, M. Vallon, Préfet du Nord. La Société s'est associé au 
deuil général causé par cette mort imprévue. M. Guillemin, 
recteur, a dii quitter Douai et a Bté remplacé par M. Fleury et 
M. Crosson est remplacé par M. Jarry. 

u Parmi les Membres résidants nous avons été assez heureux 
pour n'avoir point de deuil ü enregistrer.Des exigences de service 
ont éloigné de nous M.  Lebreton dont le souvenir restera parmi 
nous ainsi que celui de ses intéressantes coaimunications. 

u Parmi les Membres correspondants nous avons a deplorer la 
perte de id. Malherbe Alfred, magistrat honoraire, notre cor- 
respondant depuis 1844, connu dans les sciences par ses 
écrits cniomologiques , et celle de M. Bouchard-Chantereau, 
autre naturalisie affilié à uolre Compagnie depuis 1886. 

» Là se borne heureusement, à ma connaissance, le nécrologue 
de la Compagnie pour l'année 1865. 

Pendant cette niéme année nous avons recu parmi nos 
Membres honoraires, M. Pietri, Préfet du Nord ; parmi nos ti- 
tulaires, M. Gosselet, Jules, professeur à la Facu!té des 
Sciences,qui figurait déjà parmi nos correspondants ; h1.Roussel- 
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Defontaine (Charles), maire de  Tourcoing, auteur de nombreux 
travaux historiques ; Grip.n (Émilc), professeur suppléant de  la 
Faculté des Sciences, e t  Mossot,profe~seur d e  rhétorique a nolre 
L jcée  Impérial. 

JI En résumé, le nombre de  nos Membres honoraires est resté 
le  même,  cinq. 

» Lc nombre de nos titulaires a atteint le chiffre réglementaire 
de  50; puisse de longtcinps aucun vide ne se  faire parmi nous. 

» Parmi nos correspondanis, nous avons inscrit MM. Chappe , 
Léopold , du lycée de Yersailles , !'un d e  nos lauréats pour l e  
concours de  poésie; Boucher, Charles, pharmacien priiicipal d e  
I'hBpital du Gros-Caillou, à Paris, connu par ses travaux d e  
chimie et d'hygiène; 3l. Lebreion, ancien Membre résidant, 
appelé a Paris, et $1. Kolb, Jules, ingénieur civil à Amiens, 

II Le nombre des correspondants dont nous pouvons affirmer les 
rapports dans la Compagnie, se trouve aussi porte a 1 2 0 . ~  

M. BACAY donne lecture de  son rapport sur  l'état financier 
de la Soéiété et du projet d e  budget. 

Sont nomniés c:nimisraires pour examiner ce rapport : Ml. 
Meunier, d e  Melun, S a n  Hende. 

M. DESPLASQUE lit  un rapport sur la candidature de  M. Negri 
au tiire de mcrnhre correspondant de Florence. 

BI. K U ~ I ~ N N  fils donne lecture de  la note suivante sur I'acide 
azulniique. 

(( Proust, Ir. premier, cnsiiite Jolinston el Boullay on1 constaté 
que si l'on conserve pendant ün certain temps de  l'acide cyan- 
hydriqiie dans un flacon rermé, i l  y adéconiposition el tout l'acide 
se t ransfwne eu un  résidu noir boursoufflé. Différentes analyses 
et études ont été h i les  de ce corps.; ou n'a jamais pu lui trouver 
une formule rationnelle. 

n M. Licbig eut l'obligeance d e  nie remettre,il y a trois mois, 
une certaine quantite de ce produit a composition controversée. 
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r Voici Irs principales propriétés de cctte matière désignée gé - 
néralement sous le non] d'acide azulrniqae el faisant partie d e  
ces carps organiqocs niilorphes dont il importe de  n'envisager la 
conrlilution qu'avec une grande circonspection e t  pour lescluels 
les résultais de l'analyse iiiéiiie sont si souvent incertains. 

I. I.'acidc azulniiqui: se  présenle sous la forme d'une  nasseb brune^ 
ires-légère, ayant un r e f l ~ t  bleuàlrc, iusoliible dans l'eau, peu 
soluble dans l'alcool, insoluble dans l'éther. 

u II se dissout dans les acides chlorhydrique et siilfurique.Dans 
cc, preniicir acide i l  e5t beaucoup plus soluble C chaud ; avec I'a- 
cide nitrique cooccntré i l  s c  colore en jaune sans s'altérer visi- 
blement qnant A sa  fornie el donne des conibinaisons avec les 
selsd'argeut et dcmercnrc,à composition très-irrégulière,et coni- 
plétenient incristallisables. 

D P a r  une chaleur inodérée,il se transforine en paracyanogène 
e t  donne par  une chaleur plus intense de l'azote r t  du  carbone. 

» Dans I'in~possibilité d'obtc nir l'acide azuloiique à l'état cris- 
tallin,voici les moyens d e  purification que j'ai suivis pour ohtenir 
un corps siisceptible d'étresoumis a l'analyse 

s J e  dissous le  résidu noir dans l'acide chloiliydrique additionné 
de son poids d'eau. Jechaufre une heure et apïes  avoir filtré, je 
laisse refroidir . I'acidc se  depose en grande partie et peut é lre  
parfaitement lavé. 

D J e  traite le produit obtenu par une dissolution de potasse peu 
conceutrée et  j o  sépare de nouveau l'acide aziilniique au moyen 
d'un petit excès d'acide chlorhydriqne. Dans cet état,  cet acide 
lavé a grande eau est  seché j. 100'. 

D Le produit ainsi obtenu etsoumis à l'analyse a d o n n e  les ré- 
sultats suivants : 

4 
-N1 

ze - 3e -- 
H 4 .G 12.4 4.6 
C 39.3 39.2 39.4 
Az 43.5 43.3 43 , s  
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- 539 - 
n Les chimistes qui ont analysé ce corps avant moi avaient 

trouvé: c"z4 1l6ui (Johriston),les autres cS A Z ~  H~ o4 ( ~ c l o u z e  
Richardson) et  l e  regardent comme une combinaison de cyano- 
gène et  d'eau 

)I La formule rationnrlle qui se  rapproche le  pliis des analyses 
précitées se trouve être cS A Z ~  H' 0% s e  décornpo~ant c o n m e  
il suit:  

4C"AzH. 3- 2 H O  
oii plutôt 6 A z  O - -- \ - 4 C A z H + H " O  

tic. cyanhy. Eau ( avec les nouveaux 6quiralenis; 

D Ce produit serait dont une combinaison simpled'acidc cqan- 
hydrique et  d'eau 

u La différcrite ohservee dans les analyses ne proviendrait-elle 
pas de  la quantité d'eau fixke dans la combinaison? u 

. 11. GOSSELET rend compte d'une publication envoyée par  
M, biorièrc; M. ,  C., et intiliilée : Notes sur la géologie de la 
Xormandie. 

II rend compte d'un volume du Bulletin de la société d'émula- 
tion du Jura. 

W .  VIOLLETTE (Cliarlt.~, lit un rapport sur un procédé d'adou- 
cicsemeiit des ehux calcaires, examiné. sur  la demande d e  
l'administration municipale. Ce rapport sera transmis à M. le 
)!aire, av tc  quelques niodifications adoplbes aprbs discussion. . 

M DARESTE carniniinique des observations qu'il a faitei s u r  un  
prcc6de-de rniilliplication des bcttcraves 

- 11. Gni~ox expose les principaux résultats de; travaux de  
, .  . 

physique en 1865. 

M. MEinrea, au nom de la comniission chargée d'examiner les . . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



eomptesde M. le Trésorier e t  le projet d s  budget présenté par lui 
pour l'année couranle, donne connaissance d'un rapport qui 
renferme le résumé suivant de la situation tinanciè~e au le' 
janvier 1866 

1' Comptcs pour 1865. 

Recettes . !),y61 25 

Dépenses. . . .  7.811 49 - 
Excédant. . 1,949 75 

Cet excédant s'augmente de la valeur 
des médailles restant au 31 décembre 
1865, s'élevant à . . . . . . . .  511 60 

Le reliquat disponible en espèces et en 
médailles est donc de . 2,461 35 

La dette de la Société, au 31 décembre, 1865, se composait 
suivant délai1 du décoinpte a la sonime de 4,007 « 

L'aclif dont elle peut disposer en espè- 
ces el en médailles, s'élève a . , . . 2,461 25 

Son déficit au 31 décembre est donc de 1 ,(in5 65 

Ce déficit est moindre que celui constatée jiisqu'a présent 
à la fin de chaque exercice, et. pour le couvrir, la Société a les 
ressources que lui procurera la vente de l'inventaire analytique 
des archives de  la chambre des comptes, laquelle couvrira cer- 
tainement les débours de la Société et donnera probablement un 
excédant. La situation financière de la Compagnie peut donc 
?ire considérée comme satisfaisante. 

2OBudget pour 1866. 

Recettes (non compris les rentrées devant provenir de  la vente 
des exemplaires de l'inventaire analytique, etc ] .  11,099 75 
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SPancc puhliqiic . . . . , . 2,108 25 
Inipressioris des ménioires (le conipte 

étant soldé au 31 décembre 1864). 2,000 D 

Prix Wicar . . . . . . . . 3,000 ,, 
Dépenses diverses . . . . . 1,704 50 
Amortissement pour solde de la 

dette pour impressions exhaordres 2,287 D 
- - - - - -A- 
11,099, 75 

Les comptes pour l'année 1865 sont approuvés, ainsi quz le 
projet de budget conformément aux conclusions du rapport. Des 
reinerciments sont votés a M. Bacliy, trésorier, pour sa bonne 
et active gestion. 

M. CORE~WJNDER dépose un troisième mémoire sur la Végétation 
des plantes, dans lequcl il résume ses travaux sur les fonctions 
des feuilles (T70ir les Me'moirez de 1866). 

Il est procédé au scrutin sur les conclusions d'un rapport lu 
à la derniere séance, relativemeiit à la candidature de 11. le 
commandeur Negri, de Florence, a u  titre de memhre correspon- 
dani de la SociAté. Ces conclusions sont adoptées. En consé- 
quence, M. NPgri, directeur du minidèredes affaires étrangères 
du royaume d'llalie, ii Florence, né a Milan, le 13 juin 1809, 
est proclanié nierlibre correspondant. 

M. G I ~ A R D I N  continue la lecture de sa dissertation sur les 
Arts iadustriels cher les anciens. 

11. GRIPON continue el  termine l'exposé des principaux tra- 
vaux de physique, pendant l'année 1865. 

M. JOUVIN, M. C., à Brest, envoie une note et un article extrniis 
du Moniteur de la Flotte, relatifs à un procédé pour la preser- 
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vation des c a r h m  en fer, contre l'action de l'eau de mer et des 
niollusques (Renvoi h M. Lemaitre). 

M. DE MELUN donne lecture d'un nouveau fragment de son 
Hisroire des Etats de Lille, qui la condiiit à la conquête 
francaise en 1667. 

M. G J R A R D I N  contiiiue la leclure de $on Histoire des arts 
indusiriels chez tes anciens. 

M .  GOSSE LE.^ expose les découvertes récentes faites au sujet 
de l'histoire de  i'homiiie aux âges anté-liistoriques. - Dans 
cette séance, il s'attache aux découvertes auxqnelles ont 
donné lieu les foirilles faites dans les cavernes a ossements. 

M. VIOLETTE (Henri) dépose sur le hureau lin exemplaire d'nn 
ouvrage qu'il vient de publier sous le titre : Guide prattque 
du  fnbricant de vernis. - Tl indique sûiiiinairenient la pensée 
qui a présidé à la rédaction de cet ouvrage, et les points sur 
lesquels il a fait progresser l'industrie dont il s'occupe. - Des 
remercimenls lui sont adressés 'au nom t!c !a Société. 

M. DE NORGUET, en offrant une brochure iutitulée: Les froids 
font-ils périr les insectes ? expose siir ce point ses opinions ; 
i l  a ,  par dé nonibreuses expériences, constaté que soiis aiicune 
fornie, les insectes ne sont sensibles à I'action d'un îroid même 
rigoureux. 

M. G U I ~ A K D E T  capose les principaux travaux d'astronomie 
qui ont paru en 1865. 

hl. GIUPON cornniunique à la Socibté, un travail relatif à la 
The'orie des tuyaux à Chelniiri~s coniques qu'il se propose de 
lire aux séances de la Sorbonnc. - Ce travail est approuvi: en 
cette destination. 
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M. DARESTE donne lecture d'une note destinée également 
aux niêiùes séances, dans laquelle i l  a resuiné plusieurs comiiiu- 
nications dela failes par lui - Ce travail est approuvé. 

JI. GOSSELET termine un exposé des travaux récents sur 
l'histoire de I'lionime aux âges anlé-historiques. - II considère 
dans cette séance, l'ensemble des renseignemerils fournies par 
l'étude des stations lacustres. 

11, V E R L Y , ~ ~  offrant a lasociété deux objets en marbre,donne 
lecture de la nole suivante : 

a Messieurs, 

u Après les entretiens de  notre honorable collègue al. Gos- 
seiet, jc crois que les spécimens que je viens présenter I la  So- 
ciet6 sont dc circonslance. 

O Ce sont : une table de marbre de Medoux ;Pyrén&es) et un 
pressepapier de brèche d'Alep. 

» Le marbre de Medoux se compose de  fragments vifs de 
marbres d'espèces différentcs enchaseés dans du sable et des 
poussières siliceuses, l'acuité des arétes prouve une agglonié- 
ration instantanée a laquellc des pressions considérables et les 
infiltrations subséquentes ont donné la compacité acloelle. On 
y reniarque surt.out des fragnients de marbre bleu turquin d'I- 
talie, du blanc de  Génes, du noir de Dinan, etc. 

R Le sc cond échantillon, au contraire, est uniqueirient forme 
de rnorccaux arrondis en maniére de galets, connus, je pense. 
sous le nom technique de  cailloux roulés. 

Je  prie la Société d'accepter ces deux pièces pour son usage 
particulier et non pour en doter le Musée selon sa respectable 
niais trop libérale coutunie. B 

II est voté des remsrcieinenls a 11. V s n ~ n .  
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M. BENVIGNAT donne lectiire d'un travail relatif certains des- 
sins faisantpartie de 1û collection Wicar, et attril)iies B Michel- 
Auge. üne  étude allentive de ces dessiris et de l'écriture qu'ils 
portent presque'tous, Ic décidc à r6vocliier en doute leur aiithcn- 
ticité, sans qu'il lui soit possible d'ailleurs de se prononcer sur 
leur vérilable auteur (Voir les niémoires pour 1866). 

M. ~lossor  rend coii~pte de quelques poésies qui lui avaient été 
renvoyi.es et d'un recueil de chants populaires intitulé: Roman- 
cero Champenois. 

M. KOLB, M. C. adresse la deuxièine partie d'un mémoire sur 
la fabrication de  la soude. Ce mémoire e ~ t  renvoyé à M. Meurein, 
pour rapport. 

M. de LAPPARENT adressc une note relative à un nouveau mode 
de ligature pour gerbes. Renvfii à M .  I!. i'ioleite. 

M. GIBARDIS donne quelques details w r  les séances de la 
Sorbonne et leur organisalion. 

M. CHON donne lecture d'un fragment qu'il se propose d'a- 
jonter à un travail littéraire intitulé Causerie, 11; par lui dans 
le courant de l'année dernière (Voir les iiicnioires pour 1866.) 

M. DE NORGUET retrace l'ensemble des travaux auxqiiels a 
donné lieu I'eutomologie pendant l'année 1865. I I  insiste prin- 
cipalement sur les reclierches relatives à la maladie du ver& 
soie et a I'accliniatation de vers succPdanés du hoirihyx du niii- 
rier. 

M. BACRY donne lecture (le notes r~latives Io à la Mouche- 
Feuille,réceminent iniportbe cn France et existaiit au jardin d'ac- 
climatation à Paris ; ?Io à certains détails de mœurs de I'Agrostis 
segetum; 3" à la théorie de la machine pneuniatiqiie et à I'évalua- 
tion'du travail nécessaire pour faire le vide au moyen de  cet 
instrument. 
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Cette dernière nole provcque quelques ohserrations et  expli- 
calions de  la part de MM. Gripon et Guiraudct. 

X. G I R ~ R O I N  lit un nouveau fragment de sou Histoire de# Arts  
indus t r i~ l s  chez les Anciens. 

M. GO~SELET rend compte d'un travail inskré aux Mémoires do 

l'dcade'mie royale de Munich sur la forniation des granites et 
sur la dioriie considérés comme produits de la ségrégation des 
granites. 

Lc nième Nenibre rend coinpte d'une Iiistoire de  la .!:inira- 

logie e t  entre à ce sujet dans des détails historiques. 

M. le doclcnr A. HouzÉ donne un résumé des piincipaiix tra.. 
vaux récenls d e  niédecine e t  dc physiologie. II insiste surtoui, 
sur les résultats très-remarquables au  point de vue de l'hygiène 
pub!iyue qui ont é té  fournis dans ces derniers temps par la Sta-' 
tistique : Io Etablissant l a  mortalité dans les maternités, conipa- 
rativement à la iiiortalité moyenne; Péélablissant une compa- 
raison au  point dc vue de la rkusaite des opérations chirurgicales 
entre Ics hôpitaux et  la vie domestique ~ r d i n a i r e  , les grandes 
villes e t  la campagne. 

Celte communication provoque qiielques observations de la 
part de M.  le docleur Chrestien. II a fait lui-même des recher- 
ches statistiqnes semblables pour la ville de Lille, e t  les résul- 
tats qu'il a obtenus diîfèrent peu de ceux qui sont fournis liar la 
statistique génkrale, e t  les corrohorent par leur co~cordancc.  

Trois disciissions s'engagent à ce sujet è laqiielle prennent par  
MM. Testelin, Girardin, H. Violette, Chresticn , 1. TlorizF., Ainid 
Hoiizé Parise. 
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M .  D ~ R E S T B  rend compte de plusieurs alkervations d'anencé- 
phalic et cntre dans dcs détails sur le développement de cegenre 
de mosstruosités. 

M. VAY HENDE donne leclure d'une note sur deus médailles, 
I'uneprétendue d'dquilius Sabinu~,personnage consulaire dont 
la fille épousa Heliogabale; M. Van Hcnde a reconnu que celle 
médaille é l a i l  l'œuvre d'un habile faussaire etl'autre, de B!ira- 
beau,est inédite et curieuse à certains égards (Voir les rnémoires 
pour 18G6). 

M. GO:SELET continue le compte-rendu commencé par lui de 
l'histoire de la Mineralogie. 

11. COLINCAMP, Membre Correspondant, présent a la séance , 
donne u n  a p e r y  du nioiivernent littéraire en 1865 el  une appré- 
ciation générale des principales œuvres qui s'y sont produites. 

M. le docteur A. Houzé rend compte de divers travaux récents 
relatifs a la panification et à la conservation des blés. 

Celte comniunicat,ion donne lieu, de la part de M. H. VIOLETTE 
à diverses observations au sujct des prockdés poiir la conser- 
1-ation des grains ; dc la part de MM. DARESTE et BACOY a des 
reiiiarques au sujet d'un procédé poiir la destruction des cha- 
rancons. 

M. DELERUE donlie lecture dt: deux opuscules a!anl pour 
titre : Epigramrnespodliques. 
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- hl. MEVREIN présente un conipte-rendu des tableaux de inétéo- 
rologie en 2865. 

M. VERLY présente à 1s Société un échantillon d'une matière 
qui serait peut-être suscepiible d'applications utiles. 

L'échantillonque je soumets aujourd'hui A l'attention de mes 
savants colli.giies n'a d'intérêt que par son étrangeté niême. 

r Cette maliére, tantôt aux teintes uniformément bleues, tan- 
tôt alternties de blanc, a l'aspect et presque le poids et la durete 
du marbre dit bleu turquin; elle est susceptible d'acquérir un 
brillant poli et se laisse tailler aussi régulièrement que les 
plus homo, menes. ' 

n Ce produit'que MM. les industriels jeltentdédaigneusemeut 
aux résidus sans usage,u'est auire que le dépôt formé lentement 
et progressivement siir les parois des cuves a teinture par la 
présence de l'indigo, de l'eau, du sulfate de çhaus et de l'acide 
sulfurique. 

Le spécimen ci-joint a éte rcrueilli a l'usine dc 8181. Slalars 
dans des cuves abandonnées qui avaient fonclionné sans inter- 
ruption pendant plus de trente années, de là l'épaisseur de la 
couche. 

u Si la ~ o c i e t é  pense que la chose ait qiielqu'intêrêt industriel 
ou scientifique et qu'elle veuille déposer ai l  musée cet échantillon, 
je mets a sa disposition noil-seulement ce cube reclangulaire 
taille et poii, maisdes fragments de la nialière brute teile qu'elle 
vient d'étre arraché des réservoirs. * 

hl; KUHLMANN fils faitun exposé rapide des principaux travaux 
de chimie organique en 186t. 

111. GOSSELET fait connaître une observation gbolügiquc, qui 
peut avoir une grande importance scientifique, au point de vue 
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d e  la constitution du bassin houiller d c  la France. Des obscrva- 
tions laites dans les fosscs d'Anirhea , il resulterait que les coii- 
clies de  houille niaigre au Nord e t  de  houille grasse a u  Sud 
seraient les deux versants d'uue seule coi:clie d e  houille; la 
partie Siid ayant été deplacée, brisée e t  retournée par l'effet 
d'un niouvernent du sol. 

Cette coniniunication provoquc diverses observations e t  une 
discussion s'engage à laquelle prennent par1 MM. Girardin, Ma- 
thias, Kuhlmann file, Corenwinder, Dareste. 

M. DARESTE comnlunique d e  noiivelles observaiions sur  le dé- 
veloppement embryogéniqiie. 

Le BUREAU comn~uniquc,en proposant de I'adopter,une propo- 
sition d c  socscription pour l'achat de  la  iour, existant encore à 
Rouen,  oir Jeanne d'Arc fut jadis renfermée peiidant son procès. 
- Cette proposition est votée à l 'unanin~ité. Avis en sera donne 
au coini!é formé a Rouen. 

M. ROUSSEL-DEFONTAIKE dépose s u r  le hureau,  au nom de  
l'auteur, M. Pagot  de Chainouny, plusieurs brochures relatives 
a l'histoire nalurelle et a la gkologie du Mont  Blanc. Remis à 
M. de  Forguet. 

M. VAN HENDE préscnte un résumé des principaux travaux de. 
numisniatique pendant I'annCe 1865. 

M. GOSSELET présente a la Société une série d e  niodeles des - 
l inés a l'étude de  la  ciistallogiaphic : ces modblcs ont été ires- 
hien exécutés par M. Vit, deLille. 

Lemême Menihre présente divers objets trouvés par lui dans 
iin dépôt d'immondices remontant a une antiquiié très-reculée, 
ci situe prés d e  Bavay : il suppose que des fouilles pourraient 
amener des découvertes intéressanles. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



II présenle aussi quelques échantillons de tissus provenant des 
fouilles faites dans les antiquesslalioiis lacustres en Suisse. 

M. GRIPON rend comptc des recherches faites par lui récem. 
ment sur la conduciibili~é du plomb et du niercure parlaclialeur ; 
il dkveloppe les inéihodes expérimentales qu'il a eniployées. 
(Voir les Mcnioires pour 1866). 

M. MEUNIER trace lin exposé rapide des principaux raits qui se 
sont produits en 1565 relativement aux sciences poliliques et 
economiques : ii insiste surtout sur l'origine et le développement 
des socie!és dites Sociétés coopératives. II indique les traits qui 
les caractérisent et permettent de les classer et fait ressortir 
d'une part l'état actuel de ce courant d'idées en France, ainsi 
que son avenir probable, d'autre part les diffircnces qu'a pré- 
sentées son développement en France, en Angleterre et en Alle- 
magne. 

M. DE NORGL'BT fait un rapport verbal sur divers envois faits !J 
la dernière séance par M. Payot, de  Chamounix. 

M. DELERUE donne lectiire de plusieurs fragments de la 2e édi- 
tion de son ouvrage intitulé : Livrede  lecture de 1'Ecolier Lillois, 
oii un homme célèbre, un monument remarquable, une insti tution 
uti le a Lille sous c h a p e  lettre de l'alphabet. 

M. Mosso~ fait un compte-rendu des œuvres dramatiques les 
plus saillanles qui aient paru en 1865. 

RI .  DARE~TE communique des observations sur la constitution du 
jaune d'œuf. 

M. Aimé Houz~  DE L'AULNOIT analyse les résultats des cuinptes- 
rendus orficiels de  l'Administration de la justice civile ct com- 
merciale en  France pendant I'annéc 1865. 
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M. TESTELIN présente un résumé des travaux modernes sur la 
vaecine et la vaccination animale. 

M. GUIRAUDET préscntea la Société un mémoire de mécanique 
rationnelle relatif an mouvement d'un point matériel sur une 
surface. 

La question du prix Wicar, qni doit être dkcerné à la suite de 
I'exposilion de peinture annuelle est mise cn ddibhation ; ainsi 
que cellede la nominatiou d'uneconimission chargée de décerner 
ce prix. - Après une discossion a laquelle prennent ;art MM.  
Girardin, Guiraudet, Blanquart-Evrard, Testelin, Henri Vio- 
letle, Chon, Benvignat, Aimé Houze de I'Anlnoit, la Société dé- 
cide que le prix proposé sera décerné dails les conditions ou il 
a été annoncé. Le scrutin dbsigne, pour raire partie de la Com- 
mission spéciale : 
-' MM. Benvigriat, président, 

Reynart, Rlanquart-Evrard , Colas, Aimé Houzé. 

Cette coniinission pourra s'adjoindre tels membres étrangers 
qu'elle jugera convenable 

M. CARTIER, ingénieur des salines du midi, invite à assister 
à laséance, développe les procedés einployes dans le midi d!: la 
France, pour estraiie des eaux de  la mer non seulement le sel 
marin qu'elles reuferiiient, mais encore tous les autres produits 
qui y sont dissous, et principalement les sels de potasse, de 
soude et de niapesie. II indique d'abord les procédés inveutés 
a cet effet par M. Balard, qui est le créateur de cette industrie, 
puis quelques modificationsintroduites rkemment et fondées sur 
la production arlificielle du froid par le procédé Carré ; enfin 
un procédé qu'il dbsigne sous le nom de procédé agricole 
parce qu'il fournit comme .résidu des premières op6ralions, un 
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salin potassique susceptible d'êtrc utileinent employé comme 
engrais. 

M. GIRARDIN donne quclques détails sur les avantages de cc 
genre d'engrais et les emplois spéciaux qu'il conviindrait d'en 
faire. 

M. CARTIER orfre une brochure publiée par lui sur celte ques- 
tion; elle est reiuise a M. Meurein pour rapport. - Ues remer- 
ciments sont adressés à N. Cartier pour son intéressante 
coinmunication. 

M. DAILESTE donne lecture du rapport fait à I'admiuislration 
manicipalepar unc coiriinission chargéed'ltudier, ail point de vue 
de la santé publique, les deux questions de la ladrerie des porcs et 
des trichines et de proposer, à ce sujet, les niesures convena- 
bles de la par1 de l'autorité. M. Daresie était le rapporteur de 
celte commission (Voir les Mémoires pour 1866). 

La lecture de ce rapport achevée, il rapporte qu'il a eu occa- 
sion, dans cvs derniers temps, d'observer uu genre d'altération 
des viandes qui semble nouveau, c'est celui de la présence 
d'acarus tout-à-fait semblables à ceux du fromage. 

M. BEXVIGNAT fait part à la Société di1 résultat des recherches 
faites par lui dans le but defixer l'atlribution de certains dessins 
de la collection Wicar : il a pu s'assurer qu'un certain dessin 
resté jusqu'ici anonyme, est réellement de Fra Bartholoineo: 
c'est une élude pour un tableau qui se lrouve à blorence et dont 
une répétition chiste à Paris. 

M. COLAS, rapporteur, donne lecture au nom du jury, pour 
le concours Wiear de  peinture, du rapport suivant : 
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)) Jf essieuïs, 

n Par unc décision spéciale, le concours de  peinture pour 
le prix RTicar, qui dcrait venir en 1868, a été avancé en 
raison de l'exposition de peinture qui a lieu exceptionnellement 
à Lille, en cc moment. 

II Voici les ternies du programme relatif à c e  concours : s En 
,, raison de I'exposiiion de peinture qui aura lieu à Lille en 186(i, 
u la Soc.iéte, dans sa sCance du 15 décembre dernier, a décidé 
D que le concours de 1868, afférant a la section de la Littérature 
B et des Beaux-Arts, serait un concours de Peinture ,' et  que 

par exception ce concours serait avancé en 18Gti. 
u En conséquence, le prix Wicar, qui aurait été décerné en 

r 1868, sera décerné, i la suitede1'Exposition deLille en 1%G, 
n a l'auteur du tableau jugé le plus remarquable parun jury pris 
B dans le sein de la Société ou désigné par clle. 

D Dans votre séance du 20 juillet dernier, vous avez coiiipos6 
ce jury de MM. Benvignat , Blanquart -Evrard , Colas, 
Houzé de 1'Aulnoit et  Reynard, en l'autorisant à s'adjoindre les 
artistes membres correspondants de la Société et, su besoin, des 
artistes pris en dehors de son sein. 

D Le jury nommé par vous, Messieurs, s'est réuni le 31 
juillet chez 11. le préfident de la Société, pour étudier et  pré- 
parer les \oies et  moyens d'arriver à se tirer d'une inaniére 
équitable de  la mission délicate que vous lui avez confiée. 

11 En effet, il ne s'açissait pas de juger un concours ordinaire 
où le plus ou moins grand nombre de points détermiue le çlas- 
senient des concurrents ; il s'agissait d'une appréciation d'art 
de la plus haute portée, - appréciation devant laquelle reciilcnt 
les juros les plus conipklents. - II s'agissait enfin de désigner, 
dans une exposilion importante tant par la quantité que par le 
mérite, r le tableau le plus reniarquable. u 

o Malgré la difficulté que préseniait unesemllrible mission, 
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votre jury l'a accrptee résolument dans la feriiie conviction de 
la remplir arec conscicnce en dépoliillant tout lien de personnes 
ni1 d'écoles. 

u II s'est ajourna au 3 de ce mois au local de l'Exposition. 
afin d'asseoir ses appréciations devant les œuvres niêmes, en 
invitant cliacun dc srs nienibres à renouveler iudividuellement, 
dans les salons dc I'Esposition, une exploration attentive. 

s Conîorniémcnt à l'usage ktabli dans toute espèce de con- 
cours, les menibres de 1'Iiistitut ne devant pas prendre part à la 
lutte, à cause de la haute position qu'ils occnpent , le jury a fait 
choix parmi les talileniiii pouvant concourir, d'uri certain nom- 
bre des plus reniarrluables dr I'expnsilion dans les différents 
genres. 

N Les tableaux choisis par le jury lui ont paru, apriori, 
o'rfrir avec des qualités de prenlier ordre, un mérite presqu'éga; 
lernent partage. - Nous sommes Iieureox d'eu donner ici le 
téinoignage ; - mais, le prix a dkcerner est unique et il n'est 
applicable qu'à une seule ceuvre. . . . . 

» Aprés un examen scrupuleux du mérite de chaque œuvre a 
tous les points de vuo, votre jury a décidé que, afin de classer 
d'une manière équitable et définitive les tableaux remarqua- 
bles sur lesquels ii avait à se prononcer, il y avait lieu de  
tenir conipte du rang assigné de tout temps aux diffkrents 
genres ou modes de peinture. Pnis il a procédé à son vote. 

s Les suffrages se sont portés sur les œuvres de MM. Amaury 
Duval et Jules Breton et, la (( Naissance de Vénus n de 
31. Aniaury Duval ayant réuni la majorité, ce tableau a eté 
déclaré le plus remarquable de l'Exposition de Lille. 

D Qu'il nous soit perniis en terminant de rappeler ici la pensée 
du jury - pensée à laquelle s'est rangée la minorité. - L'ceii- 
vre de M. Amaury Duval peut, à jusle titre, être considéree 
co&ie la plus remarquable, parce que indépendamment de sa 
superioritk tant au point de vue scientifique qu'au point de vue 
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i+rtistitpe, elle appartient 4 lin haut degré, au mode de pein- 
tilre le pliis élevC et It?plus diflicile représenté a l'Exposition de  
Lille. 

D En i:onséqiience, Messieurs, votre jury ~011s propose de 
décerner le prix Wicar a W. Amaury Duval. 

B Fail à Lille, le 9 Aoùt 1866. 11 

La lecture du rapport suscite quelques observations de  la 
part de  1131. Bachy et Benvignat ; puis il est procédé au vote. 
Les conclusions du rapport sont adoptées. La Société décerne le 
prix micar de peinture, a M. Amaury Duval, auteur du tableau 
exposé sous le N '  21 et la désignation Naissance de Vénur. 

M. le docteur PARISE expose les principaux progrès qu'a faits 
la chirurgie dads ces derniers temps, mettant A profit les progrés 
des sciences physiques, des arts mécaniques et  de la physiologie. 

Cet exposé est suivi de quelques observations, ou questions 
de la part de plusieurs membres ; il en résulte une discussion 
a laquelle prennent part MM. Parise, Tcstelio , Girardin, 
C h  Viollette. 

M. KUHLXARN ;Fr.) fils, donne lecture d'une note sur les 
doubles décompositions résultant d'une différence dans le degré 
de volaiilité des sels en présence. - (Voir les Mémoires 
pour 1866). 

M. VIOLETTE (Henri) fait connaître les résultats importants 
auxquels l'ont conduit l.es recherches qu'il continue sur les 
résines. - Il est arrive à dissoudre directement et sans mani- 
piilation préalable, les résines Copat ou Karabé dansl'eesence 
de térébentine, en Ics exposant en vase clos à une température 
de350 à 400°, et  à fabriquer ainsi des vernis d'une pureté et 
d'une limpidité parfaites. - C'esi l i  un fait qui doit acquérir 
une grande iinportance industrielle. - (Voir les Mdmoires 
pour 1866). 
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Le président annonce officiellement à la Société la perte qu'elle 
vient de faire en la personne de  M. Delezenne, décédé le 20 
-4oÛt ; il dépose siIr le bureau le discours qu'il a prononcé à 
ses funérailles. 

M. GIR.~RUIN donne lecture d'un nouveau fragment de son 
Histoire dee Arts indzrrtt-isls chez les anciens. 

M .  GL'IRAUDET commence l'exposé des résultats ohtenus dans 
ces dernières années rn météorologie. II expose les lois de la 
circulation des grands courants atrnospliériques et des courants 
marins. 

M. hinié HOUZB DE L'AULNOIT expose l'état de  la justice cri- 
minelle en France d'après les comptes-rendus officiels publiés 
par le ministère de la justice pour l'an 1863, 11 entre dans les 
détails statistiques établissant la comparaison entre l'an 1863 et 
celle 1862. 

M. le docteur TESTELIN, parlant des progrès récents de 
I'Ophthaliuologie, fait l'histoire da l'opération de la cataracte, 
et explique les divers procédés qui ont été employés jusqu'à 
présent pour l'exécuter. 

M. GUIBAUDET, poursuivant un exposé déji  commencé par lui 
des progrès les plus récents de la météorologie, indique d'abord 
les traits principaux d e  la théorie des tempêtes tournantes. Puis 
il rappelle les travaux successifs pour I'organisalion d'un ser- 
vice d'observations m6téorologiques par Lavoisier, Quetelet, 
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Maury, jusqu'au serv:ce créé en 1856, a l'observatoire de Paris. 
Il met sous les yeux de la compagnie quelques spécimens des 
cartes n16téorologiqiies synopliyves qui sont jouriiellenient pu- 
bliées par I'Ohservaroire. Enfin il décrit d'après ces cartes les 
pri~ciparix caractères des tenipêtcs d'Eiirope et indique la mé- 
thode d'après laquelle on arrive à prédire lesvariations du temps 
qiielqucs jours a I'avencc. 

RI. KUBLYANN communique D la Société quelques observations 
nouvelles concernant la force cristallogénique. 

II rappelle d'abord qu'il a démontré, il y a quelques années, 
que le bois au  contact du fer et de  l'air humide peut, par une 
oxydarion lente dans laquelle la matière organique sert à trans- 
porter l'oxygène del'air sur le métal, passer al'état de limonitc, 
celle-ci affecie d'abord la forme fibreuse di1 bois dont elle a pris 
la place et peu à peu prend des dispositions cristaliines. Ce der- 
nier niouveiaent moléciilaire n'intervient-il pas aussi dans la 
forinaliou dit fer oligisle ? 

L'auteur présente aujourd'hui a la Société, des échantillons 
minéraux oii une réaclion inverse, une réduction, lui a permis 
d'oi)server des phenoniénes analogues. 

Dans des recherches de  houille faites dans le Pas-de-Calais, 
on a découvert un dépôt delignites formant une couche d'épais- 
seur inégale ii une profondeur qui varie de 1.2 à i8  mètres. Ces 
lignites sont pénétrées de pyrites et par places entièrement 
transformées en cette matière. 

En examinant les conditions au milieu desquelles ces pyrites 
ont pris naissance, il est facile de reconnaître que lenr formation 
a dû êtrc déterminée par la propriété 'réduclive de  la matière 
qui a donne le lignite; ainsi on peut très-bien admettre que du 
sulfate de fer, entraîué par les courants d'ean qni on1 baigné 
des bois immergés ail clé cliangé en sulfnre, puis, pour expli- 
quer le passage de ce sulfure de fer B l'état de bisulfure, on peut 
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supposer que du sulfate de, chaux en contact et transforme wr 
les niêmes causes, en sulfure de calcium, puis ultérieurement en 
carbonate de chaux par de l'acide carbonique, a i t  pu foriruir 
au sulfure de fer le second équivalent de  soufre. 

Quoi qu'il en soit, Ic bisulfure de fer formé a dû avoir dails 
l'origine la consistance molle d'une matière prkcipitéc, don1 les 
molf.culcs par la force cristallogéniqiie ont dû contracter et 
prendre l'aspect métallique de la pyrite en se sidxtituant aux  
molécules de charbon disparues par la colnblislion. 

En examinant les fragments de pyrites pi6sentks par Al. Kuhl- 
mann on remarque le passage lent de cette pyriie fiBreuse avec 
la configuration anatomique du bois a un état de  plus en plus 
dense, accompagnée des caractPres cristallins sur heaucoop 
d'échantilloris. Cette apparence du bois a souvent disparu cn- 
tierement et la masse se préseiite sous forme de rognons de 
pyrites couverts de  magnifiques cristaux à grands reliefs. 

voilà bien un noiivel exeniple des plus frappants des etfets 
de la force cristallogénique. 

M. Kuhlniann en signale un aulre oh I'intliierice de cetie 
force lente, bien que fort énergique, se démontre de la nianièrc 
la plus palpnble. 

Dans un chargement de navire i'ornié d'oxyde de inanga11è.c 
extrait dans les environs de Séville, M. Kuhlmann a pc observer 
et suivre pas a pas la transforniation de l'oxyde de manganèse 
hrdraté et prkipité en oxrde compacte aiiliydre et cristallise. 
II présente a la Société de cet o s ~ d e  A l'étal spongieux tellement 
léger qu'il surnage à l'eau. 

Dans cet élat, ce! oxyde est d'un brun foncé ; il tache les dnigts 
et produit des traces brunes sur le papier; c'est bien du reste 
un oxyde asscz riche, car il représente dans cet état d'hydrata- 
tion 81 cenlikmes de bioxyde chitniquement pur. 

Ac6té de  ces échantillons d'oxyde Iiydralé, M. Kuhlmann pré- 
sente le même oxyde ayant les molécules de plus en plus cou- 
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tractées et prenant successivement la dureté de l'ardoise; deve- 
nant plus dense encore. Cet oxyde prend l'éclat métallique sans 
avoir encore i'aspect cristallin, puis enfin il se condense en 
masse compacte et présente des géodes ou des couches pa ra l lb  
lement superposées oii l'on reniaryue de magnifiques cristaux 
de pyrolusite 

II est iinpossihle de mieus surprendre la nature sur le fait, de 
voir une démonstratinn plus claire des phénoini:ries successifs qui 
s'acconiplissent dans la nature sous l'influence de la force cris- 
t,allogéniqire avec la sciile intervention d'iine humidité cons- 
tante. 

M. Kuhlmann exprime ensuite le regret de n'avoir pas pu 
encore compléler ses étudcs sur la cristallisation sous l'influence 
des basses iempératiires , les gelées ayant fait défaut pendant 
tout l'hiver dernier. 

il ajoute qu'une serie d'essais lui a permis de démontrer que, 
dans un grand nombre de cas, au moment de cristalliser, les 
matières saliaes augmentent de volunrc et  se rapprochent de  
l'eau lorsqu'elle se congèle; qu'on peut rompre des llacons 
entièrement pleins de dissolutions saiiries au rnorrient oii leur 
cristaiiisalion a lieu par refroidissenient. Il indique uue méthode 
Dour mesurer cette augnienlation de volume Lorsque la cristal- 
lisation a lieu dans des tubes bien pleins e t  dont l'orifice a éte 
mal bouchée et renvershe sur le mercure, après l'expulsion à 
travers les fissures du bouchon d'une certniiie quantité de liquide 
due à 17iiugmentation du volume au moinent oii la cristallisation 
s'opere, il y a aspiration par la m&irie voie e l  péiiélration du 
mercure au milieu des feuilles cristallines et cela dés que les 
cristaux commencent à se fondre et que pour ceit,e raison il y a 
raréfaction. 

II se produit dans cetle expérience de iiiagnifiques rameaux 
cristallins avec éclat niétallique dii à l'injection du mercure dan!: 
es cristaux de la matiére saline soumise à l'expérience, 
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M. Kuhlmann expliquc par cette propriété de certaines subs- 
tances salines la désagrégation rapide des roches dans les con- 
trécs Iropicalec ou L'influence de la gelée ne peut pas intervenir. 

Enfin M. Kuhluianri présente des spécimens de l'application 
. de ses cristallisations anorinales sur du papier i billets de hanque 

ou d'efrets de couirnerce et d'autres cristallisatious salines obte- 
nues directement sur du papier et qui lui donnent un aspect dc 
moiré très-reinarquable. 

LE PRESIDENT dUpose sur le bureau un paquet dc lettres trouvé 
dans les papiers du regretté Y. Delezenne et destiué par lui à 
la Société. - Ce sont divers autographes de savants avec les- 
quels il a éle en relation : Puissant, Lacroix, Cotte e t  autres. 

N. RIFNCKE DE LOISNE fait un exposé des printiipaiix progrés 
de l'art des constructions dans ces dernières années. 

M. I~ELERUB donne lecture d'une cantate destinée à être mise 
en niusique. 

M.  GGI~AUDET pré~ente  à la Société un mémoire contenant la 
suite de ses Etudes de erislallogruphie. - Ce mémoire renferme 
l'étude des deux systèmes du prisnie rhomboïdal incliné et da 
parallélipipéde quelconque. (Voir les lféinoires pour 1866.) 

fil. Alfred Hotizé expose les résultats d'uneenquête médicales 
laquelle il s'est livré au sujet d'une épidémie de suetle qui s'est 
manifestée dernièrement a Percnchies. 

Il est procédé a la nomination des Coinmissions pour les con- 
cours de 1866. 

M. le Président annonce a la Société le décès de l'un de-ses 
membres, W. Balin, de Rouen, Iiistorien et  philologue. 

M .  Alfred Houzu DE L'AULNOIT dépose sur le bureau un mknioire 
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ausuiet  de  l'épidémie d e  -suette dont il a entretenu l a .  Compa 
gnie dans la dernière séance. 

M. le  docteur TESTELIN, continuant l'exposé des récents pro-. 
grès de I'oplilhalmologie, décrit d'abord les affections glauco- 
mateuses de  l'œil, ainsi que leiirs marches rliverscs , et  ensuite 
l'opération par laquellc ori parvient dcpuis quelques années a 
en obtenir la guérison daus un trks-grand nonitire de  cas. En 
terminant, il  offre, :aut C U  sou noni propre qu'en celui de  
M. Varlomont, membre correspondaiil, le tonie III de leur tra- 
duclion du Traite dos maladies tle l'mil, par Muckensie , tra-. 
duction suivie d'un supplément inipoi.tiint dcstiné a niettri? 
l'ouvrage du savant niédecin anglais au coiirant des découverte< 
récentes. 

X. DELETOMBE, niembre correspondant, présent à l a  seançe, 
dqnne lecture d'un inorcenu de  poésie iiiiiiulc! Zn Smtr de Lait. 
II offre pour le musée archkologique dikera ol~jcts  trouvés dans 
des . .  fouilles faites aux environs d'Orchica. (Clefs anciennes e t  
fragnwitits. &amphores. 

M. u o s s o ~  expose les principaux Iriiitj q u i  caractérisent la 
vie et  les œul res  du  poète italien Ltioparcli li friit.connaître cti 
même temps, par de fréquentes citations, ses diverses nia ni ère^ 
dans les pliases cherses  qu'a t raversPe~  son ~ a l r n t .  

31. ESCHENAUER, membre correspondant, fait hommage a la 
cociété d ' m e  pièce de . . .  poésie . .  . intitulér DéZi~rance 

M. GOSSE LE^ offte a la S o d é t é  et dbpose Fur le bureau : 

i-' Une sé-rie d'observations ~iétéoiologiques faites à Lan- 
drecies par son grand père, M . ,  L)ollez, d e  1841 à 1847. - 

2' Un volume in-4' renfermalil. deux mémoires sur  I'etat 
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hygibnique de la ville de Lille en 1760, par M Ilesmetkville, 
alors chirurgien militaire. - -  - .  . . .  . 

Y. DE Noect ie~ dépose sur le hiireau un Supplérient aw Cata- 
loglie des Colioptères du département du n'ord: 

Ai. Rilossor, au uom de la Commission pour les concours de 
litlerature, e t  de  poésie, donne lecture d'un rapport concluanl 
à ce que unc mtdaille d'argent soit décernée a l 'auteur d'une 
pièce intitulée le Roi d'Utopie, et  une mention hoac,iahle à 
l'auteur de la piéce intitulke L'Enfant et l'Oiseau. 

Les concliisions du rapport sont adoptées, et,  vérification 
faite des épigraphes, la Société dkcerne : 

1' Une médaille d'argent h 31. F. Clerc,  chef d'escadron 
d'artillerie a Saint-Omer. . . 

2" Une mention honora1)le M .  Gaslon Homirus, de J,a Ro- 
chelle. 

11. DESPLA?~QUE, au nom d c  la Coinmissiun pour le concoir i  
d'h.istoire, lit un riipport concluant I ce qu'une niédaille d'or 
soit décwnée h l'auteur d'un travail intitulé Monogra~~hie di4 

couvent des Pauvrefi-Claires, a Lille, c t  uue niention hoiiorable 
à l'auteur d'une Notice historique sur V'alincour~. 1 Voir Ir 
Compte-rendt~ de la séance publique.) 

Les concliisious du  rapport sont adoptées. En conséquence, 
après vérification d e  I'épigraplie, la Société décerne: 

Une ncédaille d'or à M .  l'abbé Daneoisne, a u i n h i e r  d u  cou- 
vent des Maristes, à Beaucamps {Nord) ; 

,Une mention honorable à M. J .  Blin, instituteur à Cauibray. 

M. COLAS donne lecture du  rapport pour la séance publique 
sur le concours Wicar. 

.M. LAVAINNE fait exécuter trois morceaux de chant nouvelle- 
ment conipos6s par lui. 
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M .  BACUY présente. a la Compagnie , au noin de M. Victor 
Derode, Y. C., un travail iutitulé Quelques Documents pour 
sercir a l'Histoire de l'lnduslrie et du Commerce d Lille. - 
M .  Bachy est prié d'en faire un compte-rendu le pliis lût pos- 
sible. 

M. Aiiiie HouzB donue lecture d'un rapport fait, au nom du 
bureau, sur les récoiupenses a décerner aux anciens serviteurs 
~t aux agents de l'industrie. - Les conclusions de ce rapport 
sont adoptées 

Le même Membre donne lecture, au nom de la Commission 
pour le concours des sciences sociales et économiques (MM. de 
Cousseniaker, Meunier, A i m e  Houze), d'un rapport concluant à 
ce qu'il soit accordé une médaille d'argent ii I'auteur d'un me- 
moire intitulé : de l'Assistance publique. 

Les coiialusions du rapport sont adoptées. En conséquence, 
le 1)illel joint au mémoire est ouvert. La Société décerne une 
médaille d'argent à M .  Bonnier, de Roubaix, juge de paix. 
(Voir le Compte-rendu de la séance publique). 

11. GRWON donne lecture d'un rapport énianaiit de la Comrnis- 
sion des Sciences appliquées. Aprés discussion , la Société 
décerne : 

io Cne mentiou honorable à l'auteur d'un Mémoire s u ï  la 
théorie rnécanique de la chaleur ; 

2" Kne médaille d'or à l'auteur d'un Mémoire sur les Fro- 
mages, M .  Mène, chimiste a Paris; 

3' Une tnédailk d'or à l'inventeur d'une paqueteuse niéca- 
nique employée à la manufacture des tabacs, 41. Mer'jot, in- 
giinieiir : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4" Une médaille d'argent a M .  Wit, deLille, pour le service 
rendu par lui parson hahileté a construire des niodèles destinés 
à l'enseignement (Voir le compte-rendu (le la séance publique). 

M. GUIHAUDET, a u  nom de la Coiiirnission des Sciences appli- 
quées doniie lecture d'un rapport concluant à cc que : 

l0 Une niédaille 'de vermeil soit décernée à il. Bauchet- 
Verlinde, papetier h Lille, pour sa rtigleuse mécaniqus ; 

Po Une ,medaille d'honrzeur soit décernée à M. Beerland, 
con tre-inai tre depuis trente ans chez M.  Bauchet-Verlinde, pour 
services exceptinnnels (Voir le compte-rendu de la seancs pu- 
blique. j 

Les conclusions du rapport sont adoptées. 

SÉANCE EXTRAORDlNAlRE DU 3 0  NOVEMBRE. 

M. DE SHYTTERB, membre correspondant, adresse à la SociBté 
deux brochures : Recherches historiques 314r la chàtef[e#ie de 
Cassel. Notes sur les Archives de Lille. 

Sur un rapport de M. Ainié Houzé de  1'Aiilnoit , la Société 
décerne collectivenient une médaille d'or et ilne somme de  300 
francs aux demoiselles Honoré , de Tourcoing, anciennes donics- 
tiques, dont la vit? depuis cinquante ans n'a été qu'un long dé- 
vouement envers toutes les personnes de la famille à laquelle 
elles s'étaient attachées (Voir le compte.rendu de ka siance pu. 
blique.) 

Sur un rapport de M. Gripon, la Société décerne une médaille 
d'or a M .  More], de Roubaix pour services rendus ii l'industrie 
.'Voir le cornfipis-rendu de la .séance publique) 
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.M.  DELERUE fait l'analyse d'une poésie idtitulée Varei~tgrtorix 
offerte à la Societe par l'un de ses memhres correspondants 
M. Chappe. 

II. GRWON donne lecture de son rapport polir la Séance pu- 
blique sur les concours des Sciences appliquées. Ce rapport est 
approuvr. 

M. D::I~LSTE fait une cornmunication relative à un veau dont 
la lète,  d'une conformation anorniale, est exactement pareille à 
celle d'iirie certaine espèce de hoeul' qui existe à l'état s a u q e  
dans I'.A:~iérique Méridionale. Cette circoustance peut avoir de 
la viile~i. au point de *vite de la questioii de la formotion des 
espèces. 

Y Mosso~ donne lecture de son rapport pour In Seauce pu- 
blique sur !es c,oncours des Sciences morales et hi%toriyues. Ce 
rapport est approuve. 

II est donné connaissance verbalenlent, en l'absence de M.Van- 
denbergh , rapporteur, d'une propositiou faite par la coiiirnission 
des Beaux-Arts , tendant à ce qu'une tnedaille d'or soit décernée 
a M. Buisine-Rigot pour les dévdoppen~ents qu'il a su donner à 
Lille, à une industrie artistique. 

Cette propositiou suscibc une discussion à laquelle prennent 
part MM. Guiraudet, Benvignat, Paeile, Chon , de Coussemaker, 
Colas. :\ la suite de cette discussion la proposition est adoptée. 
Une médaille d'or eit décernée à M. Buisine. 

La Suciété fixe le progranime des concours annuels pour les 
années proc,haines 
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M. MOSSOT donne lecture d e  la partie de son rapport pour i a  
séance publique sur le concours de  poésie. - Ce rapport est  
approul é. 

II.GUIRAUDET, Secrétaire-GénCral, donne lecture de son rapport 
;innuel sur les travaux de la Societé pendant I'annke 1866. - 

Ce rapport est approuvé 

M. Aimé HouzÉ donne lecture de son rapport pour là séance 
publique sur  les actes de haute moralité. - Ce rapport est  
approuvé. 

Il  est procédéau renouvellenient annuel di1 bi!reaii. 

MM. Chrestien , bibliothécaire, Aimé Houzé, secrétaire dc cor- 
respondance, Guiraudet, secréhire-général, demandent à être  
déchargés de leurs fonctions. Après scruiin , le bureau pour 
I'aunée 1867 s e  trouve ainsi composé. 

Préxident, MM. BENVIGNAT. 

Vice- Président ; GUIRAUDET. 
Secrdtaire-Genéral, Garpon. 

Secrétaire de corresp., VAN HENDE. 

lie'sorier , RACHY. 
Bibliothécaire-Archiv Iste, DE NORGUET, 

JI. LE PRESIDENT met endéliliération la question de la fixa~ion 
du programme pour le  concours Wicar  en 1869 daus la section 
des Sciences. Après discussion la Sociétd décide que le  concours 
aura lieu dans les Sciences physipues. Elle remet à la premikre 
séance a statuer sur  les proposilions qui lui seront faites. 
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LaSociét6 fixe le prograinme du concours Wicar dans la sectioii 
des Sciences pour l'année 1869 : i l  est décidé que le p r ix  sera 
décerne' ail meilleur travail INEDIT sur l'une quelconque dso 
branches de la physique expérimeutale. 

Il est dkcidt! également, afin que la Conmission ait un temps 
suffisant polir étudier les travaux envoyés, que les manusc~ito 
dearont ètreparveaus au siige de 1aSocidtéaaant le l er ju in  1869, 

M. Gosselet rend compte de divers travaux de zoologie con- 
tenus dans la publication de la Société acaddmique de Boulogne- 
o w - B e r  
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du 23 décembre 1866 , 

SOUS LA PRESIDENCE DE M. SENCIER, PRÉFET DU N O R D ,  

YeotLre honoraire de la Soci6ié 

A deux heures, M. SENCIER, Président d'honneur, prend place 

au bureau avec M. le général DE PLANEOL . Commandant la troi- 

siéme division militaire; M. FLAMEN, Maire de Lille ; M. FLEURY, 

Recteur de SAcadémie ; M. J. GIRARDIN, président de la Sociétb; 

I. BENYIGNAT, Vice-président, et les autres Membres du bureau. 

La séance étant ouverte, M. le Président d'honneur prend la 
parole. 

Y Messieurs, 

o Je  prends, pour la première fois, seance au sein de cette 
assemblée dont vous avez bien voulu rne conférer aujourd'hui la 
présidence. 

u Mes titres académiques ne peuvent , je le sais, me valoir 
un pareil honneur. Je veux ne le devoir, je ne le dois qu 'a  votre 
excessive bienveillance. Aussi la synipathie que vous me témoi- 
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gnez dans cette circonstance n'est-elle pas situs nie cauU ~ e r  une 
certaine appréhension ! Profitant de  mon droit de légitime 
défmse , fuse immédiatement de représailles. J c  nie venge en 
r;ippelant publiquement et devant vous-mêmes tout le bien que 
\ 011s avez accompli. 

D La Société Impériale des Sciences, de 1'Agric-iiltui.e et  des 
Arts de Lille est une des associations savantes qui ont rendu 
IP plus de services ; on doit être fier de lui appartenir. Les 
cinquante volomes de ses Mémoires, les onze volumes $ils 
spécialenient consacrés aux publicatious agricoles sont remplis 
des travaux les plus recommandables sur les branches diverses 
des connaissances humaines. 

n Pour ne parler que des membres titulaires trop tôt ravis à 
votre affection, ai-je besoin de vous rappeler les découvertes e t  
les aeuvres scientifiques des Malus, des Lestiboudois, des Baidy, 
des Barrois, des Rlacquart , des Delezenne ; les dissertaiions 
agricoles des Bottin et des -Loiset; les travaux historiques des 
Le Glay ; les œuvres littéraires des Brunel, des du Harnel , des 
Pierre Legrand 7 

a Sans sortir du cercle d e  ceux d'entre vous que kous avez 
successivement appelés à la présidence, ne puis-je encorc citer 
les savants niémoires de MM. Kulilmann , H. Violette, Lamy, 
sur différents points de chimie et de physique pures 011 appli- 
quées ; les recherches historiques de M. Chon, un des doctes 
professeurs de  noire Lycée ; les études si profondes sur l'origine 
de l'art niusical dues aux patientes investigations de M. de 
Coussemaker ; les disscrtations sur nombre de questions écono- 
miques qui dénotent chez M. le comtc de Melun tant derectitude 
dans le jugement et de zèle pour le bien public? 

n Ne dois-je pas suriout mentionner les labeurs incessants de 
l'éminent Doyen de la Faculté, M. Girardin, dont la vaste in-  
telligence s'exerce tour-a tour et avec un égal succès sur la 
minéralogie, la botanique, la chimie, l'agriculture, I'bygiène , 
et qui trouve encore le loisir de  composer de temps à autre ces 
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notices biographiques si intéressantes et si élégaminent écrites? 
Que M. Girardin me permette de le lui dire, la Ville de Lille 
voit avec unlégitime orgueil a la téte de  sa Facultédes Sciences 
un maître qui, comme lui ,  joint au  mérite le plus réel la plus 
cliarmanle modestie. Les regrets exprimés par les Rouennais au 
moment de son départ donnaient la mesure de l'estime qu'il 
avait conquise dans l'ancienne capitale d e  la Normandie. Ces 
sympathies l'ont suivi dans le Nord ; son talent et son caractérc 
lui ont partont concilik dcs admirateurs e t  des aniis. 

n L'Institut de France, Messieurs , l'Institut de France , si 
bon juge en pareille matière, a pris plaisir a recruter parmi vous 
quelques-uns de ces rares collaborateurs auxquels il décerne le 
titre de correspondants. Cette haute distinction a été successi- 
vement accordée à MM. Delezenne et Le Glay, dont la mort 
récente vous inspire de si vifs regrets, a MM. Kuhlmann, 
Leatiboudois , Girardin et dc Coussemaker. C'est un juste 
huinmage rendu par les savants de Paris a leurs confrères, à 
leurs émules de notre province. 

o Mais vos écrits ne sont pas vos seuls titres a la reconnaissance 
de la cité et du pays tout entier. Unissant l'action à la pensée, 
vous avez, en plus d'une occasion , pris l'initiative de maintes 
institutions fécondes. 

D Ainsi, non contents d'avoir fondé vous-niemes un cours de 
physique, vous avez obtenu que la niunicipalilé créât son tour 
des classes de  chimie , de dessin , de géométrie et de mécanique. 
C'est a votre initiative qu'est due la création du Conseil central 
d'hygiène et de salubrité de notre dépariement; nous vous 
devons également le Musée d'histoire naturelle et cet intéressant 
Musée Industriel où l'on peut suivre dans toutes ses phases 
l'élaboration des divers produits de l'industrie locale, depuis le 
moment où la matiére brute entre dans les maius de l'ouvrier 
jusqu'à celui où elle en sort complètement appropriée aux diffé- 
rents usages qu'on lui destine. 

D Pénétrés de l'importance des questions agricoles, vous déci- 
37 
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diez en même temps la forniation , au  sein de votre Socibtt'! , 
d'une commission permanente spécialement chargée d'étudier 
tout ce qrii peut intéresser l'agriculture. En inslituant les con - 
cours d'animaux reproducteurs qui ont propagé l'élève du hétail, 
permis à nos cultivateurs d e  rivaliser avec les élewurs d e  
l'Angleterre, de  la Belgique, de  la Hollande, vous avez pro- 
voqué ces expositions de produits agricoles dont  je pouvais , i l  
y a peu de  mois , apprécier h Douai les heureux résultats. 

JI Les beaux-arts , cette dtYicatc récréation des âmes l i e n  
douées,  ne  pouvaient vous trouver indifférents. II y aurait in- 
gratitude à passersous silence l a  part active que vous avez prise 
à l'organisation de notre musée de peinture , si riche en œuvres 
remarquables et  à la vulgarisaiion d e  cetle splendide réunion 
de  dessina originaux que nous envient les plus célébres collec- 
tions publiques ou privées. A u  chevalier Wicar ,  ce  digne enfant 
de  Lille, revient le mérite d'avoir riissemblfi , pour en faire jouir 
un  jour sa ville natale , cet  inestimable t résor;  mais à vous, 
Messieurs , appartient l'honneur de l'avoir mis e n  tout son jour, 
d'en avoir fait lil)éralement profiter le  public et les artistes en 
vous désaisissant, au profit d e  Lille, d c  la propriété de  ces 
pieuses reliques des plus grands maîtres. 

a Les aspirationslibérales qui vous animent ont été noblement 
excitées par le  succès de  notre récente exposition des Beaux- 
Arts. E n  y admirant l'œuvre de l'un de vos anciens pensionnaires 
à Rome, d e  l'un de ces élèves qui ont en eux l'étoffe d'un maître, 
de M .  Carolus Duran ,  nous avons là encore retrouvé les traces 
de l'intelligente sollicitude de  M.  le chevalier Wicar  e t  de  la 
ville d e  Lille. N'est .ce pas le legs du chevalier Wicar ,  e n  effet, 
legs complété par  la munificence de la c i t é ,  qui vous permet 
d'entretenir l e  feu sacré de nos jeunes artistes en les mettant A 
même de perfectionner leurs études en Italie ? 

D J'ai parlé d u  succès d e  l'exposition lilloise. Il est e n  très- 
grande partie, n e  I'oublions p a s ,  d û  a l'un des vôtres. Artiste 
lui-même, M. Reynart a puisé dans son culte de l'art la force de 
sormonier tons les obstacles. 
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d e t t e  entreprise, dont la rkussite est et sera longtemps sans 
précédents en province, s'alliait d'une facon trop intime A vos 
propres inslincis pour que vous pussiez échapper à la tentation 
d'y. concourir. Vous avez décidé qu'un prix spécial de mille 
francs, auquel vous avez pieusement donné le nom de « Prix du 
chevalier Wicar, D serait décerne à l'œuvre reconnue la plus 
remarquable. La Venus d'Amaury Duval a réuni vos siif- 
frages; mais, il faut bien que j'en convienne malgré ma vieille 
affection pour son éminent auteur, votre jugement a soulevé de 
vives critiques. Le tableau d'Amaury Duval, cependant, est une 
œuvre exceptionnelle. On y remarque une pureié de  lignes, 
une suavité de  contours tout-à-fait charmantes. Un de vos 
collègues, qui a le rare privilége d'avoir presque autant d'esprit 
que de cœur, a résumé d'un niot juste et  piquant les mérites de 
cette belle peinture. Malgré la hardiesse gauloisedecette saillie, 
trop finement indiquée , d'ailleurs, pour qu'ellc puisse choquer 
les plus chastes oreilles, je ce  puis résister au désir de vous la 
répéter : « Jusqu'à présent, me disait-il, nous ne connaissions 
n que la Vénus du lendemain ; nous devons au talent d'-Amaury 
u Dural une Venus de  la veille. BI 

» 11 y a ,  Rlessieurs, d'autres sujets qui s'imposent aux esprits 
elevés. Aux yeux de la postérité ce sera certainement un hon- 
neur pour le dix-neuvième siècle que d'avoir au moins essayé 
de résoudre les prolililmes qui peuvent contribuer à I'am6liora- 
tion du sort de  ceux qui travaillent ou qui souffrent. Dés long- 
temps vous avez ccmpris toute l'importance de ces études et il 
n'est point une page de vos ii1,lénioires oh l'on ne retrouve la traee 
de ces préoccupations. 

D Après vous étre associés pour une très-large part à la 
création dans notre ville d'une caisse d'épargnes et de pr6- 
voyance, vous avez institué des réconipenses en faveur des ou- 
vriers les plus méritants de l'industrie. Cette école de chauffeurs 
qui , en diminuant le nombre et la gravité des accidents , 
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tend a rendre plus dociles les moteurs de nos usines, est due 
il la même pensée de progrès et de bienfaisance. En ouvrant le 
dernier volume de vos publications, j'y ai notamment parcouru, 
avec un vif intérêt, le compte-rendu de N. Horizé de L'Aulnoit 
sur I'assistancc puhlique il Lille et l'histoire de l'hôpital Saint 
Sauveur. La récente fondation d'un établissement en rapport 
avec les développemenls de la ciré, établissement auquel , par 
une délicate atiention qui a été droit au cœur de l'Auguste Mère 
du Prince Impérial, la comniission des hospices a donné le 
nom d'H6pital Sainte-Eugénie , imprime h ces savantes recher- 
ches un caractère d'opportunil6 qui en relève la valeur. 

» Puisque je viens, Blessieurs, d'être amené à parler des asiles 
de la souffrance, qu'il me soit permis de rendre ici un solennel 
hommage de gratitude et  de respect aux saintes femmes qui 
dirigent les maisons hospitalières de notre département. Dans 
les circonstances douloureuses que nous avons dernièrement 
traversées, elles ont noblenleut montré ce que peuvent le dé- 
vouement, l'abnégation et l'ardent amour dc Dieu. 

D Mais, comme ce grand capitaiue qui estimait que rien n'était 
fait tant qu'il restait quelque chose a faire, vous ne  vous bornez 
pas à précher d'exemple ; vous excitez partoutI'émulation, vous 
allezau-devant du travailleur modeste et peu expérimenté, vous 
réveillez , en un niot , l'esprit d'initiative, cet esprit qui, disons- 
le humblement, sommeille un peu trop en province. 

n Dans ce but ,  vous ouvrez, chaque année, des concours qui 
embrassent les objets ordinaires de vos études. Dans quelques 
instants vous récompenserez les travaux et les découvertes les 
plus importantes exécutés autour de vous dans le domaine des 
sciences physiques et  chimiques, des sciences médicales dans 
leurs rapports avec la physiologie et la thérapeutique, de la 
science agricole. L'histoire, I R  littérature, les beaux-arts trouvent 
également place dans ces luttes du savoir et de l'intelligence. 

n Mais ce qui m'a suriout ému en lisant le programme des prix 
qne vous distribuez, c'est Je l'avoir vu animé de ce souffle bienfai- 
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sant qne , du reste, l'on rencontre partout'autour de soi dans ces 
contrées où le bien semble pour ainsi dire s'accomplir d'instinct. 
Si VOUS posez des questions historiques, vous avez soin de 
demander aux concurrents l'histoire des établissements hospi- 
taliers de la commune. Le plus beau sujet littéraire à offrir a 
l'imagination du poète ou du prosateur vous paraît étre l'éloge 
de l'un de vos plus charitables concitoyens. Proposez-vous pour 
les beaux-arts le projet d'un monument à ériger à l'une des 
gloires locales? Vous invitez les candidats à chercher leur modéle 
parmi les bieufaiteurs des pauvres, estimant avec raison que ces 
personnages ont autant de titres au souvenir et a la vénération 
que les grands généraux, les grands homnies dmEtat, les grands 
artistes. 

n Cette année vous faites plus encore. Imitant votre illustre 
sœur, l'Académie Francaise , vous vous êtes, comme elle, 
impose la noble et  douce mission de  découvrir la vertu jusque 
dans sou sanctuaire le plus ignoré. La Providence a récompensé 
vos efforts. Grâce à vous, nous allons couronner deux pauvres 
femmes, bien vieilles, bien saintes, bien niodestes, qui, pendant 
toute leur vie, se sont dévouées et ont fait le bien sans seule- 
ment se douter que le devoir ainsi compris et  pratiqiié devient 
un de ces héroïsmes devant lesquels chacun s'incline avec la 
plus vive et  la plus respectueuse admiration. 

o C'est ainsi, RIessieurs, que vous poursuivez sans cesse la 
tache que vous avez assignée ii votre intelligent patriotisme et 
que vous vous rendez de jour en jour plus dignes des encou- 
ragements de la cité, du dél;artement et du gouvernenmt de 
l'Empereur. 

D Depuis que le n~inistérc de l'Instruction publique a institué 
en faveur des Sociétés savantes des départements deux séries 
parallèles de récompenses à la foi colle&ives et individuelles, 
vous avez chaque année conquis une part importante dans ces 
récompenses si unanimement enviées. En 1860, au nom du 
Ministre-, le Comité supérieur décerne à la Société Imphiale 
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. . .  
nae médaille d'or comnie étant, de toutes les issociations sa- 
vantes de France, celle qui s'est le plus distinguée par ses tra- 
vaux. II lui est accordé, en niême temps, une-médaille d'or et 
une médaille d'argent pour deux de ses membres qu'elle choi- 
sira. La Société désigne M. Delezenne pour la médaille d'or et 
hl. Kuhlmann pour celle d'argent. En 1862, le Comité donne- 
une médaille d'or à BI. Lamy pour ses recherches sur le thal- 
lium, une médaille d'argent à M. Corenwinder pour ses travaux 
sur la chimie appliquée à l'agriculture, une médaille de bronze 
commémorative de ces récompenses a la Société elle-même. En 
1865, une médaille d'or est attribuée à M. Dareste pour ses 
Btudes sur la reproduction artificielle des monstruosités et une 
médaille d'argent à M. Gosselet pour ses travaux sur la géologie 
du Canibrésis. 

o Si la Société Impériale de Lille n'a point reuporté en 
1866, l'une des récompenses les plus élevées, cela tient uni- 
quement h ce que les deux magnifiques vûlumes qu'elle avait 
envoyés au concours ne rentraient pas dans le cadre des travaux 
que M. le Ministre avait cette année signalés aux études d e s  
Sociétés savantes. En rendant compte de ce concours M. Léopold 
Delisle, membre de l'Institut, parlait dans les termes les plus 
flatteurs de l'Inventaire analytique des archives de la Chambre 
des comptes de Lille publié par vos soins. 11 Rappeler, disait 
n le savant rapporteur, que cette édition a ét6 préparée par 
Q une commission dans laquelle ont travaillé MM. Le Glay , 
D de Coussemacker, Dupuis et  Desplanque, c'est dire que tout 
r s'est réuui pour faire de celte publication un précieux instru- 
u ment de travail sans lequel les érudits ne pourront plus dé- 
n sormais étudier l'histoire de France et des contrées voisines 
n aux XIIe et  XIIIe siécles. 11 

31 Vous voyez, Messieurs, en quelle haute estime les représen- 
tants les plus Bminents de la science tiennent vos œuvres. En 
poursuivant assidûmentvos travaux, vous secondez, d'ailleurs, ' 
ces fécondes réformes qui décuplent au-dedans les forces vives ' 
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du pays et etablissent au-dehors sa prépondérance sur des bases 
inébranlables, vous faites aussi de la bonne et intelligente dé- 
centralisation. 

n Assise dans ces régions sereines où viennent s'éteindre les 
mesquines passions et les rivalités jalouses, l'histoire enregistre 
les faits'accomplis sur cette belle terre de France par le génie 
puissant qui y a ramené la concorde et la paix. Gesta Dei per 
Francos écrivait un de nos chroniqueurs en commentant la 
relation des faits de son temps - expression encore juste au- 
jourd'hui puisque la France marchepartout et toujours à la tête 
de la civilisation et  du progrés. 

a L'histoire, en effet, dira que notre époque f u t ,  plus que 
toute autre,  fertile en grandes œuvres, en graudes découvertes, 
en grandes tentatives. 

D L'industrie, rendue plusactive par les rdcents traités de com- 
merce, voit s'ouvrir à ses produits le!: marchés les plus lointains. 
D'innombral~les voies de cornniunication, de nouvelles lignes 
de fer, de nouveaux services transatlantiques apportent chez 
nous, de toutes les contrées du monde, les matières premières 
et, lorsqu'elles ont été mises en œuvre,  les ramènent dans les 
pays les plus divers. Les appareils télégraphiques ont en quel- 
que sorte supprimé les distances ; ils réunissent les peuples dans 
une comniunauté d'action jusqu'ici inconnue et inespérée. Dans 
le même temps nous assistons à l'exécution d'une pensée qui ,  
après avoir été pendant longtenlps considérée comme un rêve 
sublime, ne tardera pas ri devenir une éblouissante réalilé. 
Le percement dc l'isthme dc Suez, celte entreprise colossale 
due a la courageuse persévérance d'un enfant de  la France, 
va jeter un trait d'union indissolrihle entre la vieille Europe et 
les régions Asiatiques. 

u L'agriculture, cet autre magnifique fleuron de  la couronne 
de notre Flandre, est aussi l'objet des constantes préoccupations 
de i'Empereur. Dans des concours périodiques, tantôt partiels ' 
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tantdt généraux, les produits des champs, les instruments de 
travail, les animaux reproducteurs viennent se grouper sous 
l'œil des visiteurs e t  solliciter des suffrages disputks avec la 
plus loiiable émulation. Le progrès agricole se propage sous 
l'incessante influence de l'achèvement des routes, des canaux, 
des voies ferrées, du perfectionnement de tout ce qu'un illustre 
homme d'fitat appelait tout dernièrement l'ouiillage industriel 
et agricole de la France. Quelque malaise passager vient-il a 
atteindre la culture e t  la propriété foncière? Le Goiivernemeiit 
s'empresse spontanément de provoquer une enquê~e où tous 
les intérêts peuvent librement se produire, où chacun, petit 
cultivateur et  grand propriétaire, est appelé à formuler ses 
plaintes, à exposer ses observations ! 

n Les imperfections ou les lacunes de la législation, les con- 
séquences d'un nouveau système économique, le bien-être de 
toutes les classes de la population n'occupent pas sculement la 
haute intelligence de Napoléon III. L'instruction publique fait 
sans cesse de nouvelles conquêtes. Dans toutes les communes 
les cours primaires et les classes d'adultes snnt assidûment fré- 
quentés. Le niveau intellecluel tend partout a s'éleverSans rien 
dter au culte des belles-lettres dont les anciens ont dit avec tant 
de raison qu'elles rendent l'homme meilleur : humaniores lit- 
terœ , la mâle volonté, qui dirige notre Université, institue 
pour satisfaire aux exigences dv notre temps un nouvel ordre 
d'enseignement et d'agrégation : 1'Ecole de Cluny est ouverte et  
l'enseignement professionnel est créé. En jetant les yeux autour 
de moi et en me voyant entouré des Membres du plus liaut en- 
seignement, puis-je ne pas rappeler que la bienveillance du 
Gouvernement impérial a doté Lille d'une Faculté des sciences, 
Douai d'une Faculté des lettres et d'une Faculté de droit; ne 
dois-je pas, enfin, espérer que nous devrons bientôt a une au- 
guste sollicitude l'institution à Lille d'une Faculté de médecine. 
si ardemment et  si justement désirée? 
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D Et les beaux-arts, Messiaurs , quel champ plus vaste leur 
fut jamais ouvert? Paris, Lyon, Marseille? Lille, Rouen, toutes 
ces villes agrandies et 'renouvelées n'offrent-elles pas à nos ar- 
chitectes, à nos sculpteurs, à nos peintres des occasions inces- 
santes de déployer leurs talents? La réorganisation de 1'Ecole 
des beaux-arts et de l'École de Romc , les importantes acquisi- 
tions faites chaque année pour les muskes de l'Empire, les en- 
couragements de toute nature prodigués avec tant de libéralité 
aux artistes, témoignent que le Souverain sait tout ce que les 
productions de l'esprit peuvent ajouter d'illustration et de  gloire 
A un régne déjà si glorieux et si illustre. 

1) Et ,  comme couronnement de toutes ces grandes choses, la 
France, à l'occasion de l'Exposition universelle de 1867, la 
France doit réunir dans un concours international les œuvres du 
monde entier. C'est la première fois qu'une pareille lutte s'ou- 
vrira dans de telles conditions d'universalité et de grandeur. Nos 
cités et nos campagnes ne resteront pas étrangères a ce vaste et  
pacifique tournoi. Dans les différentes sections exposées au Palais 
du Champ-de-Xars, bien des couronnes, j'en ai la ferme convic- 
tion, reviendront à nos industriels, à nos agriculteiirs , à nos 
savants, a nos artistes. Ah ! c'est que cette vieille terre de 
Flandre est encore pleine de sève et d'ardeur; un sang géné- 
reux coule dans ses veines ! Vous &tes les dignes fils de ces 
braves habitants de Lille qui ont repoussé du seuil de la France 
les cohortes étrangères. Dirigeant vers les travaux de la paix 
l'énergique el  patiente initiative qui caractérise votre race vous 
avez voulu que I'on pût un jour dire de vous ce  que I'on dit de  
vos pères : Ils ont bien méritd de la Patrie! » 

Après ce discours, la Société Impériale des Orphéonistes 
Lillois fait entendre I'lnckustria, chceiir,paroles de M. G. Bou- 
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c h e i , k i q u e  de M. F. Lavainne, membre de la Société, morceau 
composé spécialement pour cette solennité. ' 

La parole est ensuite donnée à 11. GUIRAUDET, Secrétaire 
général , chargé de présenter le compte-rendu des travaux de 
fa Société pendant l'année 1866. 

u Messieurs, 

a Nous voiciencore une fois devant vous, moi et mon inévitable 
compte-rendu. - Dura lez  sed lez. - C'est précisément ce 
que je me disais l'autre jour en me preparant à écrire ce compte- 
rendu : c'est une de nos lois, c'est la loi de la tradition. E t ,  
tout en réfléchissant h ce qu'elle peut présenter parfois d'oné- 
reux, je finis par reconnaître que , là comme presque partout, 
la tradition est d'accord avec le bon sens. Ce n'est pas, croyez- 
le bien, pour le plaisir de s'encenser soi-même et de se complaire 
au récit de scs prouesses, que l'usage immémorial des societés 
savantes est et a toujours été d'cxiger cette revue périodiqitc 
des travaux de l'année. Pour les êtres collectifs comme pour 
les individus, c'a toujours été une pratique prudente que de faire 
par intervalles un retour sur soi -n ihe  et d'établir son bilan : 
rien ne vaut le souvenir de la veille pour exciter aux progrès du 
lendemain. 

a Quant à la publicité de ce compte-rendu , n'y voycz, je 
vous prie, qu'un hommage rendu à vous, Messieurs, qui vous 
pressez dans cette enceinte , un hommage rendu à l'opinion 
publique. N'a-t-elle pas le droit de nous demander conipte de la 
mission que s'étaient proposée les fondateurs de notre Société? 
Nos prédécesseurs l'ont remplie avec honneur et succès ; n'est-ce 
pas aussi undevo.ic envers eux de..montrer q u e  nous nla.vons 
pas démérité ? C'est à la fois un hommage rendu aux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Iiommes qui nous ont montré la  oie , un. appel à ceux . . qui doi- 
vent la parcourir après nous.. 

a Je viens de vous dire en quelques mots, Messieurs, pourquoi 
je ne puis garder le silence : permettez-moi donc d'entrer en 
matikre. 

D Je commencerai cette année par la partie scientifique des 
travaux de nos confrères ; ils ont autant d'importance et de 
variété que les années précédentes. 

u Les sciences exactes, pour commencer par ce qu'il y a PaWmatiu~er-  

de moins attrajant , sdnt représentées par deux mémoires de 
M. Guiraudet, l'un sur les applications qu'on peut faire des 
coordonnées curvilignes à la ~ h é o r i e  du mouvement d'un poirt 
sur une surface, l'autre sur les Systemes cristallins obliques. 
Puis. je dois mentionner une intéressante Note sur les srrrfaces 
du 3O ordre , présentée par M. Sarliaux , alors élève a l'École 
Polytechnique. 

o Les sciences naturelles et la physiologie comptent de plus sciences 
nainrelles. 

nombreux adeptw. 

)I M .  Dareste, ii qui ses beaux et non~brcux travaux de physio- 
logie ont mérite, cetle année, de figurer sur la liste de presen- 
tation des candidats a l'Académie des Sciences dans la section 
de Zoologie, a poursuivi ses laborieuses recherches de labora- 
toire. II nous a successivement communique les résultats de ses 
élridcs sur la Yégétution des betteraves a sucre et des pommes de 
terre, sur le mode de Formation des monstres anenctphales 
et sirehiens, sur la Dualite primilive du cœur et la formation 
de {'aire vasculaire , sur la Présence de la ficule dans le jaune 
d'œuf ,  sur une Ohseruafion de productiotu vegetales dans l'in- 
térieur d'up quf ,  enfin sur .la question de l'origine des especes 
a propos de l'origine d'uns certaine race bovinp. 

B M a  Corenwinder, dans un  quatrième Mémoire sur la uégé- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tation, a résumé, en les augmentant, les recherches qu'il pour- 
suit depuis dix ans,  avec une rare persistance, sur les fonctions 
des feuilles. 

. D M. Gosselet nous a communiqué quelques faits nouveaux 
démontrant l'exactitude de l'opinion qu'il avait émise sur la 
commune origine des diffërentes couches de houille du nord 
de la France et  sur la structure du terrain houiller. -M. de  
Norguet nous a lu une note intéressante dans laquelle il étudie 
la valeur de cette opinion si généralement répandue qu'un 
hiver rigoureux fait périr les insectes. Le mbme membre nous 
a présenté un supplément à son Catalogue des Co1dopti:res du 
dlpartement du Nord, fruit de noiivelles recherches faites en 
collaboration avec un autre de  nos collègues, M. Lethierry.- 
M. Bachy nous a donné deux notes sur la Mouche-feuille fphyl- 
lium-siccifolfa), et I'Agrostis segetum et une autre concernant la 
quantité de travail nécessaire pour mettre en jeu une machine 
pneumatique. 

D Viennent enfin les travaux qui intéressent à la fois In phy- 
siologie et l'hygiène publique. Je citerai d'abord le rapport 
médical de notre confrère M. le docteur Houzé de I'Aulnoit sur 
une épidémie de suette qui a régné à Pérenchies ; puis un tra- 
vail important de deux de nos confrères, M M .  Testelin et War- 
lomont sur les maladies de l'œil. - Je  citerai aussi les travaux 
de  la Commission chargée par l'Administration municipale d'étu- 
dier les mesures A prendre pour remédier aux fâcheux effets que 
peut avoir dans certains cas sur la santé publique la vente de  
la viande de porc; je les citerai comme nôtres : car, sur les dix 
membres de cette Commission , huit nous appartenaient, parmi 
lesquels leprésident M. Girardic, le secretaire M. de  Norguet et  
le  rapporteur M.  Dareste. Le savant rapport qui a résumé les 
nombreuses rechewhes de la Commission est un des mémoires 
es plus importants qui aient été publiés sur la question. 
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n J'ai également ?I enregistrer de  nombreux travaux dans les Sclenw 
physiqua. sciences physiques. 

» M. Gripon s'est occupé d'abord d'une Etude expérimentale 
des tuyaux d'orgue ci cheminées coniques, puis d'une Détermi- 
nation de In conductibilité du mercure pour la chaleur. 

u M .  Kuhlmann continue ses intéressantes et curieuses in- 
vestigations sur les transformations lentes opérées dans la 
constitution des corps par cette sorte d'instinct moléculaire qu'il 
a désigné par ses effets niêmes sous le nom de force cristallo- 
génique. 

o M. Fred. Kuhlmann nous a communiqué quelques analyses 
d'un produit complexe encore peu connu, l'acide azulmique , 
qui est le résidu de la décomposition spontanée de I'acide cyan- 
hydrique; et dans un autre travail il a recherché ce que devien- 
nent les lois de Berthollet quand on veut les appliquer aux sels 
volatils. 

n L'art de la fabrication des vernis devra beaucoup à 
M. H. Violette. De tout temps on a employé les vernis; par- 
tout on en fait; depuis des siècles on met en pratique des re- 
cettes bizarres, compliquées ou dangereuses , et jamais per- 
sonnen'avait cherché a savoir quelle en était après tout la partie 
efficace. C'est le but que s'est proposé nolre confrère et il l'a 
aujourd'hui pleinement atteint : il reste désormais peu à faire 
pour que cette industrie, encore barbare il y a quelques années, 
soit en possession de procédés précis et certains. 

n Enfin, l'un de nos membres correspondants, M. Jules 
Kolb, d'Amiens, nous a fait parvenir un travail consciencieux 
et d'une grande importance, qui contribuera à fixer la théorie 
tant controversée de la fabrication de  la soude. C'est justice que 
nos savants étudient avec prédilection une industrie tonte 
francaise, qui est ntie sur notre sol à une époque ou la science et 
le patriotisme se prétérent un mutuel concours. 
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-4s. r Telle est Messieurs, I'énumCration des travaus personnels 
qui'ont paru dans nos séances; mais, je manquerais à mon de- 
voir de rapporteur, si je ne mentionnais encore toute une série . . 

de conférences scienlifiques , dans lesquelles chacun de nous est 
venu exposer a ses confrères les progrès récents et l'état actuel 
de la branche d'études h laquclle il s'est voué plus pariiculière- 
ment. De nos joiirs personne ne peut se  flatter d'être universel; 
et chacun de nous s'estime heureux de recevoir d'une voix au- 
torisée la connaissance des nouvelles scientifiques : voyant ainsi 
s'élargir son horizon et s'étendre la sphère de ses idées. 

Lettrea. 1 Quittons maintenant Io domaine des sciences pour entrer 
dans celui des lettres et des beaux-arts. 

11 Les productions purement littéraires ne tiendront pas cette 
année grande place dans Ic volume de nos mémoires, et cepen- 
dant les lettres on1 bien souvent animé nos réunions. Il y a dans 
leur conimerce un charme pur et délicat, qui se  fait sentir a 
i'homme ciiltivé, lors-même que les nécessites de la vie et les 
devoirs quolidiens l'en tiennent habituellement éloigné : c'est 
une sorte de luxe intellectuel ou l'esprit se cornplait et dont il 
retrouve avec bonheur la douce influence. C'est ainsi qu'ont été 
accueillis parmi nous avec une faveur marquée les exposés cri- 
tiques du mouvement littéraire et dramatique en 1865 qu'ont 
bien voulu faire MM. Colincamp et Mossot, de même que l'étude, 
faite par ce dernier, de la vie e t  des œuvres du grand poète 
italien Leopardi : c'est sous l'empire de celte impression péné- 
trante qu'ont été écoutées les fables et  épigrammes poétiques 
de hi. Delerue. les poésies de M. Deletombe qui recherche 
plut& la note attendrie, celles de M. Eschenaucr. Je passe sous 
silence niaints comptes-rendus et  analyses d'ouvrages. 

B ~ S ~ O I ~ B .  Les travaux historiques sout plus nombreux e t ,  comme. à 
l'ordinaire, l'histoire locale y tient ilne grande place. M. de 
~ é l i i n  n conduit jusqu'à I'dpoque OU la Flandre devient défini- 
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- 589 - 
tivement Francaise 1'Elistoit.e des États de Lille.- M. Leuridan 
'a écrit l'Histoire de ln Yillè et des Seipeurs  de Lannoy ; et, sui- 
vant l'exemple d'un autre de nos confrères , M. Van Hende , qui 
publie depuis longtemps des Éphémérides lilloises, il. a publie 
des ~ ~ l t é r n ~ r i d e s  roubaisiennes: ce sont là des œuvres utiles , 
toutes modestes qu'elles soient; et méme si je ne craignais les 
grands mots, je dirais volontiers que ce sont des œuvres patrio- 
tiques ; c'est iin des meilleurs moyens de rappeler à chacun les 
événements qui ont ému nospères; et de quoi donc, aprés tout, 
est rait l'amour de la patrie, si ce n'est du souvenir des ancêtres 
et de l'amour de In ville natale? 

II M. V. Derode ? l'historien de Lille el  notre correspondant, 
dont la Société était heureuse , l'an dernier, de signaler A 
l'estime de tous les serviees et  le dévouement philanthropiques, 
M.V. Derode a écrit I'Hisfoire de la Marine Junlcerquoise et nous 
a communiqué des Recherches sur l'histoire dic commerce et de 
l'industrie d Lille.- M. de Coiissemaker a publié deux notices, 
sur le couvent des Capucins de IJourbourg et sur une maison 
de lépreux qui existait près de 1h.-hl. Van Hende nous a donne 
une dissertation renfermant de curieux détails sur une prétendue 
médaille d'un personnage consulaire, et sur une médaille de  
Mirabeau. - Une pensée de  justice et de gratitude a inspiré à 
M. Delerue l'idée d'un livre qu'il a dédié a la jeunesse de notre 
ville : il a désiré faire connaître à tous, graver dans la mémoire 
de I'enrant les noms de ces hommes utiles ou charitables, dont 
Lille apossédé un si grand nombre et que l'histoire oublie si vite. 

n Je pourrais dire que c'est aussi une pensée de justice qui 
domine l'œuvre dont M. Girardin nous a déjà comniuniqué de  
nombreux fragments , PHistoire des Arts ifidu@riek. Nolre 
siècle oublie volontiers ce qu'il doit aux siècles passés, et on 
n'imagine point ce qu'il circule parmi nous de vieuz aeuf, et 
combien d'inventions nouvelles dont les vrais auteurs sont morts 
depuis longtemps. C'est un  devoir de reconnaissance que de ne 
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point laisser dans l'oubli les humbles et  courageux travailleurs 
qui nous ont frayé péniblement la voie. 

n Je  ne puis énumérer ici qu'une faible partie (du contingent 
arlistique de nos confrères. 

D M. Benvignat, qui depuis trente ans a fait pour ainsi dire 
son œuvre personnelle de l'organisation e l  de l'étude du Musée 
Wcar ,  nous a lu sur cette précieuse collectionplusieursnoles ou 
mémoires, dont uu d'une importance capitale. Des recherches 
poursuivies pendant des années avec une rare persévérance, 
tantôt à Lille tanlôt en Italie, l'ont amené à se convaincre, qu'il 
faut regarder comme erronée I'altribution donnée par Wicar 
lui-même à certains dessins importants ; de nouveaux efforts 
l'amèneront sans doiitea déterminer celle qui devra lareinplacer. 

11 N. de Coussemaker travaille à compléter la publication de 
sa collection des kcrivains sur la Musique du moyen-âge, com- 
blant ainsi une lacune considérable daus l'histoire de  I'art au 
moyen de malériaux pour la plupart ignorés jusqu'ici. 

n Ce sont là des travaux d'érudition artistique, mais ceux qui 
se rapportent directement à I'art, ceux-là m'échappent, ayant 
heureusement su conquérir par eux-mêmes une notoriété à la- 
quelle je ne puis plus qu'applaudir. Les œuvres de MM. Vanden- 
hergh , Lavainne, Blanquart , Colas, Breton , R e p a r t ,  Mottez 
sont assez connues pour que je n'aie rien à en dire : elles n'ap- 
paraissent point dans nos séances et cependant je les réclame 
comme nôtres. L'organisateur babiie et  dévoué de notre belle 
exposition nous appartient e t  je suis heureux de constater u n  
succès personnel qui dépasse nos espérances les plus ambitieuses. 
Mais quelque légitime fierté qu'ait dh éprouver notre Compa- 
gnie i voir briller d'un vif éclat les œuvres de tant de ses 
Membres, le succes magnifique de l'Exposition de peinture de 
Lille la touche par un côté plus élevé. Aussi avait-elle voulu 
concourir à son illustration par les moyens qui sont en son pou- 
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voir en décidant que le prix Wicar de peinture y serait décerné. 
Une voix plus autorisée que la mienne vous exposera tout à 
l'heure les résultats de ce beau concours où ce prix a été si bien 
disputé, si noblement gagné ; mais je dois le mentionner ici 
comme un témoignage nouveau de l'intérêt que notre Compagnie 
porte à toutes les questions d'art, à toutes les tentatives faites pour 
en répandrele goût et  en vulgariser l'intelligence. C'est ainsi que, 
il y a  quelques années, elle encourageait le développement, sous 

' 

l'habile et prudente irnpulcion d'un de nos confrères, de cette 
magnifique Société orphéonique que vous venez d'applaudir el  qui 
nedoit plus avoir qu'un souci, celui de rester digne d'elle-même. 
C'est ainsi qu'en donnant l'année dernière à la ville les dcssins 
yue lui avait légués Wicar, elle a gardé la direction des con- 
cours destinés à recruter cette Ecole lilloise de Rome qui asseoira 
sur la seule base solide, l'étude sérieuse des maîtres, la-re- 
nommée artistique de notre ville. Elle a pu se féliciter de I'un de 
ses premiers choix, en applaudissànt cette année au brillant 
succès de I'un des premiers élèves de cette école, M. Carolus 
Duran. Ce succés éclatant au début de la carrière, les espé- 
rances des connaisseurs , les éloges de la critique, tout nous 
promet en lui un véritable tempérament d'artiste. Qu'il ne se 
laisse donc point éblouir par tout le bruit que l'on afait autour de 
son nom, qu'il continue patiemment les études consciencieuses 
qui l'ont porté oii il es t ,  et  sans doute i l  aura un jour cette rare 
fortune de pouvoir s'acquitter en gloire et en honneur de  sa  
dette cnvers sa cité natale. 

De pareils succés dans les différentes branches de l'art 
doivent nous faire bien augurer de l'avenir du pays. Semez 
donc partout, Messieurs, par VOS enseignements le vrai et simple 
sentiment .du beau. Certes, le génie ne s'enseigne pas ; mais si 
le germe vient de Dieu, l'éducation artisticpe suffisamment ré- 
pandue lui constitue un milieu favorable qui assure son éclosion 
et féconde le développement de ses admirables fruits. 
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nous maichons tous au mkme but, nous servons tous le n h n e  
maiire ; et vous, Messieurs, votre affluence en cette enceinte où 
nous devons récompenserà la fois la science, le travail et la vertu, 
témoigne hautement que vous comprenez comme nous cette 
concordance de toutes les forces humaines aspirant au progres, 
cette union sympathique de tous les hommes de bonne volonté.)) 

M. BOULESGER , professeur au Conservatoire Impérial de 
musique de Lille, chante la Romance de GUEDRON , maître de 
musique de Louis XII1 (1610). 

M.  GRIPON , Rapporteur, a la parole pour rendre compte, au 
nom de la Commission des Sciences et ail nom de la Commission 
des Arts industriels ', des résultats des concours et des proposi- 
tions de récompenses faites par ces Commissions et sanctionnées 
par la Sociétk. 

a Messieurs, 

» LaSociétéImpériale des Sciences, de l'Agriculture et des Arts 
de Lille propose chaque année des questions à résoudre. Si vous 
parcourez ses programmes de concours vous pourrez vous as- 
surer que ce ne sont pas des travaux de science pure qu'elle 
cherc,he à provoquer. Elle choisit des sujets qui ont une utilité 
pratique incontestable, elle s'attaque aux problèmes dont la 
solution intéresserait et  nos industries et aussi l'économië do- ' 
mestique, la fortune publique aussi bien que notre hien-etre 
particulier. 

i Ces Commissions étaient composées do MM. Girardin, Menche , 
bleurein, Cox , Lemaître , Ch. Viollette, Guiraudet, Gripon ; de MM. Ben- 
vignat , Colas, Aimé Houzé, Reynart, Vandeabergh. 
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sciences. , o Il n'est si petite question qui ne puisse grandir lorsqu'on 
la preiid à ce point de vue de l'intérêt public. Ainsi, la viande 
de boucherie est répartie en plusieurs catégories ou qualités 
dont le prix est fort différent en kilogrammes. On n'a aucune 
analyse chimique comparative de ces diverses qualités de viande 
d'un même animal. Quelles sont les différences que ces qualités 
présentent sous le rapport de la constitution immédiate. Sous le 
rapport alimentaire, ces qualités offrent-elles les différences 
tranchées que présentent leurs valeurs vénales 'l Pourquoi les 
bas morceaux nourriraient-ils moins bien que les morceaux de 
choix? Est-il possible ii la chimie de donner des réponses'pré- 
cises à ces questions qui intéressent si puissamment l'hygiène 
publique ? 

Voilà ce que la Société avait demandé. Elle a recu pous 
réponse un mémoire portant pour épigraphe te pot-au-feu est 
le plus sain des aliments. Cette asserlion qui , pour quelques 
uns, touche le paradoxe, estsoutenue par l'auteur d'un ton con- 
vaincu. 

a On désirerait trouver dans le mémoire que j'analyse quel- 
que preuve bien établie de sa véracité. Mais cela a paru à l'au- 
teur une vérité d'une évidence telle que toute démonstration 
devenait inutile. Toujours est-il que l'auteur, considérant le 
pot-au-feu comme la base de toute bonne alimentation s'atta- 
chera surtout à nous dire quel choix il faut faire pour avoir de 
bon bouillon. 

II A ce point de vue exclusif, il devient l'ennemi des catC- 
gories établies dans la viande de boucherie. De ce que les qua- 
lités supérieures, le filet , les viandes rôties sont maigres, on 
en a conclu , dit-il , qiie toute viande devait être maigre pour 
être bonne et on en a recherché de  telle pour le pot-au-feu, 
tandis que les viandes grasses, de  qualité inférieure seraient 
bien prfiférables et  codteraient moins cher. De I h ,  un préjugC 
qui atteint l'ouvrier en lui faisant délaisser la viande qui lui 
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conviendrait le mieux pour celle qui lui coûte le plus cher. Et ce 
préjugé, il s'étend même sur le commerce de la boucherie, car 
les bouchers voyant qu'on ne leur demande que de la viande 
maigre, tuent des animaux qui n'ont jamais été gras et qui ne 
peuvenl fournir que des aliments de mauvaise qualité. 

n Gardez-vous, dit encore l'auteur, de ces viandes d'animaux 
maigres; jamais elles ne vaudront celles des bœufs engraissés; 
lea expériences l'attestent ( celles de  Pawer e t  Gilhert en 
Anglete~re, el  celles du baron de Rierse-Stalborg en Allemagne). 
Choisissez pour la boucherie les animaux qui sont parvenus à 
leur termede croissance. Ils sont alors à leur étal de  maturité, 
et comme des fruits mûrs, leur viande possède au plus haut 
degré l'arôme, la saveur que l'on y recherche. 

n Voulez-vous choisir dans un animal, les meilleursmorceaux , 
évitez les muscles qui ont le plus fatigue pendant la vie, prenez 
la viande dans les masses musculaires, épaisses, riches en fibres, 
gorgées de sucs nourriciers. 

a Si avec cela l'animal est gras, si la graisse interposée entre 
les fibres donne à la chair un aspect marbré, tout sera pour le 
mieux et  vous verrez merveilles. A ces développements qui se 
rattachent d'un c8té à notre programme, l'auteur a joint une 
longue digression sur le commerce de la boucherie. Il y fait le 
procès des marchés libres, des marchands forains qui apportenl 
dans les villes de la viande tuée au-dehors. Nous ne le suivrons 
pas dans cette partie de son travail qui témoigne de son zèle e t  
de ses bonnes intentions, mois qui n'est pas exempte d'exagéra- 
tions. Nous reconnaissons pleinement que l'auteur a des con- 
naissances très-étendues sur la question de la viande de hou[ 
cberie. Mais enfin, il ne  répond pas A la question proposée. (1- 
y a diverses qualités de viande. Est-ce une affaire de goiit, ou 
bien existe-t-il des raisons qui expliquent l'établissement de  ces 
qualitds. A celà, l'auteur répond oni et non. Oui au point de 
vue physiologique, non au point de vue du pot-au-feilj. Sun 
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travail est une dissertation sans preuves directes. 11 n'y a là 
aucune des analyses, des expériences,si l'on veut, que la Société 
désirait voir entreprendre. La question reste donc pleine et en- 
tière et la Société la maintient au concours. 

D Lorsque nous élevons des animaux, nous cherchons surtout 
a voir se transformer en graisse les aliments que nous leur four- 
nissons. Mais la nature, destinait ces aliments à un tout autre 
usage. Une partie n'est pas plus tôt mêlée au sang , qu'elle est 
brûlée par l'acte de la respiration et qu'elle entretient ainsi la 
chaleur animale. Et ce que je dis des herbivores pourraits'é- 
tendre à tous les animaux et même ii l'homme. 

n A quoi bon cette chaleur incessamment produite et comment 
se trouve-t-elledispersée? Une partie s'échappe de notre corps, 
mais une autre joue iiri rôle bien important, s'il faut en croire 
une théorie moderne. Elle est la force qui sert à exécuter nos 
mouvements; elle se consonime en nous lorsque nous travaillons 
de méme que dans nos machines à vapeur la chaleur disparaît 
en engendrant le travail de la machine. L'homme qui fait une 
course rapide, le manœuvre qui soulève les fardeaux, de même 
que l'oiseau qui se soutient au milieu des airs ,  et que le poisson 
qui fend les eaux, ont besoin de cette source interne de forces 
nécessitées par les efforts violents auxquels ils se livrent. 

D C'est donc une question bien intéressante que ce prohleiiie 
de la transformation de la chaleur en force ou mieux en travail, 
qui se réalise en nous, dans les animaux, dans nos meilleures 
machines. Le temps me manque pour vous parler du cliange- 
ment inverse du travail en chaleur, mais rappelez-vous I'échauf- 
fement qui accompagne tout travail anéanti, tout mouvement 
qui disparaît, rappelez-vous les sauvages recourant au frottement 
de deux morceaux de bois pour se procurer du feu,  les incendies 
causes par le frottement, à sec d'un arhrp sur les coussinets, lee- - 

. . 
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aérolithes devenant momentanément des étoiles lorsqu'ils tra- 
versent l'air et que les couches de l'atmosphère les arrêtent, 
et vous aurez des exemples de la transformation inverse dont je 
vous parlais. L'ensemble de ces faits constitue une théorie que 
l'on a appelée théorie mécanique de la chaleur. Il importe à 
beaucoup de  gens de la bien connaître car elle renferme en 
germe les perfectionnements futurs que recevront nos machines 
à feu. Mais jusqu'à présent, elle est restée savante, et  partant, 
connue du petit nombre. La Société a voulu hâter la diffusion de 
ces idées nouvelles en demandant une exposition élémentaire 
de la théorie thermodynamique. 

B Elle a recu un mémoire dont l'épigraphe est cette pensée 
de d'Alembert : L'univers, pour qui saurait l'embrasser d'un 
seul point de vue, ne serait qu'un fait unique et une grande 
véritd. 

» L'auteur ne croit pas pouvoir exposer la théorie nouvelle en 
langage ordinaire et en se privant du puissant auxiliaire des 
signes e t  du calcul algébrique. 

B C'est très-bien, s'il s'adresse toujours à des lecteurs familia- 
rises par un long exercice avec les ressources de l'algèbre ; mais 
nous devons bien le dire, ce sera le plus petit nombre- Sans 
doute son travail sera lu avec fruit par tout élève intelligent, sur- 
tout s'il a près de lui Ic secours d'un professeur qui dissipe 
l'obscurité que présentent parfois certaines formules. Mais si 
l'élève est novice, si le lecteur a oublié ses éléments ou s'il ne 
les a jamais sus ,  la clarté que devaient répandre ces niémes for- 
mules disparaîtra tout-à-coup. Ne valait-il pas mieux recourir 
plus souvent au langage de tout Ic monde, bien expliquer les 
faits sur lesqucls s'appliqne la théorie, choisir, pour les faire 
mieux saisir, quelques exemples purement numériques et  pré- 
parer ainsi l'esprit A des calculs plus savants. L'exposilion n'eut 
rien perdu de savigueur, elle eut été plus longue, c'est évident, 
mais lorsqu'il s'agit de se faire comprendre, de vulgariser une 
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thdorie, le  temps, nous le croyons, ne fait rien B l'affaire: L'au- 
teur eût évité de donner à son travail une forme trop s h h e  et 
qui peut bien fatiguer l'attention. 

o Puisque nous en sommes aux critiques, e t  sans vouloir les 
épuiser, nous reprocherons à l'auteur d'avoir posé sans démons-. 
tration suffisante le principe fondamental de sa théorie et d'en' 
avoir trop négligé la partie expérimentale. Ce sont cependant 
les expériences qui donnent à la théorie toute la valeur scienti- 
fique. Commcnt n'a-t-il rien dit des belles expériences de 
MM. Joule et Favre sur les courants électriques. Il y avait là 
une liaison inattendue et  bien intéressante entre les manifesta- 
tions de la force électrique et la théorie de la chaleur. 

u Cependant il y a du travail et  du savoir dans cette étude. 
La Société regrette donc que ce mémoire ne réponde pas com- 
plètement à ses vues, mais elle le croit digne d'une mention 
honorable ; l'auteur est M. JACQUIER, profesgeur au collége de  
Vitry-le-Français. 

P La troisiéme question mise au concours nous raméne 1'4- 
tude des aliments. La Sociét6 demandait a une analyse compe-. 
rative des principales espkces de fromages dans l'état oh ils 
servent à la consommation, afin que l'on pût tirer des résultats 
analyliques obtenus des déduclione qui assignent la valeur réelle 
du fromage dans l'échelle comparative des aliments. » 

u Le fromage, ne  souriez pas , Messieurs, a une grande im- 
portance dens l'alimentation. Au point de vue gastronomique, 
celte importance n'est pas contestee. Écoutez un auteur clas- 
sique en cette matière, Brillat Savarin. Un d e  ses axidmes est : 
qu'un diner sans fromage est une belle ic laquellei2 manque un ail. 
Voilà la loi et  Ies prophètes. Mais c'est le petit c6té d e  la ques- 
tion. .Depuis les bergers de  Virgile et  probablement longtemps 
savant, le fromage entre dans l'alimentation wdiniiire,'Il*agit 
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comme excitant, il aide l'ouvrier a consommer sansrépugnanec. 
la masse de pain qui forme le fonds de  sa nourriture. Sert-il an- 
trement que comme excitant, agit41 commo un aliment v6rita- 
blement utile, introduit-il dans l e  corps les éléments qu'il réclame 
impérieusement pour se maintenir a I'état normal? C'est pro- 
bable, puisqu'il tire son origine du lait, niais pour en avoir la 
preuve complète il faut bien recourir l'analyse chimique, qui 
seule peut nous apprendre quels sont les principes constituants 
de cette substance. 

D Nous avons recu sur ce sujet un mémoire important dont' 
l'épigraphe reproduit cette phrase de Lavoisier : La chimie, 
soumettant (I des expériencer les différents corps de la  nature, a 
pour objet de les décomposer et de se mettre en dtat d'examiner 
séparément les différentes substances qui entrent dans leur corn- 
binaison. 

n Ce mémoire est divisé en trois parties. Dans la premiére, 
l'auteur rend compte des anülyes qu'il a faites ; il décrit avec 
soin les circonstances dans lesquelles il s'est placé et les opéra- 
tions qu'il a dû faire pour séparer les principes immédiats. 

a L'auteur examine trente espèces de  fromages, il en indique 
soigneusement la provenance et  le prix. 

o Sa méthode consiste à rechercher la densité du fromage, à 
reconnaître s'il a une réaction acide, alcaline ou neutre, i l  
cherche ensuite par la dessiccation le poids de  l'eau qu'il ren-  
ferme. Puis il dose la caséine, les matiéres grasses e t  déter- 
mine les divers acides gras qui la composent. S'il y a d'autres 
acides organiques, i l  cherche à les reconnaître et à les doser.' 
Enfin-l'incinération lui donne le poids des cendres, des sels mi- 
néraux -que le fromage renferme, et il achève l'analyse en déter- 
minant la nature e t  le poids des acides et'des bases qui forment 
ces sels. J'oubliais de dire que par une analyse spéciale il trouve 
le poids-d'azote cOnicnu dans Je fromage. -C'est nu-élémeatim- 
portant de cette analyse. 
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., .a Au point de vue technique, les opérations nous ont paru 
bien ,conduites, ex6ciitées avec soin et  fondées sur de bonnes 
méthodes. L'auteur s'est rencontré sur ce sujet avec d'autres 
chimistes qui avaient publie, avant lui, des analyses de fromage. 
Tantôt il y avait accord, plus souvent divergence entre ces ré- 
sultats fournis par des expérimentateurs différents. L'auteur 
signale ces divergences lorsqu'elles se présentent et il prend soin 
d'inscrire à cBté d e  son analyse les nombres qu'il a pu trouver 
dans les ouvrages publiés jusqu'ici. On comprend facilement 
ce qu'il y a de loyauté scientifique dans cette préoccupation, et 
on ne peut que féliciter l'auteur de l'avoir prise. 

D S'il Fallait résumer en peu de mots cetle longue série d'a- 
nalyses, nous dirions que l'on trouve dans les fromages des 
quantités d'eau variable, depuis 20 O/, que renferment le Par-  
mesan et  le Roquefort jusqu'a 78 '/,, qui correspondent aux 
fromages frais. Les fromages de Marolles et  de Poitiers ren- 
ferment près de  la moitié de leur poids de caséine. Celle-ci dis- 
paraît presque complètement dans la crême que I'on vend à 
Paris sous l e  nom de fromage. Les matières grasses du beurre se 
trouvent abondantes dans ces derniers. Le fromage de Hollande 
en renferme 35 O/,, le fromage blanc n'en contient que 8 O/,. 

1) Ce sont les fromages secs, le Hollande, le Parmesan qui 
renferment la proportion relative la plus forte de cendres, les 
fromages frais en donnent le moins. 

u Si I'on recherche ce qui donne l'odeur et le goût si pro- 
noncés de  certains fromages on trouve que se sont les acides 
butyrique et valérianique unis a l'ammoniaque. 
'a Dans la seconde partie de son travail, l'auteur rappelle que 

les aliments peuvent se partager en deux grandes classes. Ceux 
qui servent a entretenir la respiration, à produire la chaleur 
animale, à chauffer la machine, ce sont les substances analogues 
à da fécule, le êucre ,! les -matiéres grasses. On a 1$ les aliments 
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respiratoiree. Les autres, les aliments plastiques, sont des 
substances azotées , telles que la viande, le blanc d'œuf.. , . 

D Ils servent à entretenir, à réparer les organes de la ma- 
chine. Est-il besoin de dire que notre alimentation doit nous 
fournir et les éléments plastiques et les éléments respiratoires 
On ne les trouve jamais réunis en proportions convenables dans 
l'un quelconque de nos aliments pris isolément. Aussi est-ce un 
fait bien reconnu qu'il faut varier la nature des substances dont 
nous nous nourrissons pour remplir les conditions essentielles 
d'une alimentation normale. 

D Ayant à comparer les aliments aux fromages, I'auteur a 
rassemblé les analyses d'un grand nombre de substances qui 
servent à notre nourriture. Nous signalerons, comme apparte- 
nant A I'auteur, des analyses du lait, du beurre et des œufs. 

n Passons à la comparaison dont nous parlions tout-à-l'heure, 
elle occupe la troisibme partie du mémoire. Poiir rendre cette 
comparaison plus facile, l'auteur range dans un tableau toutes 
les substances qu'il a citées, tous les fromages dont il a fait i'a- 
nalyse. Ce tableau renferme quatre colonnes, dans lesquelles 
on inscrit le poids des corps azotés, des corps gras ,  .des subs- 
tances amylacées, des matières minérales que renferme un hec- 
togramme de l'aliment considéré. Dans une cinquiéme colonne, 
on met le poids des matiéres excitantes; elles déterminent sou- 
vent le goût, le montant de la substance alimentaire ; surtout de 
celles que l'on recherche comme condiment. Dire que le poivre, 
le -sel, le vinaigre, sont des condiments, c'est définir, je le 
suppose, suffisamment cette propriété parliculiére des aliments. 
Comment pourrons-nous reconnaître par I'analyse qu'une subs- 
tance .est plus 011 moins apte à être prise comme condiment? 
Nous ne pouvons que rechercher si elle renferme des substances 
aromatiques , des acides ou des sels organiques. Mais il est clair 
que l'analyse est bien souvent impuissante à conduire à des ré- 
sultats ~ . . -  certains, . . c'est ce que l'auteur remnnatt tout le-premier. 
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Ons'accorde a considbrer les aliments riches en azote comme 
possédant a un haut degréles qualités nutritives. Ehbien, avant 
le paiii, avant la viande, nous trouvons les fromages de Hollande, 
de Gruyere, de Roquefort. Ils renferment de 26 à 40 de 
matières azotées, la viande n'en renferme que 22 

o Bien entendu que si l'on veut considérer les aliments, 
an point de  vue de la respiration, le fromage ne  servira à intro- 
duire des éléments combustibles dans le corps i que par les corps 
gras qu'il renferme. Là, il ne  le cède qu'au beurre, aux matières 
grasses proprement dites. 

n Veut-on des aliments riches en matiCres minérales, il faut 
encore recourir aux fromages qui renferment 7 à 8 O/, de cen- 
dres, tandis que la viande et  le pain n'en renferment que 1 O/, 

n Il reste un dernier terme de  comparaison, c'est la saveur, 
le montant, les propriétés excitantes. Mais ici, les analyses 
chimiques sont bien inutiles ; personne ne contestera ces qualités 
inhérentes au fromage, c'est la qu'à défaut de nombres, on 
pourrait invoquer le consentement unanime des gastronomes. 

n Voilà , Messieurs, un travail de longue haleine, sérieuse- 
ment fait; un chimiste exercé depuis longtemps a l'œuvre déli- 
cate de  l'analyse immédiate, pouvait seul le mener à bonne 
fin. Si je remarque qu'il existe bien d'autres fromages que ceux 
dont l'auteur s'est occupé, ce n'est pas un reproche que je lui 
adresse, car dans cos conditions, le travail eut été interminable, 
mais c'est pour rengager à compléter son œuvre par l'étude des 
esphces les plus intéressantes qui n'ont pas trouvé place dans 
ce mémoire. 

D Le temps ne nous a pas permis de répéter quelqu'une de 
ces analyses et de rechercher qui a raison de  l'auteur ou de 
ses contradicteurs. Du reste, dans de pareilles recherches on 
doit s'attendre à trouver des nombres variables avec I'échan- 
tillon que l'on analyse. 

II faudrait annlper 'an  certain nomhre de hrnages deia 
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même provenance pour arriver A une moyenne q u i  reprksente- 
rait plus sûrement la eomposition de l'espèce.. II est clair que 
pour ne pas éterniser le travail on devrait se borner a un peiit 
nombre de types bien choisis. 

u La Société se plaît à reconnaître le haut mérite du travail 
qu'elle a eu à examiner et elle décerne une médaille d'or a 
hl. Ch. MENE, chimiste à Paris, auteur du mémoire sur l'analyse 
des fromages. Le mémoire lui-même sera inséré dans les recueils 
de la Société. 

a Nous ne nous contentons pas de provoquer quelques pro- 
gr& dans les sciences et dans l'industrie, par les questions que 
nous mettons chaque année au concours. Bien des travaux se 
font en dehors de la Société et de son initiative. Le monde des 
travailleurs s'agite sans cesse pour marcher en avant et  il ins- 
pire à la Société une vive sympathie. Elle aime à intervenir 
pour donner la sanction à tout progrès accompli , qu'il résulte 
d'ailleurs d'un travail modeste ou qu'il s'agisse d'une grande in- 
vention, riche d'avenir, capable de s'imposer à tous les esprits. 
Faire en zinc des modèles de cristaux , de corps géométriques, 
n'est pas une industrie qui puisse prendre une grande extension. 
De tels objets ne sortent pas de nos collections scientifiques. Ils 
prennent place dans nos lycées, nos f a d t é s  : on aimerait à les 
voir dans nos écoles professionnelles, dans nos classes primaires. 
S'ils ne s'y trouvent pas, c'estque pour les construire il ne suffit 
pas d'un ouvrier connaissant bien son métier, il faut en. outre de 
l'intelligence, i'amour de la précision, quelque chose du godt 
délicat de l'artiste. - .  

Un jeune dessinateur de Lille, M. WIT , a su se créer la une 
spécialité où il n'a pas à redouler de concurrents, même à Paris, 
Ce qui double son merite, c'ést qu'il abordait un gehre de tra- 
vail tout nouveau pour h i  et  qu'il y est passe maître, de prime 
abord. La Société en lui donnant une médaille d'argent, se plait 
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à reconnantre la perfectioa de ses modéles. Elles serait heureuse' 
si celte récompense pouvait hater le développement de cette 
naissante industrie. 

u La Société s'est toujours fait honneur de signaler à l'estime 
publique les hommes industrieux et persévérants qui ont su réa- 
liser des progrbs e t  fait faire a leur industrie des pas nouveaux. 
Au nombre.de ces inventeurs utiles et modestes dont il faut ré- 
compenser les efforts parce qu'ils ne font rien eux-mémes pour 
les mettre en lumière , se place M. Bauchet-Verlinde , papetier 
à Lille. 

D C'est au premier abord une assez petile industrie que celle 
de la réglure du papier, de la confection des cahiers et registres 
réglés. Et pourtant quand on songe h la variété des usages d u .  
papier, A la prodigieuse consommation qui se fait de registres de 
commerce, à l'importance capitale des écritures qu'ils ren- 
ferment, aux précautions minutieuses qui bien souvent doivent 
en garantir l'authenticité, on reconnaît bientdt que cette indus- 
trie répond, elle aussi, à un véritable besoin e t  que par consé- 
quent c'a été rendre service à tous que d'en favoriser le dévelop- 
pement. - C'est justement ce qu'a fait M. Rauchet-Verlinde. 

ij Il y a quarante ans ,  à Lille, on n'aurait pas trouvé a 
acheter un cahier de papier à lettres ; nos correspondances de 
famille en font foi ; les écoliers d'alors ne trouvaient pas sous la 
main ces petits cahiers réglés dont l'usage est devenu universel ; 
et les registres de commerce eux-mêmes se vendaient presque 
toujours sans réglure. - Après avoir contribué comme employé 
pendant sept ans à la prospérité de la maison Martin-Muiron, 
M. Bauehet établit pour son compte une maison de papeterie, en 
1832; et depuis lors il o'a cessé de se préoccuper des besoins 
sans cesse grandissants de la comptabilité commerciale : il est 
peu de grandes administrations dans le Nord qui ne lui doivent 
la meilleure disposition de leurs tableaux. Mais bientôt i l  fallut 
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mettre les procédés d'exécution au niveau des besoins et les. 
rendre plus rapidesen méme temps que plus parfaits : M. Bauchet- 
Verlinde inventa la machine régleuse que depuis vingt-cinq ans 
il n'a cessé de perfectionner en modifiant sa forme et  sa gran- 
deur. Comme il arrive toujours quand l'industrie s'attaque à un 
objet véritablement utile, la consommation a grandi en méme 
tenips que les moyens de production. Avec l'outil du régleur a 

la main, il y a trente ans,  un ouvrier pouvait livrer mille 
feuilles par jour e t  quatre ouvriers suffisaient dans Lille ; au- 
jourd'hui qu'avec la machine un ouvrier peut faire quarante 
fois plus, il y a vingt fois plus d'ouvriers occupés : c'est I'éter- 
nclle réponse à l'ignorance inquiète du développement des 
procédés mécaniques. 

D M. Banchet fabrique et exporte ses machines en même temp 
que ses produits : il en a vendu plus de dcux cents, et il en a 
aujourd'hui non-seulenient dans cinquante villes de France, 
mais dans tous les pays de l'Europe: mais en Amérique, mais 
en Australie. 

o En voilà assez pour justifier, ce me semble, l'opinion de ' 
la Commission, et je laisserai de cdté les perfectionnemenls 
pourtant réels que M. Bauchet a apportés à la fabrication des 
registres de commerce ; je mentionnerai seulement un procéde 
aussi simple qu'efficace pour rendre inipossible toute substitution 
de feuillet. L'application réglementaire d'un pareil procéde, ' 

cherché d'ailleurs par M. Bauchet sur les invitations réitérées 
de M. Rouzé-Mathon, alors président du tribuual de commerce, 
dispenserait les juges de la fastidieuse nécessité, dans bien des . 

cas, de passer des heures entières à parapher tous les' feuillets 
l'un aprés l'autre. 

D Au reste, et c'est par la que je terminerai, i l  ne faudrait 
pas nous attribuer le mérite d'avoir découvert la valeur des ma- . 

chines et  des produits de M. Bauchet. Quatorze médailles dejà 
obtenues, dont deuxpriz-rnedal aux Expositions universeIIes de  
Londres, attestent que d'autres nous ont devancés. Mais en le 
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récompensant bous pouvons signaier $ l'estime de nos conci- 
toyens l'homme utile et modeste dont la plupart, a coup sûr, 
ignorent les services. 

D La société décerne une médaille de vermeil a RI. BAUCBBT- 
VERLINDE, papetier A Lille, pour perfectionnements apportés 
dans l'industrie du réglage et de la coufection des registres. 

n Nous avons encore pensé qu'il était convenable de ne 
point séparer de son patron un d e s  ouvriers de M. Bauchet- 
Verlinde, son contremaître, M. Beerland. II est dans sa maison 
depuis trente ans ; il l'a assisté dans tous ses travaux et lui a 
rendu des services de plus d'un genre ; car tout était à créer pour 
M. Bauchet-Verlinde, e t  après avoir imaginé de nouveaux pro- 
cédés et de nouvelles niachines, il lui fallait encore former tous 
les jours des ouvriers, comme il arrive dans toutes les indus- 
tries nouvelles en un pays. On conçoit ce que valaient en pareil 
cas les services et  le dévouement d'un ancien et habile serviteur, 
capable d e  guider les autres, e t  au besoin de donner un bon avis. 

D La Société décerne une médatYla d'honnenr a M .  BEEBLAND, 
contre-maître chez M. Bauchet-Verlinde depuis trente aiis, pour 
ses services excepiiûnnels. 

D Vous savez quel chemin le tabac h fumer a fait en ce monde, 
et combien il s'en consomme en Europe. Est-ce un raffinement 
de civilisation ou un retour vers l'état sauvage? La question est 
controversable. Mais, franchement, lorsqu'on lit dans les rela- 
tions des voyageurs le r61e important que Ic calumet jouait dans 
la vie des trihus indiennes et  l'importance que le cigare a prise 
dans nos habitudes, on ne peut s'empecher d'avouer que tcius 
les hommes sont frères. 

11 a donc fallu céder à ce besoin génkral et préparer le 
mieux possible les énormes quantités de tabac que la France 
consomme par jour. 

P La science s'est alors mêlée de régler les conditians de la 
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fabrication. De Ih des opérations nambre~ises que la plante doit 
subir avant d'être livrée au commerce. II n'entre pas dans mon 
plan de vous les décrire, niais constatons en passant que,  quoi 
qu'on en dise, le tabac à fumer fiancais l'emporte sur les pro- 
duiis similaires des contrées voisines. 

m Ces manipulations nombreuses que subit le tabac mettent 
les ouvriers qui les font dans une atniosphixe délétére, et il 

' 

n'est pas bon qu'ils soient exposés à voir leur santé s'altérer 
pour satisfaire aux plaisirs de la masse. On a donc cherché à 
remplacer leur travail par celui des machines ; aussi ce sont 
des engins mécaniques qu i ,  dans nos manufactures, divisent le 
labac, qui le torréfient et le refroidissent. II restait une opéra- 
tion dangereuse, c'est l'empaquetage du tabac ; elle vient d'étre 
remplacéeà la Manufacture de Lille par un système cc?mpletement 
inoffensif, grâce à la Paqueteuse mécanique de W .  Merijot, 
attaché naguères comme sous-ingénieur à cet établissement. 

a Disons quelques mots du système ancien. 
u Un ouvrier fabrique les sacs de  papier, d'un modéle uni- 

forme, un second les recoit et les remplit de tabac ; puis, placant 
au-dessus du paquet un morceau de bois de la forme du nîoule 
qui contient l e  sac ,  il appuie dessus très-fortement à l'aide 
d'un levier et rCduit ainsi le tabac à un volume moindre. 

D L'opération est rapide, les efforts sont violents et ils ne 
compromettent que trop souvent la santé des ouvriers; de nom- 
breux accidentsse produisent, qui sont irremédial>les; en voilh 
assez pour condamner un tel niode de travail. 

II n'en est plus de même avec la machine dc M. Mérijot. 
La machine à vapeur de l'établissement fait mouvoir des pompes 
qui compriment de  l'eau dans un réservoir; la pression monte 
à huit atmosphères e t  elle est réglée par l e  jeu m2me de  l'ap- 
parcil. Cette eau comprimée et qui peut presser a son tour sur 
les obstacles qu'elle rencontre, c'est la force que l'on mettra a 
la disposition dc chaque ouvrier. Quelques tuyaux de distribu- 
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tion suffisent pour cela. Que faut-il maintenant pour que l'ou- 
vrier fasse son travail , c'est-à-dire comprime le tabac dans les 
sacs de papier. II suffit de mettre Io paquet de tabac grossière- 
ment fait entre un obstacle fixe et un piston niobile, il suffit de 
faire agir l'eau compriniée sur la face infirieure de ce piston et 
pour cela encore il suffi1 d'ouvrir, avec une pédale, un robinet. 
Puis la pression exercée, le jeu d'un autre robinet permettra la 
sortie de l'eau et toute pression cessera. 

1) Ainsi, a l'ouvrier ce qui exige un peu d'intelligence et 
d'agilité, à l'engin mécanique tout ce qui demande de la force. 

B Et toul cela se fait très-rapidement; on peul faire 1200 
paquets de 500 grammes avec la paqueteuse mécanique : I'an- 
cieii systènie n'en donnait que 900. Il y a pour l'administration 
économie sur le temps, sur le papier, sur l'emballage, et cette 
économie se  traduit par un chiffre dc 77 O/, sur les frais an- 
térieurs de niain.d'œuvre. 

D Il y a avantage pour les ouvriers yui voient leur salaire 
un peu augmenté et  qui n'ont plus à redouter les accidents qui 
accompagnaient fatalement le premier système. 

v La Commission a visité la manufacture des tabacs de Lille ; 
elle s'est plu à reconnaître les améliorations que N. d'Auhigny 
ne cesse d'introduire dans le bel établissement qu'il dirige; elle 
a vu fonctionner les deux systémes d'empaquetage et elle a été 
frappée des avantages que le nouveau présentait pour la santé 
des ouvriers. Si I'Etat trouve avantage à seservir de ce système, 
cela augmente le mérite de l'inventeur et assure le succès de 
son œuvre; mais ce qui nous frappe surtout, c'est l'intérêt des 
ouvriers, c'est la question d'humanité I A un procédé plein de 
dangers et dès-lors réprouvé, M. Mérijot a substitue un moyen 
dégant ,  inoîfensif , la est a nos yeux le grand mérite de son 
invention. 

n La Société décerne une médaille d'or à M. M~RIJOT pour sa 
Paqueteuse mécanique applicable au tabac. 
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b Et maintenant allons- dans la grande industrie. 

n II existe à Roubaix un vaste établissement bien curieux a 
visiter, c'est celui de MM. More1 et Ci" On y recoit des laines 
brutes et on les rend lessivées et peignées, toutes prêtes à être 
filées. On a cherché longtemps le moyen dz remplacer par des 
machines, le travail du peignage des laines qui auparavant se 
faisait à la main. Ce fut Josué Heilmann, qui trouva le principe 
à l'aide duquel on peut peigner toutes les matières filamenteuses. 
A lui l'honneur d'une grande découverte, d'un immense progrès 
accompli dans l'indus~rie. Rien n'est venu détrôner les idées émi- 
nemment neuves qu'il a émises sur le peignage des laines et 
qu'il a réalisées dans sa machine. C'est bien là le grand inventeur. 
Disons le à regret, il mourut avant d'avoir joui du succès de 
ses recherches. La machine de M. More1 semble une conibi- 
naison de l'invention de Heilniann et de la peigneuse turbine 
de Hubner. Elle a sur la première le grand avantage de peigner 
en un jour de 100 a 150 kilogrammes de laine, tandis que la 
peigneuse de Heilmann n'en donne que 40 au plus. 

n Depuis ses débuts, qui furent modestes, jusqu'ii ce jour 
où il tient dans l'industrie une si grande place, M. More1 n'a 
jamais cessé de s'occuper de ses machines pour les modifier, les 
simplifier, les perfectionner. Tanlôt c'est une sorte de deniêloir 
qu'il invente pour préparer au peignage les laines longues. Plus 
tard, c'est une lessiveuse qu'il imagine pour blanchir et de- 
graisser la laine et qu'il abandonne à l'industrie; c'est encore 
une nouvelle peigneuse qui produit 300 kilogrammes par jour 
et qui convient aussi bien aux laines longues qu'aux laines 
courtes ; enfin , dans un nouveau niodéle qui doit figurer à l'ex- 
position prochaine, les engrenages sout supprinlés, la machine 
est réduite à sa plus simple expression, et elle est intéressante 
à voir parmi toutes ces machines qui semblent travailler avec 
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intelligence, parce qu'elles conservent quelque chose de I'intel- 
ligence de l'homme qui les a inventées. 

o II n'est pas de difficultCs que M .  More1 ne soit parvenu à 
surmonter. II existe dans le commerce des laines tellement sales 
qu'on avait peine à en tirer parti, elles nous viennent de Perse. 
On les peigne dans l'établissement de M. Morel , tout aussi bien 
que les laines courtes d'Australie, que. les laines longues de 
France. 

D Si nous considérons l'établissement de MM. Morel au point 
de vue de la distribution intérieure, nous reconnaîtrons sans 
peine l'heureux agencement de toutes les parties. Tout est dis- 
posé pour que la laine brute qui entre dans un atelier arrive à 
l'autre extrêmité des biitiments, toute préparée et prête à sortir 
de l'établissement. 

n Mais, dans une telle usine, il n'y a pas que des machines, 
il y a des ouvriers. On traite avec soin les machines; que 
fait-on pour les ouvriers ? On cherche à combattre par des soins 
hygiéniques bien entendus . les dangers que les grands ateliers 
font trop souvent courir à la santé de ceux qui y sont renfermés 
tout le jour. II y a polir les ouvrières une vaste salle servant de 
vestiaire, des tables en fonte chauffées ii la vapeur et qui main- 
tiennent chauds les aliments renfermés dans les gamelles qu'on 
y dépose. On trouve encore une infirmerie avec des lits et un 
médecin attache a l'établissement peut, en cas d'accident, 
donner les premiers secours. Si la maladie se  prolonge, une 
caisse de prévoyance permet de secourir les employés pendant 
ce temps de chBrnage forcé. Nous ne pouvons que louer h a u t e  
ment de  telles dispositions. 

D Qu'ai-je A ajouter pour rehausser à vos yeux le mérite de 
hl. Morel? Il est fils de ses œuvres; s'il a fait grandement 
son chemin, il le doit à sa ténacité, A son esprit inventif O: n 
peut le citer comme exemple d'un inventeur heureux, I'espkce 
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en est rare, surtout, lorsqu'en montant a la. fortune, on attache 
comme lui, un grand prix a grandir aussi dans l'estime de ses 
concitoyens. C'est à ces titres que la Société décerne une mé- 

daille d'or a M. Augustin MOBEL,  de Roubaix. 

. a La Commission des Arts industriels, se conformanl a la 
mission qui lui a été donnée, s'est rendue dans les ateliers de 
M. Buisine-Rigot : rue des Canonners , a Lille, a l'effet d'exa- 
miner une chaire qu'il a c o q u e  et fait exécuter. La pensée 
synthétique que M. Buisine a voulu exprimer dans cette chaire, 
destinée a être l'ornement le plus important de l'église Saini- 
Jean-Baptiste d'Arras , ne peut être développée ici. Nous vou- 
lons vous faire connaître simplement notre appréciation. 

n En rendant tout à'abord justice aux efforts qui ont ét6 faits 
pour donner satisfaction, au point de vue poétique et religieux 
du programme d'une chaire catholique , la Commission a pensé 
que l'examen dont elle était chargée devait cependant avoir 
pour but principal de donner une opinion motivée sur la valeur 
de  l'œuvre considérée comme une production à la fois indus- 
trielle et artistique. 

D Nous avens donc a estimer dans la chaire monumentale 
dont il s'agit : premièrement, quelle somme de science, d'in- 
telligence, d'adresse manuelle, de soins et d'expérience a été 
depensée a l'exécution; secondement, à quel degré d'élévation 
l'art se révèle dans le choix, la proportion et  l'agencement des 
formes. 

)) II faut en ce second point tenir compte des ressources limi- 
tées dont on dispose, en ayant égard à l'intention évidente de  
produire le plus d'effel possible. - 

» 11 n'est pas question de juger sévèrement une œuvre de  
statuaire, d'architecture ou d'archéologie , mais bien de rendre 
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justice à une production remarquable d'une industrie très-inte- 
ressante. 

D Ces réserves faites, nous pouvons , Messieurs, reconnaître 
que l'ensemble est d'un effet riche et  monumental, que les 
détails sont ingénieusement agencés, quelquefois trks-gracieux 
et fort bien rendus. Mais ce qu'il faut louer arant tout , ce 
qui, dans notre opinion, doit-être pris en grande considéra- 
tion , c'est le zkle assidu, la volonté persévérante, la connais- 
sance parfaite des procédés de métier, qui ont été prodigués 
pour arriver a fonder à Lille, I'élablissement de M. Buisine : 
on y fait d'une manière remarquable, comme moyens d'exécu- 
tion, des ameublements d'églises pour une grande partie de la 
France. Il est vraiment intéressant de voir comment dans ces 
nombreux travaux, qui exigent un personnel choisi et  des soins 
incessants, on est parvenu à résoudre ce problème souvent 
posé de nos jours : Créer des œuvres d'industrieartistique h des 
prix excessivement réduits. 

D La chaire d'Arras témoigne d'une suite d'efforts persévé- 
rants qu'il est bon d'encourager ; elle permet de constater ilne 
supériorité industriellespéciale que nous devons honorer. 

n La Société décerne une midaille d'or a M. B~I~ISE-RIGOT. 11 

Le Président de la Société invite M. Néne,  lauréat du con- 
cours des Sciences, a venir recevoir la médaille qui lui a été 
décernée. II invite successivement MM. Wit, Bauchet-Verlinde, 
Beerland, lçlérijot, Morel (de Roubaix), et Buisine-Rigot a veuir 
recevoir les récompenses qui leur ont été decernees. 

M. LECLERCQ , de la Société Impériale des Orphéonistes lillois 
fait entendre l'air de CARON AUX EXFERS, tiré de I'Alcesta , de 
Lulli (1678). 
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M. Mossor, Rapporteur, a la parole pour rendre compte , au 
nom des Conmissions pour les concours des Sciences sociales, 
d'Histoire et de Littérature ', des résultats fournis par ces 
concours pour J866, et des propositions de récompenses failes 
par ces Commissions et sanctionnées par la Société. 

e Messieurs, 

D La Société Impériale des Sçiences a recu, pour Ie concours scianees 
soeiale~. des Sciences sociales, un inémoire snr l'Assistance publique , 

l'un des graves problèmes de notre lerrips. 
n L'Assistance publique comprend, coninie chacun sait, le 

service des hapitaux et  hospices et celui des bureaux de bien- 
faisance ; l'auteur du mémoire a passé rapidement sur le rôle des 
premiers : et s'est attache surtout aux seconds. 

o Après avoir indiqué à grands traits les causes de la misère, 
ne pouvant supprinier l'une d'elles, le malheur, il veut du moins 
qu'on prhienne les deux autres, l'ignorance et le vice, e t ,  
parmi les moyens préventifs, il place au premier rang la mora- 
lisation par I'inslru~tion. Il trace alors tout un système d'instruc- 
tion primaire, fort bien étudié, fort intéressant, mais dont le 
détail sort peut-&lre des limites d'un travail sur l'Assistance pu- 
blique. 

D Dans l'étude des moyens financiers, destinés à soulager le 
mal que l'on no peut toujours prévenir, l'auteur propose plu- 
sieurs réformes , qui n'ont pas seniblé toutes très-nécessaires ou 
très-utiles. N'y a-t-il pas, pour les bureaux de bienfaisance, 
assez de règlements sans en îormulcr encore de nouveaux? L'éta- 
blissement d'un fonds commun , fornié dans chaque département 
avec l'excédant des ressources des bureaux de bienfaisance, et  

i Ces Commissions se composaient de Mq. de Coussemaker, Meunier, 
Houzé de YAulnoit, de MM. Chon, Deligne, Desplanque , de MM. Delerue. 
Van Hende , Mosaot, 
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destiné a venir en aide aux victimes des épidémies et autres 
fléaux, est-il une mesure bien pratique , et  l'auteur a-t-il eu 
souvent le bonheur de voir des comptes de bureaux- de hienfai- 
sance se solder par un excédant de  quelque importance? 

u Il y a donc dans ce mémoire certaines idées contestables; 
mais il témoigne tout entier de l'élude consciencieuse d'une 
question aussi délicate qu'elle est grande, et les défauts mCmes 
y viennent de l'inquiétude de faire toujours mieux. La Société 
Impériale des Sciences est heureuse d'encourager d'aussi géné- 
reux travaux, surtout quand ils sont l'écho d'une vie consacrée 
i la pratique du bien, et elle décerne une médaille d'argent a 
l'auteur du mémoire sur l'Assistance publique ayant pour 
devise : Beatu~ qui intelligit supar egenum et paupcrern , 
M .  BONNIER, juge-de-paix , à Roubaix. 

sistoim. » Trois manuscrits ont été adressés à la Soc,iété pour le con- 
cours d'histoire. 

r Le premier est un essai biographique très-court sur un  de 
ses membres les plus regrettés, hi.  Caloine. Malheureusement, 
l'œuvre archiiecturale de M. Caloine n'y est ni jugée avec com- 
petence, ni même indiquée avec exactitude, et l'éloge se réduit 
à quelques détails biographiques et  à des réflexions générales de 
peu d'intérêt. Nous ne pouvons que remercier l'auteur de sesin- 
tentions. 

I> Le mémoire no 2 retrace avec d'amples développements , 
les annales de la commune de Walincourt , qui a eu jadis ses 
seigneurs et  ses baillis, sa collégiale de Notre-Dame et  son 
prieuré de Guillemins. L'auteur s'attache, avec uu soin particu- 
lier, ii I'histoiredu fief seigneurial, l'une des douze pairies du Cam 
hrésis. S'il n'avait accepté sans contrôle beaucoup des assertions 
d e  Jean Carpentier, qui a jeté plus de trouble dans les généa- 
logies du Cambrésis, qu'il n'y a fait péndtrer de lumière, il n'y 
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aurait qu'A louer en lui cet esprit de patientes recherches, de  
laborieuses investigations, qui n'a laissé échapper aucun docu- 
ment imprimé et presque aucune pièce inédite de quelqueim- 
portance. 

ri Pourquoi faut-il que cesmatériauxsi abondants n'aientpas été 
mis en œuvre avec plus d'habileté? que dans cette histoire d'une 
simple commune se soient parfois glissés des faits d'histoire 
générale, qui n'ont pas toujours été contrôlés avec asset de 
soin. Pourquoi faut-il surtout que l'art d'écrire ne  semble pas 
ètre plus familier A l'auteur? La Société n'a pu décerner qu'une 
mention honorable au mémoire inscrit sous cette devise . 
Dépositaires des plus magnijiques archives départemen fales, le# 
flamands de la France, etc. 

D Le manuscrit n03 a pour titre : Monographie du couvent 
des Pauvres-Claires (ou Clarisses) de Lille. C'est un travail en- 
tièrement neuf; personne n'avait encore porté ses recherches 
de ce côté ; e t ,  ce coin ignoré de notre histoire locale, l'auteur 
l'a exploré avec conscience, en s'éclairant de toutes les lumières 
qu'ont pu lui fournir les archives de la ville et du département. 

n L'œuvre appartient sans doute, avant tout, à l'histoire et A 
la littérature ascétiques; mais elle a la bonne fortune de se 
raltacher par bien des côtés à l'hisloire civile. Les fondatrices 
du couvent ont été deux duchesses de Bourgogne, Isabelle de 
Portugal, femme de Philippe-le-Bon , et  Marguerite d'Yorck, 
femme de Charles-le-Téméraire ; parmi ses nombreux bienfai- 
teurs, nous distinguons Jean de Luxembourg, sire d'Haubour- 
diii, chambellan de Philippe-le-Bon , Bauduin de Lannoy, 
seigneur de Molenlbaix , gouverneur de I.ille sous Maximilien 
d'Autriche, Jean Le Vasseur , mayeur de cette mème ville dans 
la preiniere moitié du XVtIe siècle, des membres de ces deux 
familles lllazurel et Gantois qu'on trouve mêlées à toutes les 
œuvres de charité du temps, etc. Citons encore au nombre des 
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illustres visiteurs ou protecteurs de la communauté, les archi- 
ducs Albert et Isabelle ; - la reine Marie-Thérèse, femme de 
~ o u i s  XIV; - I'Electeur de Cologne Joseph-Clément de Ba- 
vibre; - l'évêque de Tournai, prince de Salm-Salm, u ce grand 
seigneur qui était en même temps un grand évêque, et qui ,  
malgré son immense fortune, se trouvait toujours pauvre, telle- 
ment la charité était pour lui un besoin impérieux. n 

» Mais ce qui attache par-dessus tout dans ce mémoire, c'est 
l'histoire individuelle des nobles et pieuses filles qui venaient 
abdiquer, au seuil du couvent de  Saint-Francois , leurs privi- 
léges de naissance et de fortune : sœur Etienne de Saillans , 
par exemple, fille d'un chancelier de  Flandre sous Charles-le- 
Téméraire, et dame d'honneur de la duchesse Marie de Bour- 
gogne a la cour de Gand , que la mort violente de son père, 
victime des ressentiments des Gantois, jette dans les bras de  
Dieu, sœur Louise d'lsenghien, sœur Francoise de Bourgogne, 
sœur Jeanne-Séraphine de Coupigny , dont les noms illustres 
alternent sur la liste des abbesses avec ceux de pauvres femmes 
du peiiple telles que Jacqueline de la Vallée, qui demanda à être 
déchargée du gouvernement dela communauté pour cette raison, 
fort concluante, a qu'elle ne  savait pas signer. u 

o Il y aurait plaisir, si le  temps le permettait , à citer nombre 
de passages de ce travail intéressant, écrit d'un style simple , 
châtié, plein d'onction , parfaitement assorti aux caractères du 
genre. Aussi, bien que la monographie d'un couvent de pauvres 
filles ne puisse avoir la valeur d'un grand travail historique, 
et  que nous n'ayons point qualité pour juger le mérite moral 
d'une œuvre de ce genre, la Société, prenant en considération 
le talent distingué qu'a montré l'auteur, et i'excellente forme 
littéraire de l'ouvrage, décerne une médaille d'or à M. l'abbé 
Dnncoisn~. 

D La Société se félicitait l'année dernière non pas d'avoir fait 
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éclore des poëtes : pareille prétention est loin de son csprit ; 
mais d'avoir réussi, dans les limites de son influence, a entre- 
tenir le goût et l'amour de la poésie en ce siècle de  prose. Elle 
avait bien le droit d'être fière; du moins elle le croyait, en re- 
gardant la série remarquable de ses concours poétiques.  lie ne 
voyait pas d'imprudence a le dire, avec réserve toutefois, non 
pour se glorifier elle-même, mais pour encourager et  remercier 
ses lauréats; et encore l'éloge était-il si mesure, si discret, si 
tempéré qu'il ne pouvait blesser la modestie de personne. Nos 
compliments auraient-ils cependant effarouché la race ombra- 
geuse et réservée des poëtes? Je  le crains, Messieurs. Montrons- 
leur donc qu'ils étaient sincères. en leur tenant aujourd'hui , 
avec la même sincérité, un langage moins flatteur. 

u Si je rappelais à nos concurrents que I'usage, et peut-être 
aussi la raison, ont établi des règles de versification, et  même , 
je le dis tout bas , des règles de grammaire, qu'il est bon 
d'observer, on pourrait me taxer d'irrévérence ; et  conibien plus 
encore, si je risquais la boutade d'Alfred de Nusset : . 

Le dernier des humains est celui qui cheville. 

D Mais si je leur représentais que la langue francaise es t ,  en 
même temps qu'un instrument délicat, unegloire nationale, dont 
nous devons être jaloux, et qu'il faut se faire scrupule d'en 
émousser la précision. d'en fausser la justesse, d'en obscurcir 
la lumineuse clarté, y au ra i t4  de quoi froisser les susceptibi- 
lités les plus Iégilimes ? Si j'ajoutais qu'il existe un art de la 
composition et que cet art ne s'apprend pas tout seul, que le 
poëte n'est pas obligé de confier au papier toutes les pensées qui 
lui viennent au cerveau, quc la poésie enfin est peut-être quelque 
chose de plus qu'un simple passe-temps a la portée du premier 
venu, sont-ce donc là dcs vérités indiscrètes, et serais-je bien 
coupable ? 

n Toutes ces réflexions m'ont 6th suggérées, Messieurs, par 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



le concours de cette année, et vous en peuvent faire deviner la 
faihlesse. Ce n'est pas que le nombre ou la variété fasse défaut : 
dix-neuf pièces nous ont été envoyées , et  dans des genres fort 
différents. Mais sur ces dix-neuf pièces, deux seulement ont 
paru mériter une récompense; nousavons été tristement frappés 
en général et de l'irrégularité des vers, et de  l'incorrection du 
style, et de l'incertitude de la pensée : nous croyons devoir en 
témoigner nos regrets avec aulant de franchise, sinon avec 
autant de plaisir, que nous avons exprimé l'année dernière notre 
salisfaction. 

D Les pièces récompensées sont deux contes : l'Enfant et 
C'Oisaau et le  Roi d'Utopie. 

P L'Enfant et l'Oiseau, c'est la révélation miraculeuse du 
génie de Jasmin, le coiffeur-poëte d'Agen. Jasmin, pauvre enfant 
de  village, recueille un oiseau affamé e t  grelottant, qu'il em- 
porte dans sa chambrette. Pendanl la nuit une douce voix lui 
promet pour son bon cœur le don de poésie et  la gloire ; l'oiseau 
divin renoiivelle ses prédictions devant la mère accourue aux cris 
de  i'enfant et s'envole. Le curé, incrédule au récit du miracle, 
en reconnaît la réalité au ton inspiré de Jasmin, et  I'emnikne à 
la ville cbez son propre frère, coiffeur e l  poële a la fois. Défi es1 
porté devant un nombreux auditoire de clients : notre honime, 
piqué d'honneur, fait merveille de sentiment e t  d'esprit, mais 
l'enfant triompheavec une simple idylle et  les images des champ6 
paternels. 

n C'est une composition gracieuse et poétique. La donnée pre- 
mière fera peut-être sourire : mais de tout temps les,légendes 
ont volontiers entouré le berceau des poëtes; e t ,  si notre époque 
se  montre rebelle au surnaturel, est-ce la faute de l'auteur? Les 
lignes principales de ce petit poëme sont bien dessinées ; les 
personnages en sont heureux ; le récit a une allure vive el légère. 
Mais l'auteur lui-même, lauréat de nos précédents concours, 
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doit savoir ce qui manque à son travail : pressé sans doute par 
le temps, i l  n'a pas attentivement veillé a faire parler tous les 
personnages suivant leur condition, et  il n'a pas donné h son 
style cette fermeté et cette netteté que nous sommes en droit 
d'attendre de son talent : on sent que ce n'est pas impuissance 
mais précipitation. 

Le roid' Utopie, plus court, est aussi d'un travail plus achevé. 
-Un nouveau roi , à son avénement , renvoie les courtisans fi 
leurs affaires, et déclare qu'il se passera d'intermédiaires entre 
son peuple et lui. - Rien de plus simple qu'un tel sujet ; il défie 
l'analyse, et vaut surtout par l'exécution. Or le cadre est par- 
hitement trac6, I'intbêt habilement ménag6, les pensées fines, 
et d'un genre de finesse plus rare qu'on ne pense, celle du hon 
sens ; il y a de l'aisance dans le style, dans la facture et la coupe 
du vers, et presque partout de l'esprit, ce qui ne gâte rien. 
N'étaient quelques passages un peu lourds, quelques expressions 
sans couleur ni relief, la pièce serait excellente de tous points. 
Vous allez en juger : 

L E  R O I  D ' U T O P I E .  
Il y avait une fois un roi. . . . 

En un certain pays , pais  de grand renom , 
Et dont plus loin je vous dirai le nom , 

Un jour il arriva , par vacance du t r h e ,  
Qu'un nouveau roi prit la couronne. 

Ce que pareil événement 
Cause partout de remûment 

Chacun le sait ; B la ville , en province , 
On se  promet merveille au début de tout prince ; 

Et lui prêtant cent belles qualités, 
Le public en attend force prospérités. 

Il fera fleurir le royaume, 
Dit l'un ; la chose est sûre et vient bien propo*. 

11 sera surtout économe, 
Dit l'autre, et de moiti4 réduira les impôts, 
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Dieu sait pourtant trois fois sur quatre 
Si plus tard il faut en  abattre 1 
A la cour, c'est fort différent : 

On r8ve des emplois , un surcroît de largesse , 
Des places, des faveurs, de quoi faire liesse 

Et gros butin, tout le rBgne durant. 
Qui trouvera le moyen introuvable 

De contenter la cour et le contribuable? 
Quoïqu'il en soit sur ce point la , 
Voici comment il en alla. 

Pour saluer notre nouveau monarque , 
Dès le matin courtisans et valets, 

Tous grands seigneurs, tous gens de maique, 
Avaient au pas de course envahi le palais. 
Bientôt le roi parut : il était sans escorte, 
Sans aucun appareil, et leur dit de la sorte : 

Messieurs, contez-moi, Èil vousplaît, 
Quel grave et puissant intérat, 
Quelle si sérieuse affaire , 

A la pointe du jour vous appelle céans : 
En quoi puis-je vous satisfaire ? 

Parlez, car il est bon de ménager son temps. .I 
A ce propos, que l'on n'attendait guère,  

Pensez quel fut l'effet I L'auditoire étonné 
Resta muet et consternk. 

Lors un vieux courtisan , déjà cassé par l'âge , 
Mais qui des cours savait bien le langage, 
Prit la parole, et s'inclinant trois fois : 

Sire , répondit-il d'une flatteuse voix , 
Quand aujourd'hui le ciel vous fait monter au trône , 
Nos cœurs et nos devoirs nous appellent ici 

Près de votre auguste personne, 
T,es anciens rois le réglèrent ainsi ; 

Et  c'est imiter leur sagesse, 
Que de traiter comme euxla féale noblesse. 

De votre règne à vos heureux sujets 
Nous vanterons la gloire et les bienfaits ; 

Nous dirons vos vertus et vos grâces exquises , 
Votre esprit d'équité, vas grandes entreprise8 ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Et de la nation, par un juste retour 
Nous mettrons àvos pieds les sentim? .t l'amour. 
Que Votre Majest6 daigne agréer le Ale 

Des serviteurs de sa maison, 
E t  leur fournir L'occasion 
De vivre et de mourir pour Elle. 

* Messieurs , reprit le Roi , j e  fais assurément 
Grand cas de votre dévoilment ; 

Mais quant à m'en donner les preuves que vous dites , 
.D'avance je vous en tiens quittes, 

E t  je veux là-dessus 'vous parler nettement. 
Bien gérer la chose publique, 
Combiner les meilleurs projets, 
E t  surtout lesmettre en pratique 
Pour le bonheur de mes sujets ; 

Tels sont les points auxquels i l  faut que je m'applique. 
Or, pour y réussir, je n'ai d'autre moyen 

Que de travailler sans relâche 
A ce grand but ,  cette noble t%che. 

Tous vos empressements ne m'aideraient de rien; 
E t  si  , de fai t ,  le peuple m'aime , 

II saura bien me le  dire lui-même. 
A cet égard, pas n'est besoin qu'autrui 

Se  charge de parler pour lui ; 
Voire j'entendrai mieux sans intermédiaires. 

Par  quoi, Messieurs , et par autres raisons, 
J e  vous donne congé d'aller à vos maisons 

Vous occuper de vos affaires. . 
Ainsi fut fait : depuis ce jour, 
On ne voit plus dans ces contrées 
Ces grosses mouches affamées 
Qu'on appelle des gens de cour. 

Tel lecteur, par misanthropie , 
Dira que c'est un  conte bleu ; 
Mais il se trompe , grâce à Dieu, 
Car la chose eut naguère lieu ...,. 
Dans le royaume d'utopie. 

a La Société decerne une mention honorable à M. Gastoa 
Ro~irsur, auteur de la pihce l'Enfant et 1'0isew, et une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mddailled'argcnt à M. CLERC, cbef d'eccadron d'artillerie Saint- 
Omer, auteur de la pièce Le Roi d'Utopie, l'un et l'autre déjà 
ses lauréats. 11 

Le Président de la Société invite M. Bonnier, lauréat du con- 
cours d'Economie sociale, a venir recevoir la récompense qui 
lui a 6té décernée. 

11 adresse ensuite la même invitation à M. l'abbé Dancoisne, 
lauréat du concours d'Histoire, et à M. F. Clerc, lauréat du 
concours de Poésie. 

M. COLAS, Rapporteur, a la parole, au nom de la Con~mission 
du concours Wicar, pour rendre compte des résullats de ce 
concours. 

Messieurs, 

a Lorsque M .  le Président de la Société m'a fait l'honneur 
de me désigner pour vous rendre compte des travaux de la 
section des Beaux-Arts, j'ai eu peine à me défendre d'une-cer- 
taine perplexité. En effet, plus occupé d e  peinture que de litté- 
rature, je n'ai pas l'habitude d'écrire et j'ai encore moios celle 
de dire devant une nombreuse et docte assemblée. 

u Quoi qu'il en soit, je n'ai pu décliner l'invitation de notre 
honorable président, qui a pensé sans doute que c'était a un 
artiste qu'appartenait spécialement la mission de vous parler 
d'un concours de peinture, - concours dont le résultat est 
depuis longtemps divulgué. 

n Confiant en votre indulgence, je me suis rendu à mon devoir, 
avec la conviction de le remplir du moins en conscience. 

s La Société, en ce qui concerne les récompenses accordées 
aux beaux-arts , a eu h s'occuper particulièrement du prix 
Wicar , appliqué cette année , par exception, à la peinture. - 
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Le concours d'architecture pour le prix Wicar , qu i ,  l'année 
dernière, n'avait amené aifiun résultat et était resté ouvert, 
n'a pas été plus heureux cette année ; nous avons Ic regret de 
le. dire. 

» Permettez-moi de vous rappeler d'abord ce que c'est que 
le prix Wicar. Après l'abandon complet fait à la vill; de la riche 
collection de dessins de maitres que Wicar l u i  avait léguée, la 
Société, - comme l'a dit ici, il y a un a n ,  M. le Semétaire-. 
Général , - la Société c( par une sorte de protestation contre 
tout soupcon d'ingratitude, a voulu consacrer la mdnioire de 
Wicar par la fondation d'un prix annuel de  mille francs qui sera 
décerné successivement et par annéc , aux arts ,  aux sciences , 
aux lettres. 1, 

D Je  disais que le prix Wicar a été, par exception, applique 
cette année à la peinture; c'est-&dire que le concours de 
peinture, qui ne devait avoir lieu que dans deux ans , a été 
avancé par décision spéciale, A cause de l'Exposition des Beaux- 
Arts de  Lille : la  Sociétd a décidé que son prix Wicar serait 
décerné, en 1866, a l'auteur du iahleau jugé le plus remar- 
quable par un jury pris dans son sein ou désigné par elle. 

Certes, l'Exposition des Beaux-Arts offerte cette annee 
aux artistes de tous les pays par la munificence de la Ville de .  
Lille, donnait malière à niédilation pour classer d'une manière 
équitable la grande quantité de trks-remarquables tableaux 
qu'elle a réunis. Car , nous sommes lieureux de le dire A notre 
tour, I'Expo=ition de Lille de 18136 a été l'une des plus coni- 
plètes exhibitions d'objets d'arts, tant par le nomhre d'cruvres 
exposécs , - nombre qui s'est élevé au chiffre de 1703 - qüe 
par le talent de premier ordre qui signalait une grandc partie 
de ces œuvres a l'attention du public. 

I II n'entre pas dans notre cadre de décrire en détail cette 
solennité artistique, 'mais nous saisissons avec bonheur l'occa- 
sion de rendre un hominage légitime 5 ceux qui l'ont organisée 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et A ceux qui yont figure. Nous profitons d'autant plus volontiers 
de cette occasion, que l'importance de l'Exposition lilloise 
ajoute a l'éclat de la participation t u e  la Société des sciences 
et des arts y a prise en lui consacrant sa suprême récompense. 

n Suivant la décision mentionnée plus haut,  la Société a 
composé un jury d'examen préparatoire ' chargé de  lui faire 
un rapport qui pût la mettre à même d'asseoir son juge- 
nient sur I'autorite d'hcinnies conipélents et  désignés par elle; 
se reservant toutefois le soin de s'éclairer en invitant chacun 
de ses membres à visiter 1'Exposition et a se faire une opinion 
personnelle sur la valeur relative des peintures les plus remar- 
quables, avant la lecture üu rapport. 

n Elle s'est réunie en séance, sur une convocation spéciale, 
pour entendre cette lecture et  prononcer ses conclusions. 

s Après avoir désigné un certain nombre des meilleurs 
tableaux dans les différents genres - a l'exclusion des œuvres 
des membres de l'Institut qui ,  par la position élevée qu'ils 
occupent, ne pouvaient prendre part au  concours, - la corn- 
mission a propose a la Société de décerner le prix Wicar au 
tableau de AI. Amaury DUVAL, la Nuissanee de Vknus. 

» La préférence accordée a ce travail n'exclut nullement la 
haule valeur des autres aenvres mises en présence; - le rapport 
de la Commission s'est fait un devoir de le conslater, - niais , 
indépendamment du mérite d'exécution qui le classe au premier 
rang,  il présentait aux yeux de  la Commission le mérite incon- 
testable d'appartenir au mode ou genre de peinture le plus 
élevé. 

n Ce tableau peut avoir ses faiblcsses.. Mais une œuvre 
d'art ne se juge que par ses qualités ! et les qualités de celle-ci 
sont telles, que l'on hésite h se prononcer sur des défauts qu'on 

i Ce jury était compos6 de MM. Benvignot , Blanqnart-Evrard , Repart ,  
Aime Houzé de 1'Aulnoit et Colas. 
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ne peut préciser : il semble qu'on ne soit pas bien certain des 
critiques que I'on voudrait y faire , tant l'ensemble charme par 
une sorte de distinction, par un goût délicat qui attache et qui 
fait qu'on y revient avec un plaisir mieux senti à chaque retour; 
contrairement à cette satiété que ne tardent pas à amener 
beaucoup d'œuvres dont l'exécution , d'ailleurs, ne laisse rien 
à désirer. 

11 Le goût élévé, qui cesserait d'exister si l'imitation de kt 
naturc était absolue; la dignité, a laquelle une œuvre d'art ne 
devrait jamais se soustraire, font la qualité et le triomphe de 
I'art perfectionné par la science, par l'étude, en constituant, si 
je ne me trompe, ce qu'on appelle u style )> dans les arts d'imi- 
tation. Les préoccupations matérielles, la recherche puérile du 
wni pozcr le vrai deviennent alors secondaire;; et l'artiste, 
uniquement occupé de la profondeur de sa pensée, s'attache A 
faire oublier l'exécution de la peinture. 

» C'est la qualité duminante du tableau dont il s'agit : on 
croirait que le peintre ait voulu se tenir toujours à une distance 
telle de la matière que son pinceau se soit plu à en effleurer les 
contours sans jamais les atteindre. Celte Vénus, bien qu'entiè- 
rement nue ,  est revêtue d'un tel sentiment de naïveté qu'on 
oublie sa nudité. Elle naît, lumineuse et belle, belle de cette 
candeur de l'enfant qui n'a pas conscience de lui-mênie : elle 
est nue ... mais elle l'ignore ! - C'est la ~ é r i t é  sans réalité si 
I'on peut s'exprimer ainsi.- Et  ici, l'artiste a donné encore une 
fois raison à cet axiôme émis naguère par un illustre critiqne 
d'art : a Les grands artistes prennent la nature pour modéle , 
mais ils ne prennent pas un modèle pour la nature. » 

B Avant de terminer, permettez-moi, Messieurs, d'ajouter 
encore quelqucs mots pour compléter ma pensée. 

u N'est-il pas vrai que l'on d i t  que le grand art est en 
décadeiice? On va p h s  loin, on dit que I'art se perd. . . . . . 
c'est une opinion que je n'oserais accepter quand je vois les 
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brillantes expositions où les chefs-d'œuvre se coudoient. Pour- 
tant ,  il faut bien reconnaître que I'art tend à s'amoindrir, non 
dans les diniensions matérielles de ses productions, mais dans 
scs aspirations : le naiuralisme et le réalisme font la guerre au 
(( style a à la recherche du beau dans la  vérité, en un mot à 
I'art proprement dit - à cet art qui a des condilions plusnobles 
que celles de l'imitation littérale des étres et des objcts. 

u Je ne puis ni ne veux préjuger de l'avenir de cette manière 
d'envisager le but de  la peinture ; .il peut en résulter un grand 
enseignement et partant, un progrès.. . Mon intention n'est 
autre que de constater la lutte. Cette lutte n'est pas nouvelle : 
sous d'autres formes et dans un autre esprit elle s'est renouvelée 
de tout temps e t ,  pour ne pas aller loin, nous sommes à peine 
remis des hostilités de l'École romantique contre l'École 
classique. 

c( Aujourd'hui, ces deux manières d'envisager la recherche 
du beau dans le vrai sont, ou paraissent délaissées. 11 ne fau- 
drait peut-être pas s'en prendre tout-à-fait aux artistes de cet 
abandon sy.stématique : l'état actuel de la société en serait bien 
un peu cause ! . . II est bien difficile, convenons-en , un ar- 
tiste, doué des meilleures intentions, de résister a la mode qui 
lui proniet, en définitive, le succès, - succès &hémère sou- 
vent, mais du moins profitable.. . 

1) Félicitons-nous donc des bonnes occasious qui s'offrent a 
nous de protester contre I'éclectirme outré et  énervant de 
(( I'art moderne n ! Et pour nia par t ,  je suis fier d'avoir I'hon- 
neur d'acclamer aujourd'hui l'un des rares artistes qui ont le 
courage de lutter conlr.: les entraînements de la mode. 
' n Qu'importe la mode en présence de la question qui nous 

occupe e l  dont la gravité n'échappe B personne! Les nbuveautés 
et les caprices se renouvellent a chaque gén6ration et passent 
avec elles . . mais le beau est immortel ! e t ,  si parfois le monde 
le perd de vue, c'est aux Sociétés Académiques qu'il appartient 
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d'en conserver les principes et de décerner leurs plus belles 
palmes aux hommes qui savent et osent perpétuer les saines 
traditions que nous ont léguées lesgrands artistes depuis la plus 
haute antiquité. 

» C'est dans cet ordre d'idées , c'est en se placant à ce haut . 

point de  vue, que la Sociélé Inipériale des Sciences de I'Agricul- 
Lure et des Arts de Lille a décidé que le PRIX WKAR serait dé- 
cerné a l'auteur du tableau représentant la Naissance de Venus, 
a M. Amaury DUVAL. 

Le Président de la Société invite M.  Amaury Duval, lauréat 
u concours Wicar, à venir recevoir la récompense qui lui a étB 

décernée. 

La Société Impériale des Orphéonistes Lillois fait entendre 
I'EXBRCICE DU VERBE, chmur de l'abbé Sébastien de Brossard , 
maitre de chapelle de Bossuet (né en 1660, mort en 1730), grand 
chapelain de la cathédrale de  Meaux]. 

M. Aimé HouzE DE L'AULXOIT, Secrétaire de correspondance, 
donne lecture du rapport sur les récompenses décernées aux 
qents industriels et aux actes de haute moralité. 

D Messieurs, 

o La Société Impériale des Sciences, après s'être appliquée 
à encourager les diverses branches des connaissances humaines, 
croirait n'avoir accompli qu'une partie de sa tâche, si elle ne 
témoignait sa vire sollicitude aux agents de l'industrie.- Dans 
un arrondissement aussi riche, aussi populeux que celui de 
Lille , où le travail est en honneur et hautement praliqué i tous 
Ics degrés de l'échelle sociale, pour être distingué et mériter .une 
réconipehse publique, il faut reelIemeut accomplir des actes de 
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constance et de fidélité héroïques auxquels uue longue existence 
peut à peine suffire. Aussi notre embarras est-il grand chaque 
année pour faire bonne justice entre les nombreux et  intéres- 
sants travailleurs dont les noms nous parviennent en foule. - 
II faut choisir cependant, et  ceux que nous offrons aujour- 
d'hui à vos applaudissements ont ce rare mérite d'appartenir 
presque tous au  dernier siècle ; ils ont pendant une période de 
quarante a cinquante ans apporte à leurs maîtres un long et 
loyal concours. - En échange de  leur inalterable dkvouement, 
ils ont conquis une large place dans l'affection de ceux-ci, et 
dans les bulletins qui nous sont transmis nous rencontrons à 
chaque pas un juste tribut d'éloges accordé ces vieux serviteurs. 

D Honorons, Messieurs, de  pareils travaux ; réservons pour 
ces hommes d'élite toutes nos sympathies, et n'oublions pas que 
l'heure est proche ou nous aurons besoin d'eux. - Les questions 
sociales préoccupent les esprits, les améliorations matérielles 
sont a l'ordre du jour, et chaque instant nous presse de mettre 
la main à l'œuvre. Quelle époque fut mieux appropriée que la 
ndtre pour transformer le sort des classes laborieuses ; des 
hauteurs de la science, les problèmes les plus redoutables sont 
descendus dans le domaine de la vie rcelle. - La mutualité, 
l'association à tous les degrés, la vie à bon marché par les so- 
ciétés coopératives, sont désormais des faits accomplis. - Un 
puissant et unanime appui prête à tous les hommes de cœur une 
Bnergie nouvelle ; l'initiative part d'en haut ; toute bonne pensée 
recoir un favorable accueil, et de toutes parts surgissent déjà 
sous des formes nouvelles des institutions généreuses. - Mais ; 
ne l'oublions pas, il ne suffit pas d'offrir à l'ouvrier l'occasion 
salulaire de rompre avec la misère, de s'assurer des ressources 
pour les mauvais jours, il faut qu'il soit vivement excité d'entrer 
dans cette voie nouvelle , et l'aiguillon le plus puissant, c'est 
l'exemple ! 

8 Nous voulons pour l'ouvrier des logements plus salubres.; 
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un intérieur plus confortahle; nous voulons qu'il devienne pro. 
priétaire de sa modeste maison et que désormais sa famille soit 
ii l'abri du besoin. -Par quel procédé merveilleux ces résultats 
seront-ils acquis? Par l'économie. C'est cette verlu si nécessaire 
q u i  affranchit le travailleur ; c'est elle qui l'invite à instruire ses 
enfants, à songer à l'avenir, A devenir propriétaire, mot si doux 
et auquel bien peu osent timidenient songer. Eh bien ! quels sont 
ceux qui entreront les premiers dans la carrière? - N'en doutez 
pas, Messieurs, ce seront les lauréats de ce jour.- Prenez ii part 
chacun d'eux, cherchez à connaître sa position, celle de sa fa- 
mille, et vous apprendrez que la Caisse d'épargne n'a pas de 
plus fervent visiteur; qu'il ignore le chemin du cabaret, et que 
ses enfants assistent régulièrement a l'école. 

D Permettez moi de rappeler ici les observations pleines de 
vérité de l'auteur des institulions ouvrières de R.lulhouse : Les 
n réformateurs ont parmi les ouvriers eux-mênies un grand 
D nombre d'allies qui ,  par leurs exemples et leurs conseils, 
P achèveront de gagner tous les cœurs. L'attention de tous est 
P éveillée, et ils commencent a comprendre que leurs bienfaiteurs 
D n'ont en vue aucun intérêt égoïste. D 

u Donc si vous fondez des associations, ces.hommes seront vo 
premiers souscripleurs ; si vous élevei des niaisons , ils seront 
vos premiers acheteurs. - Ils ont glorifié l'économie, et leur 
conduite servira d'exemple a tous ceux qui voudroiit s'élever et 
prendre part aux nobles jouissances de l'indépendance et de la 
vertu. 

ERCONPENSES DECERNEES AUX AGENTS INDUSTRIELS. 

Médailles d'honneur aux agents k l'industrie manufacturié~c. 

Io Xavier BESSAU, fileur de coton, depuis 45 ans, chez M. A .  
hlille , a Lille. . 

2' Jean-Baptiste TIBERGBIEN, homme de confiance, depuis 45 
aus , dans la manufacture de ni, Amédée Prouvost , b Roubaix 
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3" Désiré PLATEL, apprêteur de tissus, depuis 44 ans chez 
. . 

M. Motte-Dulhoit , manufacturier, a Rouhaix. 

4P Francois LECLERCQ , filtier, depuis 42 ans dans l'établisse- 
men1 de M. Victor Saint-Léger, à Lille. 

5Vean-Baptiste DELCOURT, appréteur de  tissus, depuis 61 ans 
chez M. Ernoiil-Bayart , manufacturier, maire de Roubaix. . 

6" A ~ X ~ S L E F E B V R E ,  teinturier, depuis 4.1 ans chez MM. Gay- 
det pére et fils, a Roubaix. 

7' Francois DONAU, fileur de coton, depuis 41 ans chez 
M. Lambry-Scrive , à Lille. 

Médailles d'honneur aux chaulfeurs. 

i-ugustin D E S ~ T T R E  , chauffeur, depuis 48 ans chez M. 
Adrien Bonte, fabricant d'huiles a Lille. Ce doyen des chauf- 
feurs de i'arrondissenient de Lille, a constamment apporté 
daus l'exercice de ses fonctions un soin , une prudence, une 
bonne conduite qui font de lui le modèle des ouvriers. 

2" Jean-Baptiste CABY , chauffeur, depuis 36 ans chez M. Th. 
Lefebvre et Cie, fabricants de  ceruse a Lille. 

3" Pierre TESSE, chauffeur, depuis 32 ans dans l'établissement 
de M. Vernier-Delaoutre , à Roubaix. 

O 

Médailles d'honneur aux oouriers de corps de métiers. 

4" Francois GUERMONPREZ, tonnelier, depuis 49 ans chez b h e  
Veuve E. Morel , à Lille. 

2' Séraphin PHILIPPO , briquetier, depuis 49 ans chez M.Van- 
dermersch ainé, a la Madeleine-lez-Lille. 

3VPierre MILLESCAMPS, journalier, depuis 34 ans chez M. 
Meert ,.confiseur à Lille, ancienne maison- Rollez. 
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Médailles d'honkur aus +wvantes. 

1' Marie-Antoinette MEUREIN , veuve Maquet , depuis 54 ans 
dans la famille de Mme veuve Murville, à Lille ; a toujours tenu 
une conduite irréprochable. Elle a prodigue ses veilles et  sa santé 
pendant les longues et cruelles maladies que ses maîtres ont 
traversées ; elle est signalée comme un exemplc des plus rares 
d'une fidélité et d'un désintéressemenl a teute épreuve. 

2" Henriette LEKIEF, depuis 42 ans dans la famille de  M. Bon 
Ami Prouvost , à Roubaix, mérite les mêmes éloges que celle 
qui la précède. Son dévouement n'a eu d'égal que sa fidélité 
et son attachement à ses maîtres. 

u La Société Impériale des Sciences edt désiré s'associer aux 
sentiments de reconnaissance provoqués par l e  dévouement ad- 
mirable qui s'est manifeslé dans toutes les classes de la populit- 
lion A l'occasion du chol6ra. Elle en;a été emphchée par l'initiative 
prise tant par l'Administration supérieure que par la Municipalité. 

n Privée de ce bonheur, elle a voulu concourir dans la limite. 
de ses ressources aux récompenses que l'Académie-Française. 
distribue chaque année pour prix de vertu. Elle espére que la 
médaille exceptionnelle qu'elle décerne cette année provoquera 
une louable émulation dans nos contrées. 

u Marie-Thérèse Ho~onÉ , née le 12 juillet 1795, est entrée à 
l'âge de 13 ans chez les époux Delannoy, a Tourcoing. Depuis 
cette époque, ses services se comptent pluldt par les soins pieux 
d'une garde-malade que d'une domestique. C'est d'abord une 
vieille servante à laquelle pendant plusieurs années elle pro- 
digue les soins les plus tendres ; puis c'est au lit de la jeune fille 
de M. Delannoy, moissonnée à la fleur de son âge ,  qu'elle cou- 
tinue son œuvre de dévouement et  d'abnégation. 

. ... 
w En 1816, Augustine-Joseph HOKORÈ, sa saur ,  née le 8 octo; - 
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bre 1801 , vient la rejoindre, et toutes deux, veillant alternati- 
vement au chevet de Mme Delannoy, atteinte d'une affection 
grave et douloureuse, l'entourent pendant trois longues années 
des attentions les plus délicates. 

P Une épreuve nouvelle était bientdt réservée à leur zèle in- 
fatigable. Un immense malheur vint frapper leur maître; atteint 
par ces coups swcessifs, sa raison s'éteignit et pendant vingt- 
cinq ans,  vivant dans cet intérieur attristé, d'où la joie était 
bannie, où la nature humaine apparaissait sous son aspect le 
plus navrant, elles ont montré les merveilles que la charité el  
l'affeclion peuvent accomplir. 

u Deux fils survivaient ; mais la fortune impitoyable ne devai t 
point cesser de les atteindre ; et il restait encore aux deux sœurs 
une longue carrière de sacrifices a parcourir. En janvier 1854, 
l'un d'eux tombe frappé d'une attaque de paralysie. Jusqu'h la 
fin de 1856, époque de sa mort, il ne reçut d'autres soins que 
ceux des deux sœurs qui se multipliaient pour prévenir ses 
moindres désirs. Quant à l'autre frère, douloureusement atteint 
dans sa fortune vers la fin de sa vie, ne pouvant solder les 
gages des deus fidèles domestiques, il voulut les congédier:; 
mais elles résistèrent énergiquement, désireuses de ne point 
abandonner ce vieillard octogénaire au scrvice duquel leur vie 
s'était écoulée. Elles ont eu la triste consolation de lui fermer 
les yeux en 1861. 

D Pendant les quatorze dernières années qu'elles ont passées 
au service des frères Delannoy, les sœurs Honoré n'ont recu 
aucun salaire. Soutenues par leur dévouement, leur affection 
pour leurs maîtres, elles se sont sacrifiées sans autre espoir de  
récompense que celui que la Providence met au cœur des âmes 
vertueuses. 

B La Société Impériale des Sciences, heureuse de signaler 
de pareils actes, décerneà Marie-Thérèse HONORE et h Augustine- 
Joseph H O N O R ~ ,  des mi!daillea d'honneur 'et ulce sirrnme de 300 fr. 
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Le President de la Société invite Mesdemoiselles HONORE à 
venir recevoir la récompense qu'elles ont si bien mérilée. 

Après la remise aux lauréats des récompenses décernées, la 
séance est levée. 

La musique du570 de ligne a bien voulu prêter son concours 
B cette cérémonie en faisant entendre divers morceaux d'har- 
monie au comme~cement e t  à la fin de la séance. 

LE PB~SIDSNT , 
3 .  GIRARDIN. 

LE S E C R ~ T A I I ~ E ~ B ~ ~ R A L .  

GUIRAUDET. 
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PROGRAMME DES CONCOURS 

OUVERTS PAR LA 

SOCIÉTÉ IMP~RIALE DES SCIENCES, DE L'AGRICULTURE 

ET DES ARTS DE LILLE. 

P R I X  A N N U E L S .  

P R O G R A M M E .  

, La Société des Sciences, de 1'Agriculturc et des Arts de Lille 
dkcernera , s'il y a lieu, des MÉDAILLES D'OR, de VERMEIL, 
d'ARGENT et de BRONZE, aux auteurs des travaux qui lui 
seront adressés sur les sujets designés ci-après. 

Les pièces ou mémoires couronnés pourront être publiés par 
la Société et formeront un recueil séparé, dont la publication 
est des à prkscnt commencée. 

Par décision particulière, prise le 17 mars 1865, la premiére 
médaille d'or décernée pour la meilleure pièce de poésie ou de 
littérature sera remplacé;: par un objet d'art, 
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1. - SCIENCES PHYSIQUES 

Qlccstions p~opos6espour le concours de 1867. 

ib Examen critique comparé des nombreux procédés proposCs 
pour empêcher les incrustations dans les ch-audières A vapeur. 
Indication du procédé le plus efficace et  le plus économique pour 
chaque nature d'eaux d'alimentation. 

2" Etudier, sous le double rapport de la composition chimique 
et des propriétés calorifiques, les diverses espèces de houille du 
nord de la France. 

3' Faire l'étude comparée des photomètres proposés .jusqu'à 
ce jour , et indiquer celui de ces instruments que l'on peut 
regarder comme le plus simple et le plus exact. 

4' Faire un exposé élémentaire, propre à être introduit dans 
l'enseignement , de la théorie mécanique de la chaleur et de 
ses applications aux machines. 

5' La viande de boucherie est, comme on sait, répartie en 
plusieurs catégories ou qualités dont le prix au kilogramme est 
fort différent . 

On n'a aucune analyse chimique comparative de  ces diverses 
qualités de viande du même animal. 

Quelles sont les différences que ces qualités présentent sous 
le rapport de l'a composition immédiate? 

Sous le rapport alimentaire , ces qualités offrent-elles réelle- 
ment des différences tranchées et en conformité de leurs valeurs 
vénales ? 

Pourquoi les bas morceaux, à quantités égales he chair, 
nourriraient-ils moins bien que les morceaux de premier choix? 

Est-il possible à la chimie de donner des iéponses précises à 
ces questions, qui intéressent si puissamment 1 hygiène publique? 
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Questionproposk powr 16 concou~s de 1868. 

Parmi les aliments ou condiments empruntés au règne 
végétal, il en est un grand nombre dont on ne connaît pas 
dune manière exacte la composition immédiate, et  dont . par 
conséquent, il est bien difficile d'apprécier la véritable valeur 
alimentaire. 

De ce nombre sont : les petits radis roses et  les petites raves 
( raphanus sativws ) ; - le radis noir 011 gris ( raphanus niger ) ; 
- le grand raifort ( cochlearia a~moracia); - le souchet CO-. 

mestible (cyperus escule~tusj; - le gouet comestible (caladium 
esculentum) ; - la châtaigne de terre fbunium bulbocastanum ); 
- la gesse tubéreuse ou gland de terre f latiiyras taberoszcs j ; 
-. la racine de raiponce (campanula rapunczllusj; - les bulbes 
d'ail (alliumsativam), d'échalotte (aZ2ium ascalonicunzj, d'oignon 
(allilcm cefa);-les bulbes et feuillesdu poireau falliumporrumj, 
d'orchis (orchis morio, mascula, etc.); - les feuilles de laitue 
(lactucasativa), de scorzonère.(scorzonera hispanica), de chicorée 
sauvage (cichorium intyhsj, de chicorée endive (cichorium endi- 
via), de pissenlit [taraxacwn dens-leonisj, de cresson de fontaine 
fnasturtium officinale), de cresson de jardin ou alénois (lefidiicm 
sativumj, de ciboule [alliwm fistuloswm et schœnopasunt), des 
différents choux [lrassica oleracea), de persil (petroselinum 
sativwm), de cerfeuil fanthriscus cerefoliurnj , de pimprenelle 
(poteriacm sanpisorbaj, d'estragon fartemisia dracunculus) , 
d'oseille (rumex acetosaj , d'épinard (spinacia oleracea), de sali 
corne herbacée (salicornia herlacea), de poirée (leta cicla), ae 
pourpier fyor&ulaca oleracea) , de mâche [valeriana olitoria j, 
de i-aiponce (campanula rapzcaczc2us;-les tiges de céleri (apium 
gra~eolens variété dulce), de céleri-rave (variété du précédent), 
d'angélique (angelica archangelica), de rhubarbe [rheum rides), 
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de cardons (cynara cardunculus); - les sommitbs fleuries de la 
sariette (satureia hortensis) ; - les rkceptacles ou fonds d'arti- 
chaux (cynara scolymusj ; - les jeunes pousses ou turions de 
l'asperge f asparagus of~cinalis), du houblon (humutus Ezqulusl; 
- les gousses vertes des pois fpisum sativum) , des haricots 
verls (phaseolus vulgnrisj; - les concombres (cucumis sativzcs/; - les cornichons (varidé du précedent) ; - les fruits d'auher- 
gine (solanzcna melongena), de tomate (lycopersicum esculentzcmj ; 
- les figues (Jicus carica); - les dattes (y4œnix dactylifeva) ; - les carouges (ceratonia s i l ipaj;  - les châtaignes et marrons 
(castanea vesca) ; - les glands doux fpuercus ballots) ; - les 
châtaignes d'eau ou mâcre (trapa natansj. 

Il serait intéressant de déterminer, dans ces différentes subs- 
tances comestibles, les pkoportions relatives de l'eau , des rila- 

tières organiques azotées et non azotées, des matières grasses , 
des sels (notamment des phosphates et des alcalis) , de l'azote 
total. 

II. - SCIENCES NATURELLES ET PBYSIOLOGIR. 

Questions proposées pour le concows de 1867. 

i0 Établir le catalogue des mollusques marins qui vivent sur 
les côtes du département du Nord ; comparer cette fanne locale 
avec celles de la Belgique, du Pas-de-Calais et  de l'Angleterre. 

2" Le mode de reproduction des anguilles est compléternent 
inconnu des nsturalistes ; on ne sait pas quels sont les organes 
producteurs des éléments qui aerveut à la génération, et l'on 
ignore si les anguilles produisent des œufs ou des petits vivants. 

On connaît plusieurs espèces ou variétés d'ariguilles ; certains 
naturalistes ont pensé que ces différentes formes pourraient bien 
n'être que des formes sexuelles. 
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Examiner et résoudre ces différents problèmes , importants 
pour la physiologie et pour la pisciculture. 

3' Étudier les phénonibnes cadavériques qui précèdent la 
période de putrefaction h l'effet de déterminer par des re- 
cherches positives à quelle époque apparait et cesse la rigidité 
chez l'adulte et l'enfant nouveau-ne. 

Tirer de cette étude des applications à la médecine légale. 

4 O  Déterminer, d'aprèsl'état actuel de la science, les influences 
chimiques et mécaniques qu'exercent sur le torrent circulatoire 
les gaz absorbés par les muqueuses intestinale et pulmonaire; 

Rechercher les affections et les effets produits sur I'écononiie 
animale par le passage des principales substances gazeuses dans 
le système sanguin. 

La Société des Sciences, en laissant toute liberté aux con- 
currents pour arriver h la solution de cette importante question, 
désire qu'on consulte les travaux de Nysten , de Vidal , de 
MM. Andral et Gavarret , etc., et qu'on fasse des efforts polir 
remonter à l'étiologie de certaines affections dont l'origine et la 
nature sont encore inconnues. 

5' Rechercher les troubles apportés dans les fonctions de nu- 
trition et  de relation par l'usage du tabac; déterminer, en s'ap- 
puyant sur de nombreuses observations , quelle est la manière 
de fumer la plus nuisible à la santé. 

6" On connaît l'action physiologique et thérapeutiqud de la 
quinine : étudier et faire connaltre par des expériences, les 
effets physiologiques des autres principes contenus dans les 
quinquinas. 

?O Faire la même étude pour le tabac. 
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Questions proposées pour le concours de 1867 

Io Faire l'histoire technologique du lin et indiquer I'impor- 
tance de sa culture et de son exploitation dans le nord de la 

"1 ue. France et en Bel,'q 

2 O  Rédiger un Guide pratique pour .?'installation des glnbra- 
teurs 3 vapeur, résumant, aussi brièvement que possible et- 
dans un langage simple et non scientifique, les règles et le s 
données nuinériques fournies par les recherches et  les expi- 
riences les plus certaines et les plus récentes, relativement à la 
construction des chaudiéres , des fourneaux',' des cheminées , et 
relativement à la conduite du feu. 

IV. - AGRICULTURE. 
Questiom proposLes pour le coltcoacrs de 1867. 

1" Faire i'analyse comparative de tout ou partie des espèces 
de calcaire qu'on utilise dans le nord de la France, soit pour le 
chaulage, soit pour le marnage des terres. - Mentionner les 
gisements et les caractères physiques de ces calcaires. 

2' Faire connaître les diffërents modes de  chaulage et de mar- 
nage mis en pratique dans le nord de la France, en précisant 
pour chaque nature de terre, les doses de chaux ou de marne 
adoptées dans chaque localité, ainsi que la durée du chaulage 
ou du marnage. - Donner le prix de revient de ces deux ope- 
rations dans chaque localité. 

3' Faire une statistique raisonnée de l'état agricole de l'ar- 
rondissement de Lille, de  1850 à ISGS.. 
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y.  - ÉCONOMIB SOCIALE ET STATISTIQUE. 

Questioas proposées pou? le concours de 1867. 

1' Etudier comparativenient les résultats obtenus dans les 
grandes villes industrielles par I'éiablissement de fourneaux 
 cono or niques pour les classes ouvrières; recueillir les documents 
~fticiels relatifs à leur organisation ; rechemher quels enseigne- 
ments on peut tirer de cette étude comparative relativement à 
l'établissement de fonrneaux semblables a Lille. 

2"Rechercher quels ont été l'organisation et  les résultats des 
sociétés de secours mutuels entre ouvriers (dites Socidth de 

malades) qui existaient à Lille, antérieurement à 1789. 

3"éterminer à l'aide d'actes administratifs, de documents 
publics ou de renseignements particuliers incontestables., les 
variations que le prix de  la journée de travail a éprouvées de- 
puis un siècle à Lille et dans l'arrondissement. hIettre en regard 
le prix de l'hectolitre de blé ainsi que des objets de première 
nécessité pendant la même période, d'après le même ordre de 
renseignements. 

4' Faire l'historique de  l'une des grandes industries du dépar. 
tement du Nord (sucrerie, distillerie, potasse de betteraves, 
savons mous , rouissage du lin, filature et tissage , etc.) , en 
signalant les diverses phases de son développement et  indiquant 
son avenir probable. 

Etablir l'état actuel de  l'industrie dont on parlera, d'après 
une statistique dont les éléments, puisés aux sources officielles, 
pourront étre contrdlés. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Qzlestions proyosies pour le concours de 1867 

Io De la législation des prdbendes avant la période révolution- 
naire et depuis cette époque. - Des avantages et des inconvé- 
nients de ces sortes de fondations. 

9" Rechercher quelle a ,  été la législation des établissements 
inconmodes ou insalubres dans la ville de Lille, antérieurement 
au décret de 1810. 

YII. - BISTOIRE. 

Questionspropos4es p o w  t e  concours de 1867 

1" Indiquer la topographie physique de la Flandre maritime 
lors de la conquête roniainc. Etudier celte question principa- 
lement au point de vue de la critique scientifique et de la geo- 
logie , tout en s'appuyant sur Ics dociinients g6ograpIiiques 
et  archéologiques. Disculer les diverses opinions déjà h i s e s  
sur ce süjet. 

2" Rechercher s'il existe dans lc département des débris de 
l'industrie humaine pouvant se rapporter à l'âge de pierre. 

3" Histoire dc l'organisation judiciaire des diverses provinces 
formant aujourd'hui le département du Nord, depuis l'invasion 
des barbares jusqu'en 1789. 

4' Notice sur la vie et les écrits de Jacqiies Mryer , I n p a c  
des Annales de Flandre. 

5" Histoire des établissements charitables et hospitaliers de 
i'arrondissement.de Lille. 

6"t.ude biographique sur le botaniste Desmazièrcs. 

7" Étude biographique sur le naturalisle hlacquart. 

8" Histoire d'une coiilmune rurale du département du Bord. 
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Chaque année il sera ouvert un concours de poésie ct décerné 
des médailles aux auteurs des meilleures pièces de vers : le sujet 
est laissé a la disposition des concurrents. 

La première médaille d'or décernée pour Je  travail le plus 
remarquable dans les deux concours de litteratme e de poésie 
sera remplacée par un objet d'art. 

i0 Histoire de la littérature dans les provinces qui forment au- 
jourd'hui le département du Nord depuis l'incorporation In 
France (1667) jusqu'à nos jours. 

2" Une scène dramatique comprenant des personnages et  des 
chœurs , destinée à être mise en musique. 

3" eloge de l'un des bienfaiteurs des pauvres à Lille (la com- 
tesse Jeanne ; Gantois, Masurel , Stappart , etc.) 

IX. - BEAUX-ARTS. 

1" On demande un projet de monument à élever sur une des 
nouvelles places de  Lille ; ce monument devant pouvoir servir 
à des expositions d'art ou d'industrie, à des solennités publiques, 
comme des distributions de prix par exemple, à des concerta ou 
même à des bals. 

2" On demande un projet de statue à ériger à l'un des bien- 
faiteurs des pauvres à Lille (la comt*esse Jeanne, Gantois, Masu. 
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rel, Stappart , etc.). Le modèle devra être en plâtre et au quart 
d'exécution. . . 

3' Histoire des arts du dessin à Lille depuis la fondation de la 
ville jusqu'au XIXe siècle inclusivement. Par les arts du dessin, 
il faut entendre la peinture, la sculpture, la gravure , i'archi- 
tecture , ainsi que les arts industriels dans leurs rapports avec 
.les premiers; . 

@ ~ t u d i e r  la vie et les œuvres d'Arnauld deVuez. 

5" Etudier , principalement au point de vue de la décoration 
extérieure, . les conditions arcliitecturales des édifices bâtis en 
briques ordinaires ou en briques et pierres. Examiner les diffi- 
cultés particulières que présente l'ornementation lorsqu'on em- 

.ploie exclusivement les briques ordinaires, et indiquer-les dis- 
positions les plus convenables. 

6" Il sera décerné une médaille à l'auteur d'une œuvre musi- 
cale remarquable, telle que symphonie, ouv'erture, chœur avec 
ou sans accompagnement. 

Pour une œuvre de chant sans accompagnement'ou avec accom- 
pagnement de  piano, la médaille pourra, au choix du con& 
rent, être remplacée par la publication aux frais de la Société. 

7" Photographie. - Indiquer. un mode de préparation four- 
nissant un collodion renfermanien lui&ême les éléments photo- 
géniques; de manière à dispenser des opérations qui sont néces- 
sairespour sensibiliser le collodion ordinaire. Ce collodion devrait 
être assez sensible pour l'obtention des portraits ou des paysages 
animés. 
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H. - ENCOUBAGEPENTS DIVERS. 

La Société se réserve de récompenser et d'encourager par des 
primes et par des médailles les auteurs de productions ou tra- 
.vaux scientifiques, littéraires, artistiques; agricoles et indus- 
triels non mentionnés dans le présent programme. 

Elle pourra même récompenser l'importation dans i'arron- 
dissement de Lille d'une industrie nouvelle ou de procédés in- 
dustriels nouveaux ; e t ,  en général, tout travail ayant pu exer- 
cer une influence heureuse sur la situati0n.d~ pays. 

XI. - RECOYPEXSES AUX AGENTS INDUSTBIELS. 

Depuis 1831, la Société récompense par des livrets de la 
Caisse d'Épargne , des primes et des médailles, la fidélité et 
l'attachement des serviteurs à leurs maitres ; chaque année elle 
décernera de semblables distinctions aux vieux serviteurs de 
l'industrie 

Les certificats délivrés en faveur des agents industriels de- 
vront être reconnus et certifiés sincères par les patrons. 

CONDITIONS GÉNERALES DU CONCOURS. 

Chaque année, les Mémoires et travaux présentés au Concours 
seront adressks fvam deport, au Secrétaire général de la Société, 
à 1'HÔtel-de-Ville, avant le 15 octobre. 

Chaque envoi portera une épigraphe reproduite en forme 
d'adresse sur un billet cacheté, contenant l'indication du nom 
et du domicile de i'auteur , avec une attestation signée de  lui , 
cbnstatarit que le travail envoyé est inédit et n'a été liresenté 
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antérieurement à aucun concours. Ce billet ne sera ouvert que 
dans le cas où le concurrent aurait mérité une récompense. 

Tout ouvrage manuscrit, dessin, plan ou modèle, envoyé 
pour le concours, reste la propriété de la Société, qui peut au- 
toriser les auteurs à en faire prendre copie à leurs frais. 

La disposition piécédente n'est point applicable aux objets 
d'art. 

Les certificats délivrés en faveur des ouvriers et agents indus- 
triels, qui prétendent aux Médailles et Primes bffertes en faveur 
des bons et longs services , devront étre adresses, avant le 15 
octobre, au 'secrétaire-~énéral. 

L Secrétaire- Gd~éral ,  I;s Pre'sident , 
P. GUIRAUDET. J .  GIRARDIN. 
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P R I X  W I C A R .  

P 

FONDATION DU PRIX. WICAR. 

Extrait du procès-verbal de  la oèance du 17 mars 4865. 

La Société arrête les résolutions suivantes : 

Io II est fondé un prix annuel qui portera la dénomination de 
PRIX WICAB. Y Ce prix, dans l'état actuel des ressources de la 
Société, sera de 1,000 francs. 

20 Le PRIX WICAB sera attribué successivement et par année 
aux diverses branches d'études. lesqiielles seront a cet effet, 
partagées en trois sections. comme suit : 

Section de la Littérature et des Beaux-Arts.- Littérature, 
poésie, architecture, peinture, sculpture, etc. 

Section des Sciences : Physique, chimie, mécanique', meda 
cine, etc ; sciences industrielles. 
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Section des Sciences hirtoriques, morales et konomiques. 

3O Un prix ne pourra ni être réduit ni partagé ; il ne sera pas 
attribué de mentions honorables. 

Dans le cas ou le prix attribué à une section ne serait pas 
décerné la premièfe année, le concours restera ouvert pour les 
années suivantes, jusqu'à ce que le prix soit décerné ou jusqu'a 
ce que le roulement triennal ramène le prix dans la méme sec- 
tion. Dans ce dernier cas, la Société aura à ouvrir de nouveau 
dans cette même section un concours pour ïequel la somme 
affectée au prix nouveau sera ajoutée à ce1le.d~ prix resté sans 
emploi ; il pouria.'alors être proposé deux prix ou un seul 
de valeur double. 

4 0  Un programme détaillé sera rédigé le plus tdt possihle en 
vue des prochains concours a ouvrir. 

Pour extrait : 
te Secrdtaire-~&ér~d, 

P. GUIRAUDET. 
.. - * 

$ 8  , . ,  

F& le ~ d s i d e k  ab'wit' 

- Le Va'ce-P&fd$nt,. 

- J. GIRARON.: 
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PROGRAMME POUR LES CONCOURS. 

CONCOURS DE. 1867.. 

SECTION DES SCIENCES HISTORIQUES, 
M0RALE.S ET ECONOMIQUES. 

HISTOIRE. 

Le prix sera décerné a I R  meilleure monographie d'un établis- 
sement ecclésiastique ou civil, tel que abbaye, chapitre, ville, 
du département du Nord. 

LE travail demandé devra avoir pour base les documents au- 
thentiques, inédits, wxtriellement.~apportés en forme de cartu- 
laire ou de piéces justificatives. Il sera suivi d'index comprenant 
les noms des lieux et des personnes. 
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CONCOURS DE 1868 

- 
SECTION DE LA . .  LITTÉRATURE . ET DES BEAUX- 

ARTS. 

P E I N T U R E .  

Ce concours, par décision spéciale, a été avancé. II a eu lieu 
en 1866 et le prix a été décerné. 
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CONCOURS DE 1869. 

SECTION D E S  SCIENCES.  

La SociétC décernera le  prix au meilleur travail inédit sur 
l'une quelconque des branches de la PHYSIQUE EXPER~MENTALR. 

Par d6cision spéciale, les manuscrits devront être parvenus 
au siége de la Société avant le 1" juin 1869; 
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CONCOURS DE 186501 

REPORTÉ m 1867. 

P R O J E T S  D ' H A B I T A T I O N S  

On propose l'étude de trois genres d'habitations : 

1 0  Un hatel de première classe , 
20 Une habitation privée ou maison simple 

pour une famille , 
3O Une maison à loyer par appartements , 

en se conformant aux conditionb du programme ci-après de. 
taillé : 

On donne la délimitation, l'orientation et le tracé des voies 

(1) Le prix n'ayant pas été déeerni en 1865 ni en 1866, il sera décerné en 
1867, s'il y a lieu ; sinon le concoure sera annul6 selon la décision rapportée 
oi-dessua. 
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publiques d'une parcelle :de terrain relevke sur le plan de la 
ville de Lille agrandie 1. On demande. 

1' Des avant-projets ou esquisses bien arrétées (plans et  
élévations), des trois catégories d'habitations désignées. 

La facade principale de I'hûtel de i" classe devra être rendue 
avec le plus grand soin: ou y joindra une étude particulière d'un 
détail important. 

Ces trois habitations doivent être concues de manière à trouver 
leur place dass le projet d'ensemble demandé ci-après. 

2'Des esquisses, plans et élévations exprim'ant d'une manière 
claire et exacte un systéme d'agencement des trois types d'ha- 
bitations demandés. Il sera donc loisible de les réunir ou de les 
séparer dans tel agencement que l'on voudra, de recouper les 
ilots compris entre les voies publiques par des voies nouvelles ou 
par des espaces libres, etc., etc. Mais le tracé des rues relevées 
au plan annexé ne peut être modifié. 

Hôtel de lre classe. 

Dépense approximative de la construction (non compris les 
tentures, les glaces et l'ameublement ) . . . . 300,000 Fr. 

Terrain disponible. . . . . . . 2,500 mètres carrés. 

Dimension en front à rue. . . . . 40 métres. 

On n'a pas cru utile de donner la désignation des pièces; il 
n'est imposé ancune disposition, aucune forme , aucune autre 
dimension que la longueur du front à rue et une limite de pro- 
fondeur. La dépense ndme n'est pas fixke d'une manière rigou- 
reuse, mais e1lé'"est indiqutie pour engager les concurrents 

1 Voir l e  plan annex6. 
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tenir compte da mérite del'économie relative.La liberte extrême 
laissée aux concurrents ne doit pas paraître un abandon des 
principes fondamentaux de l'art architectural; la  Société en 
recommande, au contraire, 'la mise en pratique très-sé~rère ; . 
mais elle accueillera également les idées et les formes nouvelles 
en tant qu'elles répondront au programme sagement raisonne 
d'une habitation riche: confortable et d'un goût élevé. 

Habitation privée on maison simple. ' 

11 faut comprendre par ce titre nne maison qui puisse conveuir 
ti une famille nombreuse dont le c l id  exercerait une profession 
libérale et dont les relations d'affaires et de société seraient assez 
étendues. 

La longueur du front a rue peut varier entre 10 et 13 mètres, 
l a  profondeur n'est pas fixée. La dépense sera basée approxi- 
mativement sur le chiffre de 300 fr. par mètre carré de surface 
couverte (rez-de-chaussée et deux étages). 

Comme dans leprogramme précédent., on se contente d'indi- 
quer les intentions générales, laissant à chacun des concurrents 
tout le mérite de l'initiative dans ses idées. La maison moderne 
doit comprendre sans grandes dépenses beaucoup d'agrément 
et un comfort trop peu recherché par les architectes. L'art doit 
s'allier a la science pour donner un cachet de distinction à nos 
denieures, sans oublier cependant qu'une rCserve modeste dans 
l'ornementation doit être considérée comme une économie né- 
cessaire, en même temps qu'une preuve de goût. 

Uaison ib loyer par appartenients aveo mngasdns 
au rez-de-chaussée. 

Ce genre d'habitation si généralement employé a Paris est 
encore peu en usage a Lille où les habitants préfkrent les maisons 
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i6servées à une seule famille ; il y fait défaut cependant; les 
etrangers ne trouvent pas à se loger convenablement ; le système 
des appartementsgroiipés dans une maison donnerait satisfaction 
a une nécessité réelle. On comprend de  suite que la question de 
dépense devient ici dominante et qu'il faut renoncer aux avan- 
tages de l'habitation entièrement privée pour admettre un sys- 
tème de communauté partielle. Les prix de location les plus 
élevés ne pourraient dépasser 2,500 francs. 

La Société appelle tout spécialement l'attention des concurrents 
sur le problème difficile de l'installation de logements à prix 
réduits pour les ouvriers. Pensant qu'il est utile dans un intérét 
social de ne pas trop élûigner les unes des autres les diverses 
classes de la population, elle entend en faire une partie ez- .sen- 
tielle du présent programme ; on ne pourra donc se soustraire a 
l a  difficulté de loger les diverses classes de la société sous le 
même toit, qu'en proposant une solution spéciale aux logements 
d'ouvriers s'agencant dans le plan général demandé. Dans ce 
logement, le  loyer ne doit pas s'élever a plus de 75 francs en 
moyenne par pièce et par année. Les conditions d'hygiène, de 
propreté , de moralité, et autant que possible, d'agrément , 
devront être remplies au moyen d'une dépense proportionnée au  
revenu ' . 

La longueur du front à rue est fixde à 24 mètres , la  profon- 
deur du terrain est indéterminée, c'est-&dire que l'on pourra 
à volonté proposer un ou plusieurs corps de bâtiments. Le 
nombre et  l'étendue des pièces ne sont pas fixés, ils doivent 
dépendre de conditions qu'on ne peut préciser sans nuire à la  
conception des types qu'on désire obtenir. Il peut être ajouté 
comme avertissement que les dispositions ingénieusement corn- 

4 Quelle que soit la combinaison adoptée, le prix du terrain, même an 
centre d'un Wh, ne peut descendre au-dessous de 15 francs le mktre carr6. 
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modes qui sont à rechercher dans le présent cas , ne doivent 
accuser aucune négligence des prescriptions de l'hygiène. 

Les arrêtés relatifs à la voirie sont les mêmes à Lille qu'à Paris. 

DISPOSITIONS CENERMES POUR LE CONCOURS D'I\RCHITECTURE. 

Encourager la science étendue et complexe qui s'applique à 
l'art de bâtir des habitations répondant à tous les besoins pré- 
sents, en méme temps qu'élever le goDt public par la vue des 
meilleurs types de l'architecture civile et domestique moderne, 
tel est le but spécial que la Société des sciences, de l'agricul- 
ture et des arts de Lille a en vue dans leprésent concours; elle 
prévient donc les concurrents qu'elle accordera la méme valeur 
aux qualités d'économie, de commodité et de salubrité qu'au 
mérite artistique de la forme architecturale. Elle ne considérera 
ses intentions bien remplies que par l'application simultanée de 
la science et de l'art. 

Le fond et la forme des idées, ainsi que leur mode de réali- 
sation, sont laissés à l'initiative des concurrctits. Cependant, 
sans exclure l'emploi de matériaux transportés à grands frais , 
il serait sage d'employer de préférence les matériaux du pays 
ou d'une provenance peu éloignée (pour les murs, les briques' 
rouges ou éniaillees ; en soubassement, les grès, la pierre de 
Soignies (Belgique) ; pour les couvertures, les ardoises violettes 
ou vertes '1. 

Les dessins d'ensemble seront donnés a l'échelle de 0,0025. 
Les plans et  coupes des habitations seront dessinés à l'échelle 

de 0,025. 
Les facades à l'échelle de 0,05. 
Un détail de facade demandé sera représenté grandeur d'exé- 

cution. 

i Voir la série des prix de travaux de batimenk, ci-anne100 
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Indépendamment des pièces demandées, les concurrents pour- 
ront envoyer tous dessins et notes explicatifs ou descriptifs qui 
leur paraîtront nécessaires. 

La Société des sciences constituera en vue du concours un 
jury dans lequel les architectes seront en majorité. 

La plus grande publicite sera donnée au résultat du concours. 

Une exposition précédera la lecture en séance publique du 
rapport sur le concours. Puis, après que le jugement motivé 
aura Q t B  ainsi proclamé, une seconde exposition complétera les 
garanties d'impartialité offertes aux concurrents par la Société 
des Sciences. Sur la demande expresse des concurrents, leurs 
projets pourront porter leurs noms pendant cette seconde expo- 
sition. Elle ne pourra durer plus de vingt jours, et aucune pièce 
ne  pourra être reprise avant la clôture- 
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- 652 - 
s~FIIE DE PRIX DES TRAVAUX DE BATIMENTS DANS LILLE. 

h. P. 
Deblais , compris trans- 

port it un relai . . . .  n 50 
Remblais, compris trans- 

port à un relai . . . .  n 30 
Beton , compris transport . . . . . .  A un relai 16 n 

Maconnerie de briques . . .  Pour fondations. 46 60 
Maçonnerie de briques 

en elévations, compris 
jointoiement. . . . .  18 50 

. . .  Vofites en briques. 22 a 

Paves en briques de champ 2 60 
Carrelages en carreaux 

rouges. . . . . . . .  4 1) 

Dallage en marbre . . .  18 * 

Pierre de taille de Soi- 
gnies, compris taille 
de lits, joints et pose. 120 o 

Taille unie à parements . 6 n 

Taille des moulures. . .  20 II 

Pierre de la vallee de 
l'Oise, compris taillede 
lits, joints et pose . . .  65 n 

Tallle unie . . . . . . .  3 n 

Taille des moulures. . .  6 8 

Paves en grés pour cours. 12 :n 

Bordure, le mètre courant. 5 
Asphalte.. . . . . . .  8 n 

Plafonds sur lattes . . .  1 30 
Moulures developpees sur . . . . .  platrages.. 6 * 
Enduits intérieurs sur . . . . . . . . .  murs 70 
Citernages . . . . . . .  6 a 

Couvertures en ardoises, . . .  compris plancher 6 80 
Ciment du Portland, les 

4,000 kil. . . . . . .  90 a 

h. . . . . .  Platre fin, le kilog. 4 O 

Charpente en sapin pour 
poutres . . . . . . .  440 8 

Charpente en sapin pour 
gltages . . . . . . .  85 . 

Charpente en ch&ne pour . . . . . . . .  gîtages 160 

Plancher en sapin de 
0,036 . . . . . . . .  

Plancher en cbéne de 
0,027 . . . . . . . .  . . . .  Parquet en ch&ne 

Plancher pour plates- 
formes en bois-blanc . 

Fenetres en chclne de O,O4 
d'epaisseur. . . . . .  

Portes intérieures. . . .  
Portes extérieures en . . . . . . . .  ch&ne 
Grandes portes . . . . .  
Volets . . . . . . . . .  
Lambris et devants de 

placards . . . . . . .  
Embrasures et cbam- 

branles . . . . . . .  
. . .  Rayons, plinthes. 

Verre ordinaire. . . . .  
Verre double. . . . . .  
Peinture A i'huile, trois 

couches . . . . . . .  
Peinture an vernis . . .  
Peinture en imitation de 

bois ou de marbre . . 
Zinc No 44 . . . . . . .  
Plomb . . . . . . . . .  
Gros fers. . . . . . . .  
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CONCOURS DE 1868 

S E C T I O N  DES S C I E N C E S .  - 

Faire connattre la distribution des vkgetaux fossilesdans le bassin houiller 
du nord de la France, et indiquer les conclusions que l'on peut tirer de 
cette distribution par rapport à la constitution géologique du bassin et 
à son mode de formation. 

On devra constater si dans les diverses couches de notre' 
bassin houiller, on peut distinguer des flores spéciales ana- 
logues à celles que M. Geinitz a reconnues en Saxe. Une telle 
découverte aurait une grande importance, puisqu'il suffirait de 
recueillir un certain nombre de végétaux dans une couche de 
houille pour connaître immédiatemnet la place que celle-ci 
occupe dans le terrain houiller. Elle permettrait aussi de s'as- 
surer si notre bassin houiller est cornpiet, ou si ce n'est plus 
qu'un reste dont on doit rechercher ailleurs les parties enlevées 
par un c&aclysme. 

On devra ensuite examiner si la nature des végétaux consti- 
tuant ces diverses flores est telle que l'on puisse admettre qu'ils 
ont vécu dans des conditions diflérentes, et l'on cherchera à 
déterminer ces conditions comme l'a fait M. Ludwig pour les 
combustibles tertiaires des bords du Rhin. 

II serait bon de consid6rer aussi l'influence des diverses flores 
sur la composition de la houille. 

* Le prix n'ayant pas 6t6 décerné en 1866, il le sera, s'il y a lieu, en 
1867 ; sinon le concours sera, pour la dernibre fois , reporté en 1868. 
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Les pieces destinées au concours pour le Prix Wicar doivent 
Ctre adressées franc de port au Secrétariat-général de la Société, 
à l'Hôtel-deVille, à Lille. Passé le 15 octobre, aucune pièce ne 
sera admise. (Il y a une décision spéciale au concours de 1869). 

La Société fera connaître par la voie des journaux de Lille 
quels soit les travaux reçus pour le concours. 

Chaque envoi portera une épigraphe reproduite en forme 
d'adresse sur un billet cacheté contenant l'indication des noms , 
prénoms , qualités et domicile de l'auteur, avec une attestation 
signée de lui , constatant que les travaux ou dessins envoyés sont 
inédits et ne sont la reproduction d'aucune œuvre exécutée ou 
publiée. L'inexactitude reconnue de cette affirmation entraînerait 
la mise hors de concours. 

Il ne sera ouvert d'autre billet que celui qui correspondra à 
I'œuvre couronnée. 

Toute œuvre envoyhe pour le concours reste la propriété de 
la Société qui peut autoriser les auteurs à en faire prendre copie 
h leurs frais. 

La disposition précédente n'est pas applicable aux tableaux, 
dessins, plans et modèles destinés aux concours des Beaux-Arts. 
Dans le concours d'architecture, I'œuvre qui aura mérité le prix 
restera la propriété dc la Société qui se rkserve de la publier. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétaire-gbnéral 
de la Société. 

LI Secrdtairr-Gdndral, 

P. GUIRAUDET. 
Le Prdsident , 

J .  GIRARDIN. 
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES. 

La Sodété s regn pendant l'année lS66 : 

Io DE SES MEMBRES RÉSIDANTS : 

Troubles de la châtellenie de Cassel sous Philippe-le-Bon, 14.27- 
1431, par M. DESPLANQUE. 

Mémoire sur les insectes nuisibles anx betteraves, par M. BE 
NORGUET. 

Agenda des éphémérides lilloises, par M. VAN HBNDE. 

Guide pratique de la fabrication du vernis, par M .  Henri 
VIOLETTE. 

Le froid fait-il périr les insectes ? par M. DE NORGUET. 

Table générale des treize années des Archives de l'agriculture 
du Nord de la France, par M. DE NORGUET. 

Couvent des Capucins de  Bourbourg , par M. DE COUSSEMAKER. 

Les Fourmis du département du Nord, par M. LETHIERRY. 

2' DE SES MEMBRES CORRBSPONDANTS : 

La Marine Dunkerquoise avant le XVII* siécle , par M. Victor 
DERODE. 

Héron d'Alexandrie, la  Chirobaliste , par M. VINCENT. 

L'Observation du jour de repos, par M. ESCHENAUER. 

Notes géologiques et minéralogiques recueillies en Normandie 
par M. MORIERE. 
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De l'industrie fromagére dans le département du Calvados, par 
M. MORIEM. 

Note sur deux végétaux fossiles trouvés dans le Calvados, par 
hl. MORI$RE. 

Essai poétique sur Vercingétorix, par M. CHAPPE. 
Lucterius , derniers efforts de la Gaule indépendante, par 

par M. ~ I C E A U D .  

Mémoire sur la transformation des séries et sur quelques inté- 
grales définies, par M. CATALAN. 

Origine et signification du nom de Franc, par M. Frédkric . 

BERGMANN. 
Vicissitudes, heur et malheur du Viel-Hesdin , par M. DANVIN. 

La Bihliothkque Tamoule de M. Ariel de Pondichéry, par 
M. Léon DE ROSNY. 

Histoire des sciences mathématiques et physiques chez les Belges 
par M. QUETELET. 

Sciences mathématiques et physiques chez les Belges au corn- 
mencement du XIXe siècle, par M. QUETELET. 

Notice sur M. Montagne , par le baron Larrey. 

Niscellanées. - Essai de tablettes liégeoises, par M. OTREPM 
DE BOUVETTE ,54' livraison. 

Les Trois Journées.- Essai de tablettes liégeoises, 55' livraison, 
par le même. 

La Belgique pittoresque et monumentale. - Elans patriotiques. - Essai de tablettes liégeoises, 5S8 livraison, par le même. 

Meuse et Rhin. - Essai de Tablettes liégeoises, 59' livraison, 
par le même. 

Fonts baptismaux de la collégiale de Dinant (Académie d'archio- 
logis de Belgique), par M. LEGRAND DE REULANDT. 
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3' DE DIVERS : 

Rapport présenté par M. le Préfet du Nord au Conseil général, 
et procés-verbaux des déliberations de ce Conseil , session 
de 1866. 

Catalogue des brevets d'invention, numéros de 1866. 

Description des machines et procédés pour lesquels des brevets 
ont été pris, tomes 52, 53 et 54. 

La bataille du Val-de-Cassel , ses préludes et ses suites, par 
M. DE SMYTTÈRE. 

Romanceros de Champagne ; 5 volumes; 
Histoire de Wattrelos, par le P. PRUVOST. 

Vie du Père de Scouville, de la Compagnie de Jésus, par le 
P. Pruvost. 

Séance solennelle d'installation de la Faculté de Droit de Douai, 
16 novembre 1865. 

Éxposé sommaire d'une nouvelle théorie médicale, basée sur les 
fonctions du foie , par M. MESSIEN , médecin, à Dottignies 
(Belgique.) 

La Republica di Venezia, par Guglielmo BERCHET. Torino 1865. 

Recherches expérimentales sur le développement du blé, etc., 
par M. J. PIERRE. 

Etudes sur le colza, par J .  Pierre. 

Deux morceaux de poésies , manuscrits, par Mlle DEVERCHIN. 
Meyerbeer, césar-le-BOSSU, Eviction ,. etc., poésies, . par 

M. Gaston DE ROMIEU. 

Demonstration of the celebrates theorem , Euclide 1, axiom XII. 
(Washington). 

L'industrie linière dans le Nord de la France, par M. Emiie 
DELESALLE. 
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fitudes arch6ologiques sur l'Afrique francaise , par A. DB 

CBOZANT. 

Questions d'hygihne publique, par le docteur LECADRE. Le 
Havre, 1866. 

Catalogue analytique des chartres, documents historiques, etc., 
composant les archives du collége héraldique de France, 
ire partie. 

Compte général de I'administration de la justice civile et com- 
merciale en France pendant l'année 1862. 

Compte général de l'administration de la justice criminelle en 
France], pendant l'année 1868. 

De l'armement des Romains et des Celtes a l'époque de la guerre 
des Gaules, d'après les Commentaires de César. 

Erpétologie, malacologie et paléontologie des environs du Mont- 
Blanc, par M. PAYOT. 

Mémoire à propos de I'enqu6te sur les souffrances de i'agricul- 
ture , par A. F A B ~ Y .  

Le Breviari dlAmor. - Introduction et  g l k a i r e ,  parM. Gabriel 
Aznïs , t. II. 

De l'usage alimentaire de la visnde de cheval au point de vue 
des intérêts agricoles, par M. DECROIX.- Le sort des animaux 
en campagne, par le même. 

Les Napoléoniennes , poésies lyriques, par Louis HUBERT. 

Technologie du bâtiment ou étude complète des matériaux em- 
ployés dans l'art de bâtir, par Théodore CBATEAU. 

De l'épreuve galvanique, ou Bioscopie électrique, procédé pour 
reconnaître immédiatement la vie ou la mort, par le docteur 
C B I M O ~ L .  

Des hdpitaux et hospices; des conditions que doivent présenter 
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ces établissements au point de vue de l'hygiène, par M. 
J ACQUEMET. 

Essai sur la forme, la structure et le développement de la plume, 
par M. ALIX. 

Dictionnaire de géographie ancienne et moderne a l'usage du 
libraire et de l'amateur de  livrcs , par un bibliophile. 

Traité pratique des maladies de l'œil, par MACKENSIR , be édit , 
traduite et augmentée par les d o c t e u r s w ~ ~ ~ o ~ o ~ ~  et TESTELIN, 
t. III. 

Rapport de la Commisssion de sériciculture, présente à 1'Acade- 
mie le 30 août 1866, par M. DE SAULCY. 

Chartes, documents historiques, titrcs nobiliaires, - troisième 
partie, - .Artois, Flandre, Hainaut. 

Recherches historiques sur les seigneurs et châtelainsde Cassel, 
des XIe, XIIe et XIIIe siècles , par M. DE SMYTTERE. - Notes 
et extraits des Archives de Lille, concernant la Bourgogne 
et la Flandre, par le même. 

Fête agricole de l'Institut normal de Beauvais, 15 décembre 2865. 
L 

La crise agricole. Rapport à la Société d'agriculture de Nancy, 
par la commission dYenqu&e. 

Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de Belgique, 
plusieurs livraisons. 

Du cadastre avec ses rapports avec lz propriété foncière, discours . 
par M. BONJEAN, sénateur. 

Inscriptions funéraires et  monumentales de  la Flandre occiden- 
tale, publiées par un Comité central. 
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4' DES SOCIRTES CORRESPONDANTES : 

u s  diverses publications parues en 1866 des Sociétk suivantes : 

Aix.- Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres. 
Séance publique 1865. 

Alger. - Société impériale et  centrale d'horticulture. 

Amiens.- Société industrielle. 
- Société médicale. 

- Société des Antiquaires de Picardie. 

Amslerdam. - Académie royale. 

Angers. - Société impériale d'agriculture, sciences et arts. 
- Sociét6 linnéenne de  Maine-et-Loire. 

Angouléme. - Société d'agriculture, sciences et  arts de la 
Charente. 

Anaers. - Académie archéologiqiie de Belgique. 

Apt. - Société littéraire , scientifique e t  artistique. 

Amas. -Société centrale du Pas-de-Calais. 

- Académie. 
Auch. - Revue agricole et  horticole du Gers. 

Auxerre. - Société des Sciences de l'Yonne. 

Avesncs. - Société archéologique. 

Berlin. - Académie royale. 

Besançon. - Société d'horticulture et d'arboriculture du Doubs. 

Bezierr. - Société archéologique. 

Bordeaux. - Société linnéenne. 
- Académie impériale des sciences et  belles-lettres. 

Boulogne. - Société académique. 
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Boulogne.- Société d'agriculture; 

Brème. - Seciété d'histoire naturelle. 

Brest. - Société d'agriculture. 

Bruxelles. - Académie royale des sciences, des lettres et des 
beaux-arts. 

Caen. - Société linnéenne de Normandie. 
- Académie impériale des sciences, arts et belles-lettres. 

Cambrai. - Comice agricole. 

Chalons. - Comices agricoles de la Marne. (L'Agriculteur de 
la Champagne). 

Chambéry. - Société centrale d'agriculture de  la Savoie. 

Châteauroux - Société d'agriculture. 

Chiteau-Thierry .- Comice agricole ; proces-verbal de la séance 
publique du 11 juin 1865. 

Cherbourg. - Société impériale 'des sciences naturelles. 

Clermont. - Société d'agriculture. (Le Musée). 

Compi6gne.- Société d'agriculture. 

Cristiania. - Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet. 

Dijon. - Société dijonnaise d'assurances mutuelles. - Assem- 
blée générale, rapport annuel. 

Douai. - Comice agricole. 

Dunksrqus. Comité flamand de France. 

Epànal. - Société d'émulation des Vosges. 

Havre. - Société havraise d'études diverses. 

Kœnisberg. - Société royale d e  physique. 

La Rochelle. - Académie. 
- Revue de l'Aunis et  de la Saintonge. 

Lausanne. - Sociéte vaudoise des sciences naturelles. 
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Laval. Société d'archéologie , sciences, arts et belles-lettres de 
la Mayenne. 

&Mans.- Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe. 

Le Puy. - Société d'agriculture, sciences et arts. 

Lille. - Comice agricole. 
- Commission historique. 

- Comité de salubrité. 

Lons-le-Saulnier. - Société d'émulation du Jura. 

Luxembourg. - Société des sciences naturelles. 

Lyon. -Académie des sciences, belles-lettres et arts. 

Meaux. - Société d'agriculture , sciences et arts. 

Metz. - Académie impériale. 
- Société d'histoire caturelle. 

- Société des sciences médicales. 

Milan. - Reale institulo lombard0 di scienze e lettere. 

Mont-de-Marsan. - Société d'agriculture, commerce, arts et 
manufactures. 

Montpellier. - Académie des sciences et lettres. 

Mulhouse. - Socikté industrielle. 

Munich. - Académie royale. 

Aramur. - Société archéologique. 

Nimes. - Académie du Gard. 

Paris.- Société d'encouragement pour l'industrie nationale. 

- Société impériale d'acclimatation. - Société protectrice des animaux. 
- Société impériale et centrale d'agriculture de France. - Société impériale et centrale d'horticulture. - Société d'ethnographie. 
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Paris.- Société de secours des amis des sciences. 

Société des ingénieurs civils. 

Société impériale des antiquaires de  France. 

Société de Biologie. 

Journal de l'agriculture. 

Journal d'agriculture pratique. 

Revue américaine. 

Revue critique d'histoire et de littérature. 

Revue archéologique. 

Revue des sociétés savantes des départements. 

Revue artistique et littéraire. 

Rlémoires lus à la Sorbonne dans les séances du 
comité impérial des travaux historiques, 1865. 

Perpignan. - Société d'agriculture, sciences et lettres des 
Pyrénées-Orientales. 

Philadelphie. - American philosophical society. 

Poitiers. - Société académique d'agriculture , arts et  belles- 
lettres. 

Reims. - Académie impériale. 

Rouen. -Académie impériale des sciences, belles-lettres et  arts. 

saint-Etàenne. - Société impériale d'agriculture , industrie, 
sciences et arts de la Loire. 

Saint-Quentin. - Comice agricole. 
- Société académique. 

Saint-Pol. - Société d'agriculture de  l'arrondissement. 

Strasbourg. - Société des sciences et  de i'agriculiure du Bas- 
Rhin. 

- Société des sciences naturelles. 
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Toulouse. -Société d'agriculture de la Haute-Garonne et de 
1'Ariége. 

- Société de médecine, chirurgie et pharmacie. 
Tournay. - Société historique et  littéraire. 

Tours.- Société d'agriculture, sciences et arts d'Indre-et-Loire, 

Troyes.- Société médicale de l'Aube. 

Valancc. - Société d'agriculture de la DrGme. 
Valenciennes. - Sociélé d'agriculture, sciences et arts. 

Versailles. - Société d'agriculture, sciences et arts de Seine- 
et-Oise. 

Vienne. - Société de zoologie et de botanique. 

Washington. - Srnithsonian Institution. 
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LISTE DES MEMBRES 

Président, M M .  GIRARPM [O. $gf. 

Vh-@&c'dent ' Biavran~~. 
G&ét ah@ndrd1 ,  ~GDIR~UDET. 

.Secretaire .des cor~espondances, Houzé DE L'AULNOIT , (Aimé]. 
Trésorier, BACIIY. 
Bibliothdcaire-Archiviste , . CBRESTIER. 

MEMBRES F$ONORAIRES, 

m. 'LE ~ ~ A R ~ C H A L  commaiidant le 2e corps d'armée, rue Négrier. 
LE LIEUTENANT-GÉN~RAL commandant la 3e division, rue Royale. 
LE P~BFET du département du Nord, à la Préfecture. 
LE MAIRE de la ville (le Lille, A l'Ratel-de-Villq. 
3 1 0 o ~ ~ s  (Henri) , hommc de lettres, ancien tit~liiire , rue de 

rHhpita1-militaire. 

Mni. LERECTEU~ dc I'bradéinie de Douai. 
L'Insr~c~mn d'Académie en résidence à Lille , me &!amis. 
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Dais de 
MEMBRES TITULAIRES. 

'admbilon. MM. 
4 806. Decezmns (Charles), e ,  professenr de physique, correspondant 

de iïnstitut (Académie des Sciences), rue des Brigittines. (') 
1 823. VMLT (Charles), architecte, numismate, 3 1, rue de la Barre. 
4 824. ~ u e ~ r ~ n n  (Frédéric), O. $+, correspondant de l'Institut ( Am- 

démie des Sciences), fabricant de produits chimiques, 2, 
rue des Canonniers. 

1 828. DANEL (Louis) , *, propriCtaire , 20, rue Basse. 
1 836. BEUVIGNAT (Charles), architecte et peintre, 7 ,  r. des Quinze-Pots. 

840. TESTELIN (Achille), docteur en médecine, 1 6 ,  rue de Thionville. 
4 8&4. C A Z ~ ~ E U V E  (Valentin), $$, doctenr en médecine, directeur de 

L'Ecole de médecine, 86, rue des Ponts-de-Comines. 
18 $9.  Caon (Francois), $$ , professeur d'histoire AlaFacultédesSciences, 

8, rue du Palais-de-Justice. 
4 8 4 4. DELERUE (Victor) , joge-de-paix , homme de lettres, 24, rue du 

Nouveau-S2cle. 
4 H M .  BACEP (Charles), agronome, faub. St-Maurice , rue de Roubaix. 
4 8 47. Canyïrsn (Jules), docteur en médecine, professeur suppléant i 

L'Ecole de  médecine, 87, m e  de Jemmapes. 
LAXY (Auguste), t , professenr de physique à la Faculté des 

Sciences, à Loos. 
4 848. LAVAINNE (Ferdinand), comp. de musique, 4 3 , rue des Fossés. 

Co~~nwinnm (Benjamin), chimiste, agronome, à Haubourdin. 
Do~ms [Albert), avocat, à Loos. 
PARISE (Jean) ,, doctenr eu médecine, professeur de clinique 

externe h L'Ecole de médecine, 26 ,  Place-aux-Bleuets. 
4 8 49. DELIG~E (Jules), homme de lettres, rue du  Gros-Gérard. 

1 8 58. BLA~QUA~T-EVRARD (Louis), r# ,- propriétaire , imprimeur photo- 
graphe, 28, rue de Thionville. 

COLAS (Alphonse), peintre d'histoire, rue des Jardins, 36. 
Vro~errr (Henri), (O. $$ ) , directeur de la Raffinerie impériale 

de salpttres, 5, cour des Bourloires. 
GABREAU (Lazare), *, docteur en médecine , professeur de phar- 

macie à 1'Ecole de médecine, 4 3, rue de Douai. 
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1852. iVhn~rn (Victor), maître en pharmacie, 30, rue de Gand. 
4 85 4. Cor (Edmond), manufacturier, faubourg St-Maurice, 37 , 

rue de Roubaix. 
CnsmssiB (Georges) ,homme de lettres, 4 , r. des Trois-Mollettes. 

4 856. PAEILE (Charles), bibliothécaire et archiviste de la ville, 26, rue 
d'Antin. 

4858. VIOLLETTE (Charles) , professeur de chimie à la Facultd des 
Sciences, 7, roc des Jardins. 

GUIRAUDET (Paul) , professeur de mécanique à la Faculté des 
Sciences, rue Princesse. 

M~riiins (Ferdinand), $$ , ingénieur de la traction du  Chemin 
de fer du Nord, Place-aux-Bleuets. 

GIRARDIX (Jean) (O. @) , correspondant de iïnstitut (Académie 
des Sciences), doyen de: la Faculté des Sciences, Q la Faculté, 
rue des Fleurs. 

4 8 5 9. COUS~EMAKER (Edmond D E )  , #! , correspondant de l'Institut 
(Académie des Inscriptions et Belles-Lettres) , archéologue , 
63, rue dc Tournai. 

Mwon (comte Anatole DE),  propriétaire, homme de lettres, 9 5 ,  
rue Royale. 

4 86 0 .  HouzB DE L'Amnon (Alfred), docteur en médecine, professeur de 
physiologie à 1'Ecole de mddecine, square de la reine Hor- 
tense. 

 VA^ HEADE (Edouard) , chef d'institution, numismate, boule- 
vard de l'Impératrice. 

1 86 4 . Meusr~a (baron), *, notaire, économiste, 3 9, rue de 1'Hbpital- 
Militaire. 

DARESTE DE LA C E A V A ~ ~ E  (Camille) , professeur d'histoire naturella 
Q la Faculté des Sciences, 27, quai de la Basse-Deûle. 

Hoaf DE L'AULNOIT (Aimé), avocat, économiste, rue Royale, 64. 
486%. DE NORGUET (Anatole), entomologiste, 61, rue de Jemmapes. 

LETBIERRY (Lucien), cntornologiste, rue à Fiens. 
I 8 63. LEMAITRE (Jules), @ , ingénieur en chef des Ponts et - Chaussées , 

directeur de la voirie, rue Impériale. 
. VA~DE~BERGE (Emile), architecte, boulevard de i'lmpératrim. 

L~URIDAN (Théodore), bibliothdcaire, 1 Roubaix. 
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Dalede MM. I'admissiou. 

i 863 .  Kori~ar~w (Jules), chimiste, à Loos. 
1 8 6 h .  DESPLANQUE (Alexandre), archiviste du département du Nord, 

aux Archives. 

KOLB (Henri),  O. , ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées 
du département d!i Nord, 1 1 4 , rue Royale ('1. 

MEWUE DE Loism, e , Ingénieur ordinaire des Ponts-et-Cliaiissées, 
6 9 ,  ruc Princesse. 

LEBRETOX (Silvain), $+ , sous-intendant de Ire classe, hdtel d~ 
l'Intendance, place aux Bleuets, 4 

Rsrmn~ (Edmond), , cooservateur du musée des tableaux, 
8 7 ,  rue Saint-AndrP,. 

1865. ROUSSEL-DEFOITAINE , .fk, industriel, maire de Tourcoing. 
GOSSELET (Jules), professeur a la Faculté des sciences. 

1 

G R I P O ~  (Émile), professeiir à la Faculté des Scienccs , boulevard 
de l'Impératrice. 

kssm (hmile), prof. de rhétor . au t&e,  rue desFo'ssés-~eufs. 

M M .  ' 

1 1 8 1 9. CLIARPEXTIA, docteur-inédecfn, à Valenciennes. 
4 820. LEROY (Onésimej, homme de lettres, à Paris. 

1 .  C 

DERODE (Victor), R. i 826 ,  négociant, homme de lettres, à 
Dunkerque. 

3' r 

~ I F R ~ F I U T  , chimiste , rnanufactiirier , à Paris, c:l;erniit dés 
Meuniers. 

4 827. LENA (Pierre-Auguste) , &cien irofesseur de ifhéiorique à 
Triancourt (Meuse). 

1828. LECOCQ (k. J, (0. e),  correspondant de l'Institut (académie des 
Sciences) , professeur d'liistoire naturelle, la Faculté des 
Sciences de Clermont-Ferrand. 

G u é ~ i n - ~ ~ ~ a . r ~ v i i . ~ ~ ,  naturaliste à Paris 
4 829. PELOUZE (Théophile-Jules), (C. '& 1, R. 1 8 i 9 ,  menibrc de l'lns- 

t i t d  (Académie des Sciences), président de la Commission 
des Monnaies, hdtel des Monnaies. 

(4) Nompl6 inspecteur giuéral Rris el  devenu de droit membre oorrespoudant. 
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Dite  de MM 
l'admission. 

1829. CORNE, ancien magistrat, homme de lettres, à Douai. 
VIXCEIT, (O. $$ jk), membre de l'Institut (Académie desInscriptions 

et Belles-Lettres), à Paris, 6 0, rue Notre-Dame-des-Champs. 
Gue~nien n~Duiirsr (Auguste-Prosper), liouime de lettres, A Nancy. 

4 830. Dsnaumsc~, j B i ,  docteur-médecin, à Bourboiirg. 
MARTIR ST-ANGE, doctcur-mddecin, Paris, rue St-Guillaume. 
Monaro oe JoivivÈs (Alexandre), (O. &), membre dé l'Institut, 

(Acaddinie des sciences morales et politiques), 5 Paris, 16 , 
rue Oudinot. 

1831. Mi~m Eowmos (C. &) , membre de l'Institut (Académie des 
Sciences), prafesseur au Bluséum d'histoire naturelle, &Paris, 
au Jardin des plantes. 

,i 832. FÉE (Antoinc L. A. ), (O.  &) , R. 1 830,  professeur à la Fa- 
cultG de médecine de Strasbourg. 

GAAU, avocat, homme de lettres, à Valenciennes. 
4 833. JUDAS (Augiiste) , .R . 1833 , médecin-militaire en retraite , h 

Paris, 9 ,  rue de la Barouillkre. 
MILLET ( Charles-&.) , ancien recteur d'Académie, à Paris, 

4 5 ,  rue di: Bréa. 
4 8 3 4. UIDART, docteur-médecin, 4 Arras. 

" BABINET (Jacques),' $+ , membre fie l'Institut (Académie des 
sciences), 15, rue Servandoni, i Paris. 

G ~ ~ ~ A R D  (Alphonse), docteur-médecin , membre du Conseil de 
-salubrité, à Paris. ' , F 

18 37. THIERS (A.), (G. O. R ) ,  membre de l'Institut (Académie fran- 
1 çaise), historien, à ,Paris, place St-Georges. I 

1838. MALLET (Alfred), manufacturier, à Paris, boulevard du Combat. 
P ~ Y E N  [Anselme), (O. $$), mcmbre de l'Institut (Académie des 

Sciences), p,rofeiscur de c h h i e  au Conservatoire des Arts 
et Métiers, a Paris, 292, rue St-Martin. ' 

1839. LEGOARAXT, officier du Génie , d r e t r a i t e  , à Lorient, 54, rue 
du Finisthe. ' ' , r r . r r .  I ,  p 

LARREY (baron Hippolytc), (C. e ) ,  docteur-médecin , irispec- 
teur du service de santé des armées , membre' 8e'l'Aradémie 

-fie médecine, à,Paris, 9 t , rue ,de Lille. 
B A U ~ R I ~ O ~ T  (Alexandre), professeur h Faculté des Sciences de 

Bordeaux. 1 .  . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dale de  MM. 
I'admissim. 

4 8 4 0 .  Ghtinim, bibliothécaire de la ville d'Aniiens. 
I 8  4 i . VINGTRI~IER, $$ [Arthur), docteur-médecin , médecin cn chef 

des prisons, à Rouen. 
1 8 4 5 .  CAUBIOXT (DE), (O. $$), correspondant de l'Institut (Académie 

des Inscriptions et Belles-lettres), directeur de I'Institnt 
des provinces, 6 1 , rue Richelieu, à Paris. 

1 8 4 6 .  MULSAKT (El, entomologiste, à Lyon. 
4 8 68. CAU~AY (Charles), $$ , docteur-médecin, médecin mililaire. 
4 8 4 9 .  J ~ E T  (Émile), agronome, à Rennes. 

DURAND-FARDEL (Max) , $$ , docteiir-médecin , inspecteur des 
eaux minérales de Vichy. 

JEANROR , & , peintre dahist,oire , directeur de 1'Ecole des 
Beaux-Arts, à Marseille. 

GUERIJ (Jules), $$, docteur-médecin , membre de l'Académie de 
mddecine, directeur de la Gazette mddz'cnle de Paris. - 

4 850. Z A ~ D Y ~ K ,  docteur-médecin, à Duukerque. 
. - MILLOX (Eugène), & , pharmacien principal, à Alger. 

4 854 . PERRIS, eutomologiste, à Mont-de-Marsan. . .. 
M A ~ Y  DE MOR~AY, & ,  chef de division au ministére de 1'Agii- 

culture et du Commerce, A Paris. 
LIAAS [DE), $$, homme de lettres, archéologue, à Arras. 

4 852. AMYOT (C.-J.-B.), avocat, entomologiste, à Paris, 3 , rue dCs 
Prouvaires. 

LUYNES (IIonoré, duc Albert DE), (0. $$) . membre de l'Institut, 
(Académie des Iiiscriptions et Belles-Lettres), i Paris, 3 1,  rue 
St-Dominique. 

B ~ X  (Jules), & , R. 4 8 48, ingénieur en chef des Aines à Alais 
(dép. du Gard). 

Yvon VILGARCEAU, astronome, *, à Paris, 4 4, rue Cassette. 
i 8 53. Htaicomr (Achmet D'), homme de lettres, à Arras. 

BAIBER (Louis DE), homme de lettres , archéologue, au chiiteau 
de Closterweld à Nordpeenc. 

SERRET, (Joseph), $# , membre de l'Insti!ut (AcadEinie des Scien- 
. ces), professeur de mécanique céleste, au Collége ,de France, 
53, rue Madame, 
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Date de JIM. 
l'admission. 

4 853. DAVAINE (C.) docteur-méd., Paris, 9 ,  r. de la Chau&-d'Antin. 
Dunm (Louis) jO. f i ) ,  R. 1882, préfet du dép. du Loiret. 
llnavin (Bruno), docteur-médecin, à St-Pol. 

4 856. C e ~ ~ s r  DE LA FnÉxoina, e ,  R. 1852, ingénieur des Ponts-et- 
Chaussées, à Namur. 

Bescm~nn, professeur à la Faculté des Lettres de Strasbourg. 
MIGXARD, homme delettres, à Dijon. 

i 885. PAIDHERBE (~ouis-  éon), (c. &), générai du Génie. 

Dasco~ni~s DE PAS (Louis), ingénieur des Ponts-et-Cliauséer , 
orchéologue, à St-Orner . 

MILLE (Augus1e) , & , ingénieur des Ponts-et-Chaussées, à Paris. 
LEJOLIS, botaniste, à Cherbourg. 
GODEPROT na MEXILGLIIS~ il)enys), homme de lettres, archéologue, 

B Paris. 

LEC~HTE, ancien receveur des Iiinances, à Paris , 5, rue de Lillc. 

i 856. D~acoisw, Notaire B Hénin-Liétard. 
" 

Cumb Mnfisnina~s (O. s), C. 1854 . inspecteur des Ponts-et- 
Chaussées, à Paris, 42, rue de Grenelle-St-Gcrmain . 

ROLLIERT (Edouard) , *. R. i 8 6 1  , inginieur des ponts-et- 
Çhaussées, directeur des houillZres de Lens. 

Fn~ncu (Adolphe) , 3k , membre de l'Institut (Académie des 
. . Sciences morales et politiques), A Paris, 23 , rue de I'Ora- 

toire du Roule. 
' 

CHASLES (Ernile), &, R. 4 855, professeur à 1aFacnlté des lettres 
de Nancy. 

1857. VALADE-GABEL, homme de lettres, à Bordeaux. 
H E Y ~ A ~  (Ernest), prof. de mathématiques, au Lycée de Nancy. 
S~OUTEITEY (Louis), médecin militaire. 

Mns~nm~z (Alfred), &, bibliothécaire de l'École iApérialc ruili- 
taire de St-Cyr. 

PASTEUR (Louis), (O. *), R. 4 8 55, membre de l'Institut [Académie 
des Scienees), directeur de 1'Ecole normale, â Paris. 

Lss~iaoti~ois (Thémistocle), [O, &), R. 4 82 1 , doclcur~médecin, 
botaniste, cbrrespondant de l'Institut [Académie des  science^), 
conseiller d'Etat, rue de la Victoire, à Paris. 
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Date MM 
de I'admission. 

4 857. BRAXE :Charles) , professeur de chimie , à 1'Ecole de médecke 
Je  ?'ours. 

4 ~ 5 8 .  G V I L L B ~  (Jean), (O. *), recteur de l'Académie de Eu'ancy. 

Romor (Natalis), dilégué de la chambre de Commerce de 
Lyon, à Paris. 

i 8 5 9 .  SAIXT-LOUP, prof. de mathématiques au Lycée de Metz. 

F~iossn~o {Bcnoist) ; homme de lettres, à Bagn6res de Bigorre. 
Fnossrna (Charles), R. 1855, homme de lettres, pasteur de 

1'Eglise réformée, à Paris. 

R O ~ Y  (Léon BE), homme de lettres, L Paris, 1 5, i n e  Lacépède. 

Bl~ncaruo, pharmacieu-chimiste, à Fécamp. 

1 B 6 0. Goos~ox, prof. d'anatomie à 1'Ecole vétkriuaire de Toulouse. 

COLIXA~P (Ferd.), $$, prof. à la Faculté des Lettres de Douai. 
Ruom (Léon), R. 4 859, inspect. à la Manuf. des Tabacs, à Rice. 

LAGAZE-Dmnisns, ! F . 4 .  -H. ) , $$, R. 4 855,  docteur-n~idecin, 
, professeur au Museum , à Paris. 

GRATA~AP dit CAP (Paul), e, pharmacien, membre de PAcadêmiè 
de médccihe, à Paris, '9,  rue d'Aumale. 

1864 . Rocus, professeur à la Faculté des Sciences de Montpellier. 

kossw, *, R. 4 859, ingénieur des mines, à Rennes. 

ROBART (François), chimiste, manufacturier, à Paris. 
- Eecmmn (Alphonse). R.  4 825, mathématicien , à Paris , 56 , 

rue de la Pépinière. 
LEFEBVRE (Julien), (O. g), R. 4 8 40, agronome , ai Paris, 4 00, 

rue du Faubourg-St Honoré. 

M O R I È ~ E  , professeur d'histoire naturelle, à la Faculté. ,de* 
Sciences de Caen. 

1861 . P O R T H L ~ E  (Constant), R. 1857, homme de lettres, 4 Paris. 
f 862 .  ~ ~ O T T ~ L  (Victor), *, peintre, i Paris. 

' 

Jnuvix (Jean-Pierre), $$, pharmacien en ehef de  La Marine, 4 
Rochefort. 

Ds~moaiae (Jean-Baptistej , instituteur, homme d e  lettres , A 
Orchies (Nord). 

~ A B E S T B  DE LA CBAYI~NB (Antoine), professeur à la*Faculté des 
Iettres de Lyon, 
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1 864. Painvia (bis) , . professeur de mathCrnatiques spéciales an 
Lycée de Douai. 

Bos (Henri), R. 4 8 60, professeur de mathématiques au $y& 
Saint-Louis, à Paris, 6 1 , boulevard Saint-Jlichel. 

L ~ Q W  (Théodore), architecte, à Paris, 122, rue Lafayette. 

BRETOJ (Jules), $+, peintre, à Courriéres !Pas-de-Calais). 

1 863. M/~~~SORR (Félix) , agronome , professeur de physique au Lycée 
d'Orléans. 

BO~VARLBT (Alexandre), honirne delettres, d g .  a Dunkerque. 

Jbnoin (Antoine), docteur-médecin, à Villaguières (dép.du ~ a r d .  

NADAU? {Gnstave) , $$ , homme de dettres, à Paris , 40, rue do 
Verneuil. 

BESXOC. (Léon), 351, botaniste , pharmacien-majar de h marine, 
1 Cherbourg. 

Goiurnt, $$, archéolague, à St-Quentin. 
Hins~ia  (Gust'ave), .IZ. 4 8 6 t , profis. de,rhétar. a u  IQC& de pan; 

-1 864. Consrn; graveur, Q Paris, 56,  rne de Chaillot. 
BAARE DE SAINT-VE~ANT, (o.*), ingénieur en chef des Ponls-et- 

. . Chaussées, à Saint-Ouen, prhs Vendôme. . . 

EscnsnnueR (Auguste), R. 1 860, homme de lettres, à Strasbourg. 

Ricaruo (Louis) , R . ~  1 862 ,  proviseur au Lycée de Cahors. 

1 8 6 6 .  CUAPPB {Léopold) , professeur au Lycée de Versailles. 

Roucn~a [Charles), (0. !& ) , pharmacien grincipal d i l ? ? .  

Rom (Jules), ingénieur civil , à Amiens. 

Ln~iro?i !Sylvain) , soue intendant à Paris, rue de Flenrslc 
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MEMBRES CORRESPONDANTS ÉTRLYGERS. 

Date 
de l'admissiao . fijM. 

4 82 8. DOCEASTEL (comte Ferdinand), agronome, en Belgique. 
Tirnri~nanns (J .-Alexis], membre de SAcadémie royale de Belgique, 

à Gand. 
R O D E ~ A C E  (Alexandre), homme de lettrcs à Bruxelles. 

t 8f9. LIEBIG (Justin),(C. jljf), membre de i'Académie royale de Baviére, 
. . . Munich. 

1 83 4. V A Y D E R ~ A ~ E N  (Phil.), naturaliste, membre de 1 ' ~ c a d ~ m i e  royale . . de Belgique, à Bruxelle~. 
4 8 3 6 . 1 ) ~  LA RIVE (Aug.), (O. $$ ), professeur de physique, à Genève. 
4 837. QUELELET (Adolphe' , secrétaire perpétuel de L'Académie royale 

- de Belgique, A Bruxelles. . . 
BERKELEY, naturaliste, à Clinsliffe (Angleterre). 

1 S39. VESMAEL (Constantin), membre de 1'AcadCmie royale de Belgiqiie, 
à Bruxelles, à St-Josse-ten-Noode , 6 2,  rue de la Riviére. 

LACORDAI~IE ( Théodore), entomologiste, membre de l'Académie 
royale de Belgique, à Lic'ge. 

1843. L~GRAXD DE REULA~DT (Simon), honimc de lcttres , à Anvers, 8 4 ,  
. . Chaussée-Berkem. . . 
! 8 14.  DE LE BIDABT DE Tiiun.i~o~c (chevaiier), ancien magistrat, ..ï LiFge , 

4 3 ,  rue des Augustins. 
4 816. Vn~rrrunnl (E~ie), professeur d i  physique, à Geuéve. 

GUASTAMA (Ariguste), docteur-médecin, à Trieste. 
1857. DE Bosscorn (Edmond), homme de lettrcs, membre de SAca- 

. . démie royale de Belgique, à Gand. 
1 850. R~nnss (Anguste DE), major, à I'état.major dcs places, à~rurelles. 
1854. LAMBEPT, ingénieur dcs mines, à Mons. 
4 852. CATALAX (Eugène), professeur à l'université de Liége. 
1 853. BURGOS (DE), agronome, à Madrid. 
1 855. VALLEZ (Pierre), docteur-médecin, à Bruxelles. 

BsnAnni (Louis), naturaliste, à Turiri. 
1856. NÈVR (Félix), profwsenr de languui orientales ii l'Université de 

Louvain. 
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1 8 5 6 .  LIACRR (Jules), major du Génie belge, membre de l'Académie 
royale de Belgique, à Bruxelles. 

1860. W~niomonr (Evariste) , docteur-médecin , rédacteur en clief des 
Annales d'oculisliqtce, Bruxelles, B9, rue des Epingles. 

OTREPPE DE BOUVETTE, anc. magistrat, hoinme de lettres, à Liige. 
4 869.  DIEGERI~X, bibliothécaire-archiviste de la ville d'Ypres. 

1 8 6 4 .  VOLPICELLI (Louis), professeur de physique, à Rome. 
VERHAEGEE , docteur cn médecine , à Ostende. 

1 8 6 5 .  N m i  (Cristoforo) , directeur au ministére des affaires h a n -  
gères, à Florence. 
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