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T H É O R I E D U P R O G R È S 

L'humani té modifie c h a q u e j o u r ses idées et 
ses p r o c é d é s ; elle refait et reforge ses outi ls . 
Abandonnant le rêve mé taphys ique et les chi
mère s de l ' imaginat ion qui on t été le mirage de 
ses cinq ou six mille p remières années , elle a 
enfin songé à r econna î t r e sa d e m e u r e et à se 
connaî t re e l l e -même , car , suivant la belle pa
role de Pascal , s la suite des h o m m e s pendan t 
le cour s de tant do siècles doit ê t re cons idérée 
c o m m e un m ê m e h o m m e qui subsiste tou jours 
et qu i app rend cont inue l lement . » 

Grâces soient r e n d u e s aux savants , à tous les 
h o m m e s dont les m é t h o d e s supé r i eu res , les 
découver tes , les applications pra t iques on t fait 
l 'éducation du genre humain , lui ont ouver t la 
voie d u salut , l 'ont a r raché aux rêves déce -
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vants, aux explications myth iques , aux c royan
ces fabuleuses et. à la vin misérable p o u r lui 
donner des forces réel les , des outils et un b u t 
cer ta in. 

Gloire à Copernic , à Galilée, à Kepler , qui 
ont fait t ou rne r la t e r re ; à Newton , à Laplace, 
à Hnrschell , qui ont ouver t le ciel à l'œil humain ; 
à Montgollier et à Pilatre de Rozier, qui ont 
pris possession de l ' a i r ; à Frankl in et à Davy, 
qui nous ont garantis de la foudre et du gr i sou; 
à Sa lomon de Caus, Papin cl Wa t t , qui nous 
ont dotés dus ailes de la vapeur et des nageoires 
du poisson ; à Gutenberg qui a fixé la pensée et 
décuplé les moyens de civilisation ; à Christophe 
Colomb qui a agrandi le m o n d e ; à Flavio Gioia 
et à Marco Polo , qui ont t rouvé la boussole et 
r endu la navigation s û r e ; à Galvani, qui a dé
couvert l 'électricité; à Whea t s tone et à Morse 
qui , par le té légraphe é lect r ique, ont fait voyager 
la parole h u m a i n e avec la rapidité de l 'éclair ; 
bref à tous les génies de la sc ience, des ar ts et 
de l ' industr ie , qui ont affranchi no t r e espèce de 
ses ignorances et de ses faiblesses en lui révélant 
sa force, en affranchissant ses facultés, en lui 
donnant la lumière , la puissance et le b ien-ê t re ! 
Voilà no t re vraie noblesse, les ancêt res dont 
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nous devons étudier les titres, peindre les h é -
roïsmes et noter les découvertes. 

Sans eux, nous ne connaîtrions pas la natur 
nous vivrions et végéterions comme des brutes. 
Sans Bacon, Descartes, Spinosa et Condillac, 
nous ne saurions pas raisonner; — sans Roger 
Bacon et Zacharias Jansen, les inventeurs du 
télescope et du microscope, nous n'aurions pu 
voir ni les grandes ni les petites choses, ni les 
astres ni les infiniment pet i ts; — sans Pacificus 
de Vérone et Pierre Helc, nous en serions en
core réduits au sablier et ne saurions pas exac
tement l'heure ; — sans Torricelli et Drebbel, 
nous n'aurions pas les prévisions barométriques 
du temps, ni celles des variations de la tempé
rature; — sans Guy d'Arezzo, l'harmonie ne 
régnerait pas parmi nous; — sans Parmentier, 
nous ne mangerions pas de pommes de terre; 
— sans le docteur Jenner, nous serions marqués 
de la petite vérole; — sans Jacquart et Philippe 
de Girard, nous serions fort mal et chèrement 
vôtus ; enfin, sans Guillotin, roués ou pendus, 
nous ne connaîtrions pas les douceurs de la 
guillotine ! 

\ T ous devons à Olivier de Serres et à Mathieu 
de Donibasle les progrès de notre agriculture; 
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h Jussieu, Linné et Tournefort la classification 
de la botanique ; à Buffon et Humboldt les 
splendeurs de l'histoire naturelle et la science 
du C o s m o s ; à Copernic, Galilée, Kepler, Fonte-
nelle, Laplace, Herschell, le système du monde; 
à Viète l'application de l'algèbre à lu géomé
trie; à Priestley, S c h e d e , Lavoisier, la fonda
tion de la ch imie; — les progrès de la géologie 
à Cuvier et Daubenton, ceux de la physiologie 
à Geoffroy Saint-Hilaire; les progrès des scien
ces mathématiques à Euclide, Archimede, New
ton, Leibnitz, Pascal, Lagrange ; — l'art de 
travailler les métaux àTubalcain;la vigne.à Noè; 
Fart médical à Esculape, Hippocrate, Galien, 
Vésale, Ambroise Paré, Harvey ; la charrue 
à Triptolème; la peinture à l'huile à Jean Van-
Eyck ; la pile voltaïquc à Volta; la chambre obs
cure à Porta; la photographie à Talbot, Niepce 
e tDaguerrc; la galvanoplastie à Jacobi; les lu
nettes à Spina de Pise; le quinquet à Quinquet; 
le soufflet à Schellan ; les manomètres à Ma-
riotte; la brouette à Pascal; l'invention des 
logarithmes au baron Neper; la théorie des 
satellites de Jupiter à Cassini; la géométrie des
criptive à Monge; la statique des corps à Ber-
thollet; les c loches à Paulin de Campanie; le 
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m o u l a g e e n p l â t r e à A n d r é V e r o c c h i o ; l a g r a 

v u r e e n c r e u x e t a u b u r i n à B e l - C u r n i o e t à 

F i n i g u e r r a ; — à R o g e r B a c o n e t à B a r t h o l d 

S c h w a r t z ( q u e l e d i a b l e l e s e m p o r t e ! ) l a p o u d r e 

à c a n o n ; l a c h a r r u e p e r f e c t i o n n é e à D o m b a s l e , 

R o s e e t G r a n g e ; l ' a b a q u e o u t a b l e d e m u l t i 

p l i c a t i o n à P y t h a g o r e ; l a p e i n t u r e é m a i l l é e à 

B e r n a r d P a l i s s y ; l e s p r o c é d é s d ' é t a m a g e à 

M . S o r e l ; l a v i s s a n s fin à A r c h i m è d e ; l a l i t h o 

g r a p h i e à S e n c f e l d e r ; l a p o m p e à P e r r o n e t ; 

l ' a l c o o l à A r n a u d d e V i l l e n e u v e ; l e s u c r e d e 

b e t t e r a v e à M a r g r a f f ; l e t a b a c à N i c o t ; l e 

c a o u t c h o u c à F r e s n a u e t à L a C o n d a m i n e ; l a 

p i s c i c u l t u r e a u c o m t e d e G i r o l s t e i n ; l ' e n s e i g n e 

m e n t p a r l e s g e s t e s à P i e r r e d e P o n c e e t à l ' a b 

b é d e l ' E p é e ; l a f i l a t u r e m é c a n i q u e à S a m u e l 

C r o m p t o n ; l e g a z d ' é c l a i r a g e à l ' i n g é n i e u r L e 

ç o n ; l a m a c h i n e à f a b r i q u e r l e p a p i e r s a n s f i n 

à L o u i s R o b e r t ; l a c l o c h e à p l o n g e r à l ' A m é r i 

c a i n P h i l i p p s ; l e t u n n e l à l ' i n g é n i e u r f r a n ç a i s 

B r u n e i ; l e s p h a r e s a u p h y s i c i e n F r e s n e l ; l ' a l u 

m i n i u m à M . D c v i l l e ; l e c h l o r o f o r m e à M . S o u -

b e i r a n ; l a m a c h i n e à c o u d r e à T h i m m o n i e r ; l a 

l a m p e é c o n o m i q u e à G e l l i e r e t D e s c h a m p s ; l e 

b a l a n c i e r p o u r m a r q u e r l a m o n n a i e à N i c o 

l a s H r i o l ; l e s a u t o m a t e s à V a u c a n s o n ; l e s v o i -
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lures à Phi l ippe Chiese ; la mach ine p n e u m a 
t ique à Otto de Guer icke ; le per fec t ionnement 
d u tannage à R a u q u i n ; le c h r o n o m è t r e à Gra-
h a m ; la p o m p e à feu à F i sche r ; le bél ier hy 
draul ique à Montgolfier; le b lanch imen t des 
toïlos à Ber tho l le t ; l 'a lambic à E d o u a r d A d -
d o u r ; l ' a lcoomètre à Gay-Lussac ; les ponts en 
fil de fer à M. L e e ; la batiste à Baptiste Cham
brai ; les miroi rs é t amés à B e c k m a n n ; les éphé -
mér ides à Monlereg io ; à Jacquar t le mét ie r à 
t i sser ; à Phil ippe de Girard les mach ines à filer 
et à pe igner le lin, à démêle r , à r u b a n e r et à filer 
les é t o u p e s ; le d y n a n o m è t r e , le c h r o n o t h e r -
m o m è t r e , le mé téo rog raphe , les machines souf
flantes de la force de cent chevaux et celles à 
tou rne r les corps s p h é r i q u e s ; les mach ines à 
moissonner et à faucher à MM. Pell ier, Mazier 
et L e g e n d r e ; les machines à faner à M. S m i t h ; 
les machines à bat t re à MM. Pinet , Girard et 
Cuming . Nous nous a r rê tons , car la liste des 
bienfai teurs de l ' humani té serait in te rminab le . 

On le voi t , tout ce que nous possédons, tout 
ne qui fait no t re g randeur et not re félicité, les 
mé thodes d 'après lesquelles s 'exerce notre e n 
t e n d e m e n t et se dirige à coup sûr no t re esprit , 
les arts qui nous c h a r m e n t , le vê tement qui 
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— l i 
nons couvre , le pain qui nous nourr i t , nous le 
devons à que lque génie de la science, de l 'art 
ou de l ' industr ie . P a r le travail manue l ou p a r 
l'effort de la pensée , tou t a été acquis dans cet 
hér i tage que les généra t ions p récéden tes nous 
on t t ransmis et que nous devons t r ansmet t r e à 
notre tour a u g m e n t é de r ichesses à nos des
cendants , car les p h é n o m è n e s in tér ieurs de 
l ' h o m m e et les p h é n o m è n e s extér ieurs de la 
na ture sont loin d 'ê t re connus , contrôlés , ex
pl iqués . Parti de l ' ignorance et de l ' e r reur , de 
l ' i l luminisme et de l 'imaginatif, de la théologie 
et de la théogonie , voguant au hasard sans bous 
sole sur l 'océan des choses , l 'esprit h u m a i n a fait 
du chemin , mais il n ' en est encore qu ' aux pre 
mières étapes de la r o u t e . Cependant il a m a r 
ché vite depuis le c o m m e n c e m e n t d u d i s 
sept ième siècle, époque à laquelle Bacon l'a 
doté de la m é t h o d e du Novum organum et du 
Traité de la dignité et de l'accroissement des 
sciences. 

Avec ce fil d 'Ar iane , l ' h o m m e a refait sa i ile 
d ' a ra ignée , sa cellule d 'abei l le , corr igé son 
plan primitif. Il a abandonné les dissertat ions 
in te rminables , subtiles et négatives sur l 'onto
logie, la na tu re d e l'infini, la dest inée de l 'âme 
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pa r delà la m o r t , les con templa t ions ha l luc i 
nantes et stériles des m o n d e s myst iques qu' i l 
avait imaginés . A r m é de la mé thode expér i 
men ta l e , don t le principal carac tère est fixé 
pa r l 'observation, l ' expér imentat ion et l ' i n d u c 
t i o n ; laissant de côté les p rob l èmes insolubles , 
les êtres de raison, les spéculat ions c reuses , 
les proposi t ions généra les admises sans con
t rô le , il s 'est t ou rné vers les p rob lèmes solu
bles et les applications p ra t iques , il s'est penché 
sur les m o n d e s réels , sur lu i -même et sur la 
n a t u r e , p o u r en é tud ie r les forces, les p r o 
pr ié tés , le m é c a n i s m e et les lo is ; p o u r en c o n 
stater les analogies et reconnaî t re le pr incipe 
d 'un i té do la vie universel le r é p a n d u e sur le 
g lobe , la connexi té , les dépendances , les r a p 
por ts des forces agissantes de la n a t u r e , tant 
physiques qu ' in te l lectuel les et mora les , l 'unité 
d e composi t ion de la ma t i è re , en un mot , les 
relat ions et les liens qui ra t tachent é t ro i t ement 
le m o n d e des idées et des émot ions au m o n d e 
des sens . Vaste et ha rmon ieux o rgan i sme , nous 
apparaissant c o m m e une force en acte, a dit Dans 
Scot , qui a conscience d'elle-même. C'est à cette 
magnifique conclusion que l ' h o m m e a été a m e 
né par la m é t h o d e baconienuc appor tan t à Tin-
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te l l igence la lumiè re de l ' analyse , les ressour 

ces de l ' induct ion, et se r é s u m a n t par ces t rois 

mots é loquents : savoir, c'est pouvoir! 

N'est-il pas mervei l leux de constater q u ' u n 

seul l ivre , le N o v u m O r g a n u m , q u ' u n Nouvel 

Organon ait suffi à d é t o u r n e r l ' humani t é d u 

c h e m i n où elle s 'égarai t , à la guér i r de ses illu

sions, à la r eme t t r e sur la vraie voie, bref à lui 

faire net toyer le mi ro i r terne où se reflétaient 

en images difformes, suivant l 'expression de 

Bacon, les e r r eu r s natives, innata, et les e r r eu r s 

acquises , adscititia. Cependan t il est jus te de 

r econna î t r e q u e ce c h a n g e m e n t do front d u 

genre h u m a i n n 'es t pas dû seulement à Bacon. 

Il n 'aura i t pas t rouvé sa m é t h o d e , si les t ravaux 

de ses p rédécesseurs ne l 'avaient pas éclairé 

sur la vraie direct ion à donne r aux r e c h e r c h e s 

scientifiques et ph i losoph iques . Avant lui , ne 

l 'oublions pas , avaient bri l lé des esprits ha rd i s 

et observa teurs , tels q u e Roger Bacon, Corné

lius Agr ippa , Paracelse , R a m u s , B r u n o , T e -

lesio. 

L ' h o m o n y m i e n 'est pas la seule analogie à 

établir ent re Roger Bacon et F ranço is Bacon, 

en t re le moine du t re iz ième siècle et le savant 

du c o m m e n c e m e n t d u d ix - sep t i ème . U O p u s 
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majus cont ient en grande partie les not ions , les 

aperçus , les hautes considérat ions du N o v u m 
O r g a n u m et d e VInstauratici magna. Comme 

Franço is , et t rois cents ans avant lui , Roger 

proc lame que l ' expér ience est la meil leure 

mé thode applicable aux sciences, le procédé 

qu i doit l ' e m p o r t e r sur le r a i sonnement pu r ; 

c o m m e le chancel ier , le moine donne à la raison 

la suprémat ie et le pas sur l 'autor i té , la cou

t u m e , les préjugés dont il repousse le j o u g ; 

ma lheu reusemen t , Roger Bacon mariai t par 

une contradict ion flagrante l ' amour de la vérité 

au sophisme, faisant en m ê m e temps l 'apologie 

des sciences naturel les et des sciences occul tes , 

des ma thémat iques , de la phys ique , de l 'alchi

mie et de l 'astrologie. Ce fut aussi le défaut et 

la faiblesse de Paracelso et de Cornélius Agrip

pa qui , tout en ra t tachant la science à la n a t u r e , 

à la connaissance de ses secre ts , tout en s'éle-

vant avec énergie con t re les frivoles disputes 

de mots de la scolast ique, et en p réparan t l'a-

vénemen l de la m é t h o d e expér imenta le t r i o m 

phan te avec Bacon, ne laissaient pas cependan t 

que de se laisser en t ra îner au couran t des e r 

reurs du t emps , d 'ajouter foi aux puissances 

mervei l leuses de l ' a lchimie , de l 'astrologie, la 
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magie naturelle, céleste et religieuse, aux se
crets de la kabbale et de la philosophie hermé
tique. 

La supériorité incontestable et incontestée de 
Bacon sur ses devanciers, sur Roger Bacon, 
Agrippa, Paracelse, alchimistes et savants, sur 
Ramus, Telesio, Giordano Bruno, philosophes 
et chrétiens cherchant à concilier la loi et la 
raison, la révélation et les méthodes d'expé
rimentation, consista à émettre une doctrine 
rationnelle, claire, franche, pure de tout alliage 
d'imagination et de mysticisme. Sans doute, 
les deux grands siècles nés avant l'auteur du 
Nouvel Organon et de la Grande Rénovation, le 
quinzième par ses recherches chimiques et a l 
chimiques, ses découvertes de l'imprimerie et 
du Nouveau Monde; le seizième, le siècle de la 
Renaissance, par son amour de l'expérimenta
tion, son dédain de la scolastique et de l'abs
traction, son enthousiasme de l'art et de l'an
tiquité, tous deux par leurs travaux, et leur ar
deur scientifique, avaient préparé la méthode 
baconinnne, mais si les matériaux étaient prêts, 
ils n'étaient pas coordonnés ; les soldats trouvés, 
un général devait organiser cette armée et la 
conduire à d'autres victoires plus rapides, plus 
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facilement r e m p o r t é e s ; ce général d 'é ta t -major 
de la ph i losophie des sciences, fut Bacon. En 
effet, de ce grand ph i losophe anglais date l 'ère 
nouvel le de l 'esprit h u m a i n . Bacon réconcilia 
le m o n d e intel lectuel avec la na tu re et réuni t 
ces deux g randes par t ies divorcées par les t h é o 
ries e r ronées de la mat iè re et de l 'esprit , par la 
funeste dual i té d e l ' âme et du co rps , par toutes 
les aber ra t ions phi losophiques et scolast iques. 

Ecar lant l 'hypothèse et l 'abstract ion syllogis-
t i que , i l donna à l 'esprit h u m a i n le moyen le 
p lus efficace, la m é t h o d e la plus sûre pour dé
couvr i r la vér i té , l 'observation éclairée par 
l ' expér imenta t ion et fécondée par l ' induct ion, 
qu i , suivant sa p ropre compara ison , figure u n e 
échel le doub le par laquel le l 'esprit s'élève de 
la connaissance des laits à l a cons ta ta t ionde leurs 
causes et d e leurs lois, des phénomènes à leurs 
pr incipes dé te rminan t s , des faits part icul iers 
aux lois généra les de la na tu re , pour r edescen
dre des causes aux effets, des lois générales et 
des g roupes de faits aux applicat ions par t icu
lières. Aussi , à peine ses travaux phi losophiques 
se furent-ils r épandus en E u r o p e , que les dé-< 
couver tes se succédè ren t r a p i d e m e n t . Ce fut 
une fièvre de r echerches . L 'observat ion d 'un 
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fait c o n d u i t à la c o n s t a t a t i o n d ' u n e l o i . L a c h u t e 

d 'un fruit s u g g è r e à N e w t o n l ' idée de la g r a v i 

tat ion u n i v e r s e l l e ; l e s c o n v u l s i o n s d ' u n e g r e 

n o u i l l e i n d i q u e n t à Galvani la p r é s e n c e d u f lu ide 

é l e c t r i q u e ; l l a l l e r vo i t u n m o n d e d a n s u n j a u n e 

d ' œ u f ; H a i i y d é c o u v r e l e s lo i s d e la c r i s t a l l o 

g r a p h i e d a n s l e s d é b r i s d 'un m o r c e a u d e s p a t h ; 

l e v o l d ' u n e feui l le d e p a p i e r m e t M o n t g o l f i e r 

sur la t r a c e d e la d é c o u v e r t e d u b a l l o n , d e m ê m e 

q u e la v a p e u r s o u l e v a n t l e c o u v e r c l e d ' u n e 

m a r m i t e avai t r é v é l é à S a l o m o n d e Gaus la 

p u i s s a n c e d e la v a p e u r . T e l l e fut la p u i s s a n c e 

f é c o n d a n t e d e la m é t h o d e d e l ' i n d u c t i o n q u e 

l e s p l u s b e l l e s p o u s s e s d e la s c i e n c e , l e s N e w 

t o n , l e s F r a n k l i n , l e s P r i e s t l e y , l e s L a v o i s i e r , 

l e s Guvier , s o n t g r e f f é e s s u r l 'arbre b a c o n i e n 

E n c e m o n d e , t o u s l e s g e n r e s d e s u c c è s d é 

p e n d e n t d e l ' e x c e l l e n c e d e la m é t h o d e ; l e s 

t r i o m p h e s ont t o u j o u r s é t ô a c q u i s à la n a t i o n 

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

l e s e t p h y s i q u e s . Si l ' an t iqu i t é , par e x e m p l e , a 

m a i n t e n u e t c o n s a c r e l ' e s c l a v a g e , c 'est q u e , 

d é p o u r v u e d e b o n n e s m é t h o d e s p h i l o s o p h i q u e s 

e t s c i e n t i f i q u e s , e l l e n 'avai t p a s e n t r e v u l e s 

p r o g r è s indé f in i s d e s s c i e n c e s a p p l i q u é e s à la 

m é c a n i q u e , à l ' i n d u s t r i e , e t qu ' i l fallait q u ' u n e 

x x m . 2 
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part ie du genre h u m a i n suât et se sacrifiât, jouâ t 

le rôle de mach ine et de car ia t ide , pour que 

l 'autre part ie pût penser , légiférer et se d é 

fendre contre l ' ennemi . 

La civilisation a rabe , si bril lante et si hâtive; 

s'est fanée, a passé c o m m e une fleur é p h é m è r e , 

parce que les travaux de sa science et l 'ensemble 

de ses doctrines phi losophiques et religieuses 

ne s 'appuyaient pas sur une méthode s o l i d e ; 

le moyen âge a sombré , au mil ieu de la nu i t , 

malgré les efforts désespérés de sa scolas t ique; 

au cont ra i re , la Révolut ion française, d 'où est 

sortie tout a r m é e l 'ère m o d e r n e , avait der r iè re 

elle les p rocédés analy t iques , les m é t h o d e s po

sitives des Condillac et des Locke , les travaux 

cyclopéens de Bayle et deLeibnilz , les vues d 'en

semble de V E n c y c l o p é d i e rédigée par d 'Alem

ber t , qui repri t et rajeunit les procédés phi lo

sophiques de B a c o n ; par Diderot , Rousseau, 

Dumarsais , Buffon, Daubenton , La Condamine , 

d 'Holbach , le chevalier, de J aucour t , Marmon-

tel, Turgo t , Voltaire, Montesquieu, le président 

de Brosses, l 'abbé Morellet , Kecker , Tu rgo t , 

Quesnay, Danville, le comte de Tressan . La 

base de la Révolut ion était inébran lab le ; aussi 

aucune t empê te , aucune réact ion n'a-t-ello pu 
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la d é r a c i n e r d e l ' â m e d e s p e u p l e s d o n t e l l e e s t 

d e v e n u e la m é t h o d e e t l 'é toi le p o l a i r e . 

L e s s c i e n c e s p h i l o s o p h i q u e s e t n a t u r e l l e s , 

a p r è s a v o i r lu t té v i c t o r i e u s e m e n t c o n t r e u n e s é r i e 

d e p r é j u g é s s e r e n o u v e l a n t c o m m e l e s t ê t e s d e 

l ' h y d r e , o n t c r é é u n n o u v e a u m o n d e ; e l l e s o n t 

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

s a c r é la l i b e r t é e t r e n d u l e b o n h e u r p o s s i b l e à 

l ' h o m m e , q u i , affranchi d é f i n i t i v e m e n t d ' u n m i 

s é r a b l e j o u g , a l a i s sé e t la i s sera d e p l u s e n p l u s la 

b e s o g n e d o u l o u r e u s e à la m a c h i n e p o u r s ' é l a n c e r 

d a n s l e s h a u t e s s p h è r e s d e la p e n s é e , a s s u r e r 

s o n i n d é p e n d a n c e d e s h o m m e s e t d e s c h o s e s , 

a c c r o î t r e s o n b i e n - ê t r e par l e s i n v e n t i o n s b r i l 

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

t o u s l e s o r d r e s d e fa i t s . 

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

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

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

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

h u m a i n . Et e n r e m o n t a n t à la s o u r c e d e t a n t 

d e p r o g r è s , à la c a u s e p h i l o s o p h i q u e d e t a n t 

d e d é c o u v e r t e s , de tant d e m e r v e i l l e s i n d u s 

t r i e l l e s , o n p e u t d i r e a v e c D i d e r o t : « T o u t s e 

r é d u i t à r e v e n i r d e s s e n s à la r é f l e x i o n , e t d e 

la r é f l e x i o n a u x s e n s . R e n t r e r e n so i e t e n 
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sort ir sans cesse , c'est le travail de l 'abeille. » 

La phi losophie qui se dégage de la mul t i tude 
de ces invent ions , de ces per fec t ionnements , 
des produi ts mult iples et divers des peuples , est 
consolante . Si c h a q u e nation en exploitant son 
sol et ses idées , on développant son industr ie , 
en créant p o u r l 'usage et le bien-être de tous 
de nouveaux engins , de nouveaux ins t ruments 
de t ravai l , de nouvelles formes, représente une 
note part iel le d u grand concer t , une par t ie de 
l ' ensemble , un fait du g r o u p e , un type dans la 
totalité des o rgan i smes , une fraction de l 'uni té , 
un effort de l 'œuvre tota le , une fonction de 
l 'être h u m a i n , les prémisses logiques de ce 
pr inc ipe posé et admis , c'est q u ' a u c u n e nation 
n 'a intérêt à t roub le r l 'autre dans l 'exercice de 
ses facultés, ni à ar rê ter par la guer re qui dé 
cha îne toutes les mauvaises passions son déve
loppemen t intel lectuel et matér ie l , la prospér i té 
de c h a q u e peuple étant liée à la prospér i té de 
tous l e sau t res peuples , l ' intérêt direct de chaque 
nation tenant é t ro i tement à celui de toutes les 
nat ions qui sont en t re elles c o m m e les t e rmes 
cor respondants de deux rappor ts , c o m m e les 
fonctions diverses d ' un m ê m e animal dont l 'une 
ne peut pas être dé rangée sans réagir i m m é -
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diatement sur les autres et compromettre 
l'existence de l'animal; ou encore comme une 
note fausse dans une phrase musicale qui suffit 
à détruire toute harmonie. La science est donc 
essentiellement pacifique, solidaire, fraternelle. 
Elle rapproche les mains, groupe les forces, 
unit les cœurs, méthodise les vues générales, 
synthétise les œuvres individuelles qu'elle rat
tache aux œuvres nationales, celles-ci à la grande 
œuvre humanitaire de tous les siècles; elle unit 
les îles aux continents, l'Angleterre à l'Alle
magne, l'Allemagne à la France, la France à 
l'Orient, l'Orient à la Russie, la Russie au N o u 
veau Monde. La science, par ses applications 
industrielles, représente le vaste atelier dans 
lequel chaque nation vient forger son morceau 
de fer, son chef-d'œuvre, suivant l'expression 
pittoresque dès-ouvriers compagnons; elle con
struit avec tous les matériaux, tous les produits 
de la main et de la pensée l'édifice où tous les 
hommes , toutes les nations peuvent se c o n 
templer victorieuses, rayonnant dans leur force 
créatrice du bien-être, de l'utile et du beau. 
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L'niPKIMTCRIïï 

JEAN G-UTENBERG. 35TIENNE DOLET 

Le m o n d e moral à l ' au ro re du quinz ième 
siècle, moins bien partagé que le m o n d e p h y 
s ique , n'avait pas encore son so le i l ; la civilisa
t ion en t ravée , malgré les efforts du gén ie , était 
soumise à des pér iodes d 'obscur i té ; après les 
Grecs et les Romains étaient venus les B a r b a r e s ; 
après l ' épanouissement phi losophique et l i t t é 
ra i re de l 'ant iqui té ; la nui t rel igieuse du moyen 
âge . Enfin, un gen t i lhomme a l lemand al luma 
au ciel de la pensée cette lumière éternelle q u ' o n 
appel le Y Imprimerie, et depuis le qu inz ième 
siècle, il fait j ou r dans l 'espri t et dans l ecœur de 
l ' h o m m e . En vain g n o m e s , h iboux et chauves -
souris essayèrent d ' é te indre le f lambeau a l lumé 
par Gutenberg . Le p r emie r mar tyr de l ' impr i 
mer ie , qui devait d o n n e r à ses successeurs 
l ' exemple du génie et d u courage invincibles, 
E t ienneDole t , établit , dès 1333 , une i m p r i m e 
r i e , publia d 'excellents ouvrages , c o m m e ses 
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Commentaires de la langue latine, sa Traduction 

des Dialogues de Platon, et brava les coups de 
poignard des inquisi teurs qui avaient cru c o n 
fisquer p o u r toujours la l iberté et la raison de 
l ' h o m m e . Entin, ne pouvant réussir à le frapper 
t ra î t reusement , la faculté de théologie de Paris 
l 'accusa ouver t emen t d ' a thé isme. E t ienne Dolet, 
condamné commealhée relaps, fut p e n d u e t brû lé 
sur la place Mauber t . Mais son admirab le exem
ple et ses livres nous sont restés , et nous p o u 
vons avec lui glorifier Gutenberg , qui a chassé 
de notre pauvre terre les o m b r e s et la servi tude, 
sœur des o m b r e s . 

Les difficultés q u e du t su rmon te r Jean Guten
b e r g pour assurer le succès de son invention, 
furent innombrab les . Eu p remie r lieu, né g e n 
t i l h o m m e , il du t lutter con t re ce pré jugé impie 
qui faisait de toute p réoccupa t ion indust r ie l le , 
de tout travail une déchéance , p resque un dés
h o n n e u r ; en second lieu, la for tune lui faisait 
défaut , et il lui fallait a rgen t et associés . Rien 
n ' a r rê ta Gutenberg . Il vint de Mayence à Stras
b o u r g , t rouva dans cet te ville Jean Fus t qui lui 
fournit des capi taux, et P ie r re Schœffer, qui 
exécuta les t ravaux de main-d 'œuvre d 'après 
ses plans . Avant d'avoir une planche impr imée , 
il fallut graver des let tres mobi les en bois , puis 
en p l o m b ; fondre ces lettres dans des matr ices 
en sable , en t e r re cui te , en p l o m b ou en é ta in ; 
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compose r u h e enc re siccative q u i , a u moyen de 
t ampons en cu i r , pû t être re tenue par les c a 
rac tè res , enfin inventer u n e presse sur laquelle 
on couchâ t et on impr imâ t la p lanche de c a r a c 
tères . 

Tous ces t ravaux durent ê t re exécutes secrè
tement en se cachant de l'œil et des coups de 
langue , car c 'était faire œuvre magique et d é 
m o n i a q u e , au quinz ième siècle, que d 'éclairer 
l ' h o m m e . Malgré ces dangers , l 'œuvre de Gu-
tenberg fut m e n é e à bonne fin. En 1446, il laissa 
à Strasbourg un atelier typograph ique organisé 
et revint à Mayence pour en fonder un au t r e . 
Les inven teurs n 'ont j amais été favorisés par 
la for tune. Gu tenbe rg , malgré ses t r i omphan t s 
essais, était ru iné : les associés de son œ u v r e , 
mécon ten t s des maigres profits qu 'e l le r a p 
por ta i t , lui che rchè ren t des querel les d 'Al 
l emand o*. vouluren t s 'approprier exclus ivement 
l ' invention typograph ique . C'est l 'é ternel j e u 
de r é g o ï s m e h u m a i n . Au milieu de ces t r i b u 
lat ions, Gutenberg rencon t ra sur son chemin 
une femme qui répara les tor ts de la for tune en 
l 'a imant et en l 'enrichissant . L 'é lec teur de 
Nassau apprécia son m é r i t e , le n o m m a son 
conseiller d 'E ta t , e t prit plaisir à le voir travail
ler sous ses yeux dans son i m p r i m e r i e de Nas
sau. 

La vieillesse de Gutenberg fut donc plus heu -
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r eusc q u e son âge m û r ; il s 'éteignit paisible
m e n t à soixante-neuf a n s , satisfait d 'avoir été 
u n P r o m é t b é e réussi , d'avoir t rouvé le secret 
do faire des h o m m e s l ibres et intel l igents par 
la t ransmiss ion typographique de la pensée . 
Le seizième siècle , grâce à Gu tenbe rg , eut sa 
renaissance phi losophique e t l i t t é ra i re ; une l e t t r e 
de p lomb couverte d ' encre et i m p r i m é e à des 
mill ions d 'exemplai res suffit p o u r dissiper les 
t énèbres accumulées du m o y e n â g e , faire la 
lumière en ce m o n d e par u n fat lux p lus effi
cace et plus vrai que celui du Jéhovah de la 
Bible, car le nouvel h o m m e fait d ' intel l igpnce 
et de sent iment fut supér ieur à l ' ancien h o m m e 
fait de l imon et d ' ignorance . 
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L A C É R A M I Q U E 

BTÏRNABD PALISSY 

Les anciens avaient por té au plus haut degré 
la cé ramique , l'art de façonner et de pe indre 
la t e r re cui te , n o t a m m e n t les E t ru sques , dont 
les c o u p e s , les a m p h o r e s , les vases et les u rnes 
r e t rouvés dans les fouilles, sont des chefs-d 'œu
vre de goût et de dextér i té . Malheureusement , 
à la chute de l ' empi re r o m a i n , les a r t s , a n a t h é -
matisés par le chr i s t i an i sme primitif, d i sparu
rent du g lobe , l 'art du pot ier c o m m e les aut res . 
L ' h o m m e du t abd iquer sa plus belle faculté, 
celle de concevoir le beau et de le manifester 
par ses œ u v r e s ; pour devenir ch ré t i en , il fallut 
divorcer complè tement avec le paganisme mau
dit qui avait t rop embell i la t e r r e et fait a imer 
la na tu re . Heureusement l ' ignorance et la bar
barie n 'on t que leurs h e u r e s ici-bas.La Renais
sance réforma le chris t ianisme primitif; on revint 
avec enthousiasme a l 'antiquité forte et rad ieuse , 
artiste et le t t rée ; les artistes et les savants p ro 
fitèrent des anciens t ravaux p o u r a u g m e n t e r 
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leur originalité p ropre ou rectifier leurs écar ts . 
Un des p remie r s ouvr iers de cette résurrect ion 
h u m a i n e fut Bernard Pa l i ssy , le célèbre pot ier 
et émai l leur , qui naqui t en t u 10 à la Capelle-
Byron (Lot-et-Garonne). Il fut d ' abord employé 
dans une tui lerie, puis peintre-verr ier . Enfant 
du peup le , il dut s ' instruire l u i - m ê m e , lire 
l 'histoire na tu re l l e , a p p r e n d r e le dessin et l 'ar
pentage . Ce fut u n sen t iment profond de la 
na tu re vivante , an iman t d e sa genèse éternelle 
toutes ses c réa t ions , qui inspira Palissy et lui 
fit t rouver ou p lu tô t r e t rouver l'art de terre, 
ainsi qu ' i l appelai t modes t emen t ses admirables 
t ravaux et ses découver tes . 

P o u r connaî t re toutes les variétés de terrains 
et de product ions de cet te n a t u r e , il pa rcour t 
l 'Al lemagne et la F r a n c e , gagnant sa vie à des
siner , à pe indre des images , à faire de la pour-
traicture. Mais de quelle joie est i m p r é g n é e 
l 'âme de ce voyageur sans sou ni mai l le , de ce 
vagabond sans feu ni l ieu , quand il descend la 
préequi penchevers la rivière, quand il se plonge 
au fond des sol i tudes , s u r p r e n a n t les mystères 
de la vie végétative et an ima le , écoutant , re -
c u e i l l i e t a b s o r b é , la symphon ie universel le exé
cu tée par les vierges qu i ga rden t leurs t rou
p e a u x , les pas teurs qui jouen t mé lod ieusemen t 
de leurs flûtes, lesoiselets qui disent leurs chan
sonnettes sur les a rbr isseaux, les m u r m u r e s de 
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l 'eau couran te , les br ises qui chan ten t a t ravers 
les forêts, par tous les aspects heu reux et toutes 
l e s g a m m e s ha rmon ieuse s d u paysage qui font 
adore r le Vivant des vivants!—« Ah ! s 'écric-t- i l 
ravi , les h o m m e s sont bien fous d'ainsi i n é -
pr i se r les lieux champê t res et l 'art d ' agr icu l ture , 
les merveil leuses choses que le souverain Maître 
a c o m m e n c é à faire à Na tu re . — H n 'y a t résor 
parei l aux petites he rbes des c h a m p s , m ê m e les 
plus mépr i sées . » 

Et ainsi no t r e voyageur , dilatant son c œ u r 
aux douces caresses de la n a t u r e , embrasse dans 
une ét re inte délicieuse les bois , les c h a m p s , les 
oiselets, les an imaux , les rochers , et devant son 
espri t émervei l lé , é m e r g e la mat r ice des for
m e s , appara î t la g rande genèse des c réa t ions ! 

Alors une idée s ' empare impér i eusemen t d u 
cerveau de Berna rd Palissy. Ces créa t ions , ces 
manifestations qu ' i l a surpr ises dans la beau té 
de leur a t t i tude , de leurs m o u v e m e n t s , de leur 
par fum, de leur spontanéi té et de leur essence , 
il les r ep rodu i ra , il les pe indra , il les fera revi
vre pour l'utilité et le service de l'homme, a J e 
n 'ai point , disait-il, d ' au t re livre q u e le ciel et 
la te r re , lequel est connu de tous , et est d o n n é 
à tous de connoistre et lire ce beau l ivre. » 

Es t -ce le p inceau , es t -ce le ciseau ou la 
phrase que Palissy emploiera p o u r matér ial iser 
ses visions et ses contempla t ions? N o n , ce sera 
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le l imon, l 'argile, la mat ière la plus c o m m u n e 
et la plus h u m b l e , puis l 'émail jaspé dont il r e 
t rouvera le secret de la fabrication inconnue en 
F r a n c e , guidé dans ses r echerches par l 'heu
reuse trouvaille d 'un tesson de faïence émail lée 
par l'Italien Lucca délia Robia, de Faenza, d 'où 
nous avons tiré no t re m o t faïence. On verra 
alors sortir de l 'atelier de Bernard Falissy une 
création en te r re et en émail qui sera plus élo
quen t e , p lus expressive que celle qui lui a servi 
de type . Les formes nature l les se transfigurent , 
se poét isent , s'artistent pour ainsi dire dans le 
cerveau c réa teur de Palissy. Les ustensi les les 
plus ordinaires employés p o u r les usages de la 
vie, des pots, des assiettes, des plats, des tasses 
deviennent , sous s a d e x t r e main , des merveil les 
de scu lp tu re et de pe in tu re . Ce son t des reptiles 
qui se meuven t ou gue t ten t ent re des he rbes 
aquat iques , des singes et des chiens qui j ouen t , 
des insectes qui papi l lonnent les Heurs, des oi
seaux qui p lanen t au -des sus des bois ou b e c 
quet tent les bourgeons des a r b r e s , des h o m m e s 
dans les express ions mul t ip les de leurs p a s 
sions, de leurs s i tua t ions ; bref, l 'œuvre de Ber
nard Palissy semble avoir fait passer la vie vé
gétative et an imale tout ent ière dans l 'émail et 
l ' an imer avec plus d 'éclat , plus d e relief que la 
na ture m ê m e ! Le g rand pot ier a été bien ré 
c o m p e n s é d 'avoir a imé cet te n a t u r e ; c o m m e 
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u n e femme hard ie e t confiante devant la p a s 
sion qu 'e l le pa r tage , elle s'est dénudée et dé 
voilée c o m p l è t e m e n t à lui . Elle semblait mor t e 
ou languissante avant Be rna rd Palissy ; il l'a 
ressusci tée, parce qu'i l l 'a v ra iment a i m é e . Le 
sent iment de la vie universel le qui vibra plus 
tard chez u n Rousseau et u n Bernardin de, 
Sa in t -P ie r re , vient d e Palissy. Non content 
de faire péné t re r les b e a u t é s , les at t i tudes, 
les m o u v e m e n t s , toutes les manifestations des 
forces vives de la na tu re dans l ' intér ieur du 
pauvre et d u r i che , en les t raduisant sur les 
ustensiles les plus o rd ina i res et les plus usuels 
du m é n a g e , Palissy ouvrira une nouvelle voie 
à la géo log ie , à l 'histoire n a t u r e l l e , par ses 
fouilles, ses expér iences d e chimie et de phy
s ique; par des é tudes incessantes sur la na tu re 
des eaux , de la m a r n e , des sortes d 'argi les , des 
mé taux , dos sels et salines, des pierres , des 
t e r res , du feu et des é m a u x . Les observations 
expér imenta les , les nouvel les concept ions scien
tifiques de Berna rd Palissy o n t é té consignées 
dans des ouvrages qui p rouven t q u e chez lui, 
l 'artiste incomparab le était enté sur un savant 
don t l 'espri t de r eche rche avait p é n é t r é , s u i 
vant son express ion, j u s q u ' à la matr ice de la 
na tu re , et à l ' intuition de ses formes. 

Faut-i l m a i n t e n a n t condu i re nos lecteurs à 
travers les chemins sanglants où Bernard P a -
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lissy dut se t r a îne r misérable et pan te l an t? Il a 
a écri t l u i - m ê m e ses confessions et a noté les 
palpi ta t ions de son cœur , les anxiétés de son 
espr i t , les cris l amentab les de sa chair tenail lée 
par le besoin . « Nulle n a t u r e , disait-il avec mé
lancol ie , ne p rodu i t son fruit sans ex t rême tra
vail ou dou leu r . J e dis aussi bien les na tu res 
végétatives q u e les sensibles et ra isonnables . » 

Palissy a épuisé la t r is te série des misères 
phys iques et mora les de l ' h o m m e . « Pauvre té 
e m p ê c h e les b o n s e s p r i t s de pa rven i r ,» disait-il 
mé lanco l iquement . Ayant épousé u n e jeune 
fille de Sain tes , en 1535 , il en eu t p lus ieurs 
enfants dont il ne pouvait pas payer la nou r r i 
t u r e . Au milieu de ses t r avaux , lorsque après 
avoir construi t de ses ma ins un fourneau pour 
la cuisson de ses é m a u x , le m a n q u e de bois le 
forçait de b rû le r les tables et les planchers de sa 
maison, sa f emme le traitait de fou, ses voisins 
l ' injuriaient et le menaça ien t . Et le pauvre po
tier m a n q u a i t de pain , de chemises , se m e u r 
trissait les doigts au travail d u four, cherchai t 
et travaillait t ou jours ! Enfin, après vingt années 
de suppl ices inou ïs , après avoir accompl i des 
t ravaux qui dépassent ceux d 'Hercule , Palissy 
trouva son émail j aspé , et pu t en couvr i r ses 
poter ies . Sa réputa t ion vint aux oreilles des 
seigneurs de la Sa in tonge , qui ouvr i rent les 
salles de leurs châ teaux à ses ouvrages de 
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t e r re , à ses rus t iques figulines; en 43G2 il fut, 
fort à p ropos pour son salut , n o m m é inven teu r 
des rus t iques flgulines du r o i ; e a r s ' é t a n t mon
t ré l 'un des part isans les p lus a rdents de l 'Eglise 
r é fo rmée , il allait ê tre livré au dern ier suppl iée 
en vertu du terr ible édit d e 1S59 rendu con t re 
les protes tants , lorsque le conné tab le de Mont 
morency l 'ar racha à ce péri l ex t r ême en o b t e 
nan t de Catherine de Médicis son titre d ' inven
teur des figulines du ro i . Voici que lques l ignes 
du protes tant Palissy qu i donnen t u n e idée d e 
la gravité de la pe r sécu t ion rel igieuse dans sa 
province : 

G Je m e retirai s ec rè t emen t dans ma maison, 
dit-i l , p o u r ne pas voir les meur t r e s , les ren ie 
m e n t s , les pillages qu i se faisoient dans les 
villes et dans les c a m p a g n e s ; cependant deux 
mois q u e j ' y res ta i , il m e sembla q u e l 'enfer 
était défoncé, et q u e tous les d é m o n s é toient 
sort is p o u r ravager la t e r r e . De ma maison , j e 
voyois les soldats couran t par les r u e s , l 'épée 
n u e au poing, c r i a n t : Où sont - i l s? . . . » 

C'est ainsi q u e les pro tes tan ts étaient traités 
en ces bons t emps ca thol iques , et au mil ieu de 
ces m e u r t r e s qu i p ré luda ien t si ag réab lement 
au massacre de la Sa in t -Bar thé lemy, Palissy eu t 
alors p lus de chance q u e son confrère Jean 
Goujon, t ué en sculptant u n e car iat ide, et q u e 
tan t de milliers d e r é fo rmés . Logé au château 

xxiir. 3 
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des Tuileries don t il avait déco ré les j a rd ins , il 
fut sauvé par celte s i tuat ion except ionnel le . 
Trois années après la Saint -Bar thélemy, le cé 
lèbre émail leur pu t m ê m e ouvr i r un cours pu
blic où il exposa ses théor ies nouvel les sur les 
eaux, les sources , les p ie r res , les m é t a u x . 

Mais Palissy n e devait pas l ong t emps é c h a p 
per à la persécut ion rel igieusej à la férocité 
ca thol ique d e Guise e t de son parti l igueur . 
En 1588, Palissy avait soixante-seize a n s ; l 'un 
des Seize, Mathieu de Launay, donna l 'ordre de 
l ' incarcérer à la Bastille. Henr i Ш vint l 'y voir 
et lui dit d 'un ton patel in, que , pressé parGuise , 
il se ver ra i teont ra in t de l ' abandonner au b û c h e r 
s'il ne s e convertissait . Ecoutez la r é p o n s e du 
pot ie r à s o n bon roi H e n r i : 

« Sire , le comte de Maulevrier vint h i e r d e 
votre par t p o u r p r o m e t t r e la vie à ces deux 
s œ u r s (les deux filles de Jacques Foucaud , pro 
c u r e u r au P a r l e m e n t ) , si elles voulaient vous 
d o n n e r chacune u n e nu ic t . Elles ont r é p o n d u 
q u ' e n c o r e elles seraient m a r t y r e s de leur h o n 
n e u r c o m m e de celui de Dieu. Vous m'avez dit 
p lus ieurs fois que vous aviez pitié de m o y j moi 
aussi j ' a y pitié de vous , qui avez p r o n o n c é ces 
m o t s : J 'y suis cont ra inc t . Ce n 'es t pas par ler 
en roy . Ces filles e t ш о у , qu i avons part au 
r o y a u m e des c ieux, nous vous app rend rons ce 
langage r o y a l : Que les gu iza rds , tout votre 
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peup le , ni vous ne sauriez cont ra indre un p o 
t ier à fléchir le genou devant des s tatues, parce 
q u e je sais m o u r i r ! . . . » 

Comment t rouvez-vous la leçon du pot ier 
Berna rd donnée à ce bon roi Henr i III qui de 
mandai t u n e nui t à ses sujettes et une apostasie 
à ses sujets embasti l lés ? 

Henr i III sortit furieux de la Bastille et y laissa 
mour i r le fier Bernard Palissy, es t imant à plus 
hau t prix son h o n n e u r et sa foi que sa vie . 
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LA NAVIGATION 

MAECO POLO. CHRISTOPHE COLOMB. 

VASCO DB GAM A. 

Au c o m m e n c e m e n t d u quinzième siècle, la 
moitié du globe ne connaissait pas l 'autre moi t ié ; 
les peuplades et les races huma ines vivaient sur 
la m ê m e ter re sans lien en t r e elles, sans re la 
t i o n s ^ l 'état d ' inconnues ou d ' ennemies ,p renan t 
leur terr i toire pour le bout du monde ! Trois 
g rands h o m m e s bravèrent pré jugés et dangers 
de toute na ture pour découvr i r l ' hémisphère 
ignoré e t complé t e r le g lobe morce lé , pour 
r app roche r les sauvages et les civilisés, pour 
r éun i r les Eu ropéens aux Chinois, aux Indiens, 
aux Amér ica ins ; ce furent Marco Polo le V é 
ni t ien, Chr is tophe Colomb l 'Espagnol , Vasco de 
Gama le Por tuga i s . Le p r e m i e r navigateur, 
Marco Polo , né à Venise vers 1256 et m o r t en 
13*23, a fait des voyages au long cours qui à son 
époque on t paru p resque merveil leux ou fabu
leux, mais qui cependant ont pe rmis au cosmo-
graphe Fra Mauro de dessiner sur la carte d u 
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m o n d e la Tar t a r i e , la Chine , le Japon , les îles 
d'Orient et l ' ex t rémi té de l 'Afrique ; car Polo 
avait pa rcouru et r econnu les îles de l 'océan 
Indien, la Chine et tout le vaste empi re mongo l 
du cé lèbre conqué ran t Gengis - Khan . Les 
m œ u r s , les inst i tut ions polit iques et religieuses 
de ces peuples furent expl iqués pa r Marco Polo 
l u i - m ê m e , dans sa relation dictée en 1298, qui 
dans la rédact ion française por te le t i tre de 
Livre des Merveilles du monde. 

Ce qu ' i l y avait d e p lus mervei l leux d a n s ces 
voyagea à t ravers des con t rées inconnues ou 
mal connues d e l 'ant iqui té et d e l 'Europe du 
t re iz ième siècle, c 'est d ' en ê t re revenu sain et 
sauf. Il est vrai q u e les frères Po lo , dépoui l lant 
l ' eu ropéen , é ta ient des polyglottes et avaient 
pr is le c o s t u m e , les m œ u r s , et m ê m e la rel igion 
des pays qu ' i l s t r aversa ien t ; ils étaient si b ien 
m é t a m o r p h o s é s , si b ien déguisés en Tar ta res 
que de r e t o u r dans l eu r patr ie , leurs pa ren t s ne 
voulaient pas les r econna î t r e . Il fallut qu ' i ls l eur 
mont rassen t des é m e r a u d e s , des saphi rs , une 
g rande quant i té de d iamants p o u r q u e leurs 
p roches consent issent à l eur d o n n e r l 'accolade 
de famille. Si les frères Polo fussent revenus 
pauvres de leur longue navigat ion, peu t -ê t r e 
eussent- i ls été m é c o n n u s par leurs paren ts et 
chassés par l eu r s conci toyens . Pour tant hâtons-
nous de d i re que la r épub l ique de Venise ne 
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fut pas ingrate envers ses courageux enfants 
qui venaient de découvr i r de nouveaux m o n d e s . 
Le plus âgé des frères Polo, Maffio, eut u n e 
impor t an t e magis t ra tu re , et Marco Polo u n 
c o m m a n d e m e n t dans la flotte véni t ienne qui 
faillit le p e r d r e , car cette flotte ayant livré un 
combat m a l h e u r e u x à l 'escadre génoise , ses 
deux chefs, Dandolo et Marco Polo furent faits 
pr isonniers . Loin de les mal t ra i ter ou de songer 
à les faire pér i r , les Génois , enchantés de p o u 
voir en t end re de leurs oreilles le réci t de la 
navigation du célèbre Vénit ien, rendi ren t bientôt 
les pr isonniers à la l iber té , et Marco Polo revint 
dans sa pat r ie t r iomphan t , honoré jusqu 'à son 
dernier j o u r qui se te rmina pa is ib lement , com
m e nous l 'avons dit, en l 'an -1323. 

A n 'en pas dou te r , ce fut la lec ture de la 
relation du voyage de Marco Polo qui enflamma 
l ' imagination de Chris tophe Colomb et lui i n 
spira la résolution de m a r c h e r sur les t races de 
son illustre devancier ; mais Colomb, sujet de 
la mona rch i e espagnole , ne fut pas aussi favo
risé q u e le citoyen de la républ ique de Venise. 
Ce fut à force d 'obsessions auprès du roi d 'Es
pagne faisant la sourde oreille et calculant la 
dépense qu'i l pu t fréter un nav i re ; c o m m e Polo, 
il enrichit, l 'Europe par la découver te de nou
velles te r res et de nouvelles r ichesses ; mais 
l ' ingra t i tude et la persécution furent la r é c o m -
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pense de l 'obligé d u roi Fe rd inand . Les r épu
bl iques savent toujours reconnaî t re les g rands 
dévouement s et les mér i tes de leurs c i toyens, 
mais les monarch ies ne peuvent pas adme t t r e 
q u ' u n h o m m e soit plus grand que le roi. Et quelle 
petite figure faisait le triste roi Fe rd inand à côLé 
de l ' explora teur du Nouveau M o n d e ! Ce fut la 
raison secrète des basses jalousies , des calomnies 
et des persécut ions exercées con t re Christophe 
Colomb. 

Le célèbre navigateur qui a découver t l 'Amé
r i q u e , a r acon té ainsi, dans une lettre datée de 
1 5 0 1 , les p remiè res luttes de sa j e u n e s s e : 

c Dès m o n j eune âge je navigue , et j ' a i con t i 
n u é à courir les mer s jusqu ' à ce jour (il avait 
alors soixante-c inq a n s ) ; c'est l 'art q u e doivent 
suivre ceux qui veulent connaî t re les secrets de 
ce m o n d e . La nau t ique m 'occupa b e a u c o u p ; 
l ' a s t ronomie , la géomét r i e et l ' a r i thmét ique ne 
m e furent pas non plus é t rangères . J'ai la main 
assez exercée et assez de~ savoir pour dessiner 
le globe te r res t re , avec la position des villes, 
des mon tagnes , des fleuves, des îles et de tous 
les por ts qui s'y t rouven t . Tout jeune encore , 
j ' a i é tudié les livres de cosmograph ie , d 'h is toi re , 
de phi losophie et d 'autres sciences ; c'est ce qui 
m'a aidé à mon entreprise. » 

Ces que lques détails sur la laborieuse jeunesse 
de Colomb sont à peu près les seuls qu 'on pos-
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sède . La navigation fut p o u r lui u n e véritable 
pas s ion ; il s'y livra tou t enfant , et après avoir 
qui t té Gênes p o u r naviguer sur la Méditerranée 
et sur la n ie r du Nord, tantôt donnant la chasse 
aux p i ra tes , tantôt t ranspor tant des m a r c h a n 
dises, il vint se mar i e r à t rente ans à Lisbonne 
avec dona Fel ippa dePales t re l lo , fille d 'un hardi 
navigateur . Dona Fel ippa, en entre tenant son 
mari des voyages au long cours accomplis par 
son pè re , lui inspira u n véritable enthousiasme 
pour les découver tes géographiques . D'ailleurs, 
c'était la préoccupat ion générale des espri ts . 
La mervei l leuse relation de Marco Polo était 
commentée et admirée en Por tugal et en E s 
pagne . Colomb, en touré de mar ins qui ne par
laient q u e de courses d 'audac ieux navigateurs 
à t ravers l 'Océan, supposa, d 'après P to lémée et 
d 'après les géographes arabes , qu ' on pouvait 
faire le tour du globe et qu 'à l 'extrémité de 
l 'Atlantique se trouvaient des contrées où abon
daient l 'or , les per les , les mé taux préc ieux. 
Cette conception de not re globe, quoiqu 'e l le 
fût un peu "viciée par la théorie de P to lémée , 
devait met t re Christophe Colomb sur la voie de 
ses découver tes . Mais un obstacle redoutable et 
presque invincible s'élevait devant lui, l'obstacle 
religieux, la Bible qui avait fait de la terre une 
surface plane et immobi le su rp lombée par les 
cieux (Dieu avait é tendu le ciel sur la terre 
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c o m m e une t en te ) , les p rophè te s , l 'Evangile , 
les Pères de l 'Eglise qu i avaient anathémat isé 
la sphérici té de la t e r re e t taxé d 'hérés ie la 
croyance aux an t ipodes , en t re autres saint 
August in objectant avec la logique rel igieuse 
que ce serait supposer des nat ions qui ne d e s 
cenden t pas d 'Adam, lorsque la Bible a dit q u e 
tous les h o m m e s descenden t d 'un seul et m ê m e 
p è r e . Il ne s'agissait donc r ien moins que d e 
dé t ru i re la fausse t e r r e , la lausse na tu re acc ré 
ditée dans tous l e s espri ts par le livre de Dieu ; 
il fallait faire surgir ces na t ions inconnues , ces 
Indiens et cesAmér ica ins , qui ne descendaient pas 
d'Adam. C'était en u n mot a t taquer dans son 
essence m ê m e la doct r ine ca thol ique. Colomb, 
b o n chré t i en , ma lg ré son hérésie cosmogra
p h i q u e , ne se découragea pas devant tant d ' im
possibilités. Accueil l i , hébe rgé dans un m o 
nastère de l 'Andalousie par le pr ieur Juan Pérès 
qui avait la religion de la science, il fut présenté 
par sou p ro tec teur à la cour ; il eut le bonheur 
de plaire à la reine d 'Espagne , Isabelle, et de 
la convaincre. Les re l igieux, l 'archevêque d e 
Tolède en tête, combat t i ren t à ou t rance l ' h o m m e 
qui venait dé t ru i re l ' o rdre na ture l décré té par 
les livres saints, mais Colomb désa rma ses per
sécuteurs par des actes de foi et de p ié té : en 
ou t r e , il séduisit le peuple espagnol en lui par
lant de ferres nouvelles , qui étaienf couver tes 
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d'or et de r ichesses . Malgré les bonnes d i spo 
sitions d e ses p ro tec teu r s et de ses adhéren t s , 
Colomb eut b e a u c o u p de peine à décider Ferd i 
n a n d à l'aire les frais de l ' a r m e m e n t . Il lutta 
cont re la mauvaise volonté du roi d 'Espagne et 
de ses cour t i sans , pendant que lques années , 
les plus douloureuses de sa vie. Enfin sa persis
tance hé ro ïque , l 'amitié dévouée de Juan Pérès 
et la protect ion constante d 'Isabelle, lui per
mi ren t do la rguer les voiles et d e m e t t r e le cap 
vers ces t e r r e s mys té r ieuses dont il était le 
mess ie . Il était d 'ail leurs si assuré de sa décou
verte qu 'avant d'acceptev les subsides d u roi il 
avait osé stipuler ' pour lui , pauvre aventur ier 
génois, le titre et les privilèges d 'amiral , la vice-
royau té de toutes les te r res qu'il découvrirai t , 
et pour ses descendants la d îme à perpétui té des 
revenus de ces te r res . Monté avec u n e centaine 
d ' h o m m e s sur trois frêles navires de c o m m e r c e , 
Christophe Colomb chercha pendant soixante 
et dix jours cette Amér ique qu'i l se représentai t 
comm e un appendice de l 'Asie, ba t tu par les 
vents , les flots, et inquiété par les menaces des 
h o m m e s de son équipage qui se croyaient 
pe rdus . C 'était la t ragédie du génie jouée sur 
i"iinrriensité de l'Océan et. sous les c ieux infinis. 
Enfin, l 'équipage so élit de ses angoisses m o r 
telles, le 12 octobre 1492 ! Un matelot du navire 
la Pinta jeta le cri tant désiré de Terre ! et bientôt 
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l 'expédition d é b a r q u a . Les mate lo ts ivres de 
joie se j e t è ren t aux pieds de Colomb, c o m m e 
s'il eû t été u n dieu ou le c réa teur de la t e r re 
qu ' i l s venaient de toucher du p i e d ; mais les 
Indiens effrayés s 'enfuirent dans leurs fo rê t s ; 
on eût dit qu ' i ls pressentaient le système d 'ex
te rmina t ion de leur race , qu'al lai t i naugure r 
l 'Espagne et q u e devaient achever les Anglo-
Amér ica ins . Cependan t , en faisant que lques 
cadeaux aux Ind iens , qu ' i l avait ainsi appelés , 
parce qu' i l croyait que l'île de San Salvador 
ba ignée par l 'océan At lant ique était une île de 
l 'océan Indien, Colomb parvint à nouer des r e 
lations avec eux et à l eur a r r ache r que lques 
r e n s e i g n e m e n t s . Les rusés nature ls désirant se 
débar rasser des Eu ropéens leur firent en tendre 
qu' i l existait des îles beaucoup plus grandes et 
plus r iches que. San Salvador. Colomb cingla 
vers les îles de Bahama et s 'arrêta enfin à celle 
qui était la plus é tendue et paraissait la plus 
r iche de l 'archipel a m é r i c a i n ; il lui donna le 
nom d'il'ispaniola; c 'est au jourd 'hui Saint-Do
m i n g u e . 

Le hard i navigateur qui avait révélé le Nou
veau Monde à l 'Europe revint en Espagne après 
avoir charge ses vaisseaux ries product ions des 
îles de l 'Amér ique . A la vue de ces é t ranges 
Indiens , de ces oiseaux au bril lant p lumage , de 
ces plantes vigoureuses , et sur tout do l 'or et dos 
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pierrer ies , les Espagnols furent émervei l lés ; le 
roi Fe rd inand daigna faire asseoir Christophe 
Colomb à côté de lui , le t ra i ter d 'égal à égal e t 
le combler d ' h o n n e u r s . Mais la royale faveur 
devait peu du re r . Le 25 sep tembre 1493 , Chris
t o p h e Colomb s ' embarqua sur u n e nouvel le 
flotte pour compléter ses découvertes . Il arriva 
h e u r e u s e m e n t à Hispaniola; mais en déba rquan t 
il fut t émoin d 'un horr ib le spectacle . Cette île, 
qu ' i l avait laissée si h e u r e u s e , si p rospère , était 
p resque d é s e r t e ; la plage où il avait abordé 
était couver te des squelet tes des Espagnols qu i , 
après avoir violé les lois de l 'hospitalité, ap rès 
avoir appor t é le meur t r e et le pillage dans cette 
île édén ique , avaient é té enfin châtiés de leurs 
forfaits et massacrés par les Indiens . Colomb ra 
m e n a cependant a lui les nature ls de San Salva
do r en les assujettissant à sa direction paternel le , 
puis il explora les îles de Cuba, de la J a m a ï q u e , 
s 'entendi t avec les Indiens et revint accablé de 
fatigue, p re sque m o u r a n t , à Hispaniola. L'île 
n 'étai t pas restée long temps en pa ix ; les E s p a 
gnols avides de jouissances et de r ichesses tuaient 
ou réduisa ient en esclavage les m a l h e u r e u x In
d i ens . Colomb, m a l a d e , n ' ayant p u r é p r i m e r 
ces sauvages excès , fut accusé de les avoir t o 
lérés ; il du t venir se justifier près de Fe rd inand ; 
accueilli assez f ro idement par ce roi ingrat , 
devant l eque l il se p résen ta t rop h u m b l e m e n t 
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en cos tume de franciscain, il fat cependant au
torisé à repar t i r p o u r Hispaniola . Mais son au 
torité fut bravée par les Espagnols qui donnaien t 
des fêtes aux Ind iennes , les violaient ou les en
leva ien t ; l eur odieuse condui te dé t e rmina u n e 
révolte générale dans les deux ou trois îles oc
cupées par eux . Colomb, toujours épié pa r 
l 'envie et calomnié pa r les court isans de Ferd i 
nand , fut s o m m é par le magistrat Bovadilla de 
se const i tuer pr isonnier et de revenir en E s 
pagne pour y être j u g é . L o r s q u e l e g rand h o m m e 
apparu t chargé d e fers à la cour , l ' indigna
tion publ ique éc la ta ; on n ' examina pas m ê m e 
le p r o c è s i n ique qu 'on lui avait in tenté sur de 
faux r a p p o r t s , et Bovadilla fut r emplacé par u n 
nouveau gouverneur . Il était t emps pourCo lomb 
d e p rendre du repos et de Faire re t ra i te . Mais 
le tombeau est la seule re t ra i te des h o m m e s d e 
génie . La fièvre des découver tes géograph iques 
le travaillait e n c o r e ; u n Por tugais , Vasco de 
Gama , avait ouvert la rou t e des Indes en dou
blant le cap de Bonne-Espérance . Colomb n e 
croyait pas avoir assez fait p o u r l ' human i t é . 
Malgré sa vieillesse et son mauvais état de san té , 
il organisa u n e flotte composée de qua t re peti ts 
vaisseaux et s ' embarqua à Cadix le 19 mai 1502. 
Après les h o m m e s , la m e r se révolta con t re 
l u i ; il fut assailli p a r l a t e m p ê t e ; p resque tous 
ses vaisseaux sombrè ren t , et au lieu des r iches-
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ses, des monceaux d 'or que les Espagnols avides 
a t tendaient , ce fut à pe ine s'il put revenir ma
lade , dénué de tout sur u n vaisseau désemparé . 
L ' ingra t i tude et l 'envie s 'acharnèrent sur lu i ; 
il fut rédui t à la dernière ex t rémi té . « Si je 
veux mange r ou do rmi r , écrivait de Scville 
ChristopheCoIomb à son fils, il faut que je frappe 
à la porte d ' u n e hôtel ler ie , et souvent je n'ai 
pas de quoi y payer m o n repas et ma nui t . » 
Abandonné par un roi sans jus t ice , il languit 
en Espagne dans la misère jusqu 'à sa mor t , 
ap rès avoir découvert un nouveau monde qui 
par u n e dernière dérision du sort ne pri t pas 
son n o m , mais celui d ' un Florent in , e m b a r q u e 
avec lui et guidé par les indications de Colomb : 
Amerigo Vespuçci , 
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LA NAVIGATION AÉRIENNE 

L i î S F R È R E S M O N T G O L E T E R . PILAT/RE 

D E E O Z I E R . 

L 'homme n 'est pas l 'animal le mieux d o u é au 
point de vue de la locomot ion ; avant les c h e 
mins de fer, il en était rédui t à envier les j a m 
bes agiles du cheval et d u cerf, et au jou rd ' hu i 
encore il regarde d 'un œil d 'envie l 'aile qu i 
lance l 'oiseau dans l ' immens i t é b leue .La l o c o 
motive équivaut pour l ' h o m m e à la j a m b e agile 
du cerf, et le ballon serait pour lui l 'aile de 
l'ofseau s'il pouvait t rouver un point d 'appui 
dans cet océan gazeux qu i nous e n t o u r e , n o u s 
fait vivre et resp i re r , et dans lequel nous d e 
vrions nager c o m m e des poissons ou voler 
c o m m e des a i g l e s ; mais le ballon p lus léger 
que l'air est ent ra îné par des couran t s , et p o u r 
réaliser le p rob l ème de la direct ion de l ' a é r o s 
tat, il faut peut-ê t re t rouver un m é c a n i s m e p lus 
lourd que l 'air, ainsi que l'a dit u n hard i n a 
vigateur aér ien , Nadar . Nous c royons que ma l 
gré les intéressantes découver tes des ch imis tes 
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sur la na tu re de l 'air, sur l'état météorologique 
de l 'océan gazeux qui enveloppe la t e r re , nous 
n 'en connaissons pas encore toutes les p ropr ié 
tés, et qu ' i l faut a t tendre la réalisation de nou
veaux progrés de la ch imie pour le succès com
plet de la navigation aé r i enne , dont le p rob l ème 
sera sans doute bientôt résolu. Ceci dit, e s 
quissons la vie des courageux aéronautes qui 
ont tenté l ' impossible et bravé mille mor ts dans 
le noble bu t de donne r à l ' h o m m e des ailes 
plus fortes que celles d ' Icare . 

Il existe p lus ieurs versions sur les causes qui 
firent concevoir aux frères Montgolfier la pos
sibilité d o n n é e à l ' h o m m e de s 'élever dans les 
airs ; mais l 'explication la plus naturel le con
siste à a t t r ibuer leur magnifique découver te à 
la lecture d'un mémoi re d u fonda teur de la 
chimie m o d e r n e , Priest ley, Sur les différentes 
espèces d'air, et à leur esprit de r e c h e r c h e ' q u i 
les avait a m e n é s à simplifier la fabrication du 
papier ordinai re dans leur us ine , à amél iorer 
celle des papiers peints de diverses cou leurs , à 
inventer le bél ier hyd rau l ique et une mach ine 
pneumat ique pour raréfier l 'air dans les moules 
de leur fabrique. 

a Nous pouvons main tenant voguer dans 
l'air ! » dit un j o u r plein d ' en thous ia sme à son 
frère Joseph-Michel Jacques-Et ienne Monlgol-
lier. Et il lui expliqua c o m m e n t on pouvait o b -
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tenir la force ascensionnel le au m o y e n d 'un 
ballon rempl i d 'un fluide plus léger q u e l 'air, 
c 'est-à-dire d 'un apparei l gonflé de vapeurs 
telles que la fumée , emmagas inée en quant i té 
suffisanteet. p roduisan t la dilatation de l 'air par 
le ca lor ique, en vertu de cette loi, q u e tout corps 
p longédans un tluide, perd une par t iede son poids 
égale au poids d u fluide qu'il déplace . Les deux 
frères se mirent i m m é d i a t e m e n t à l 'œuvre pour 
réaliser cette magnifique découver te . Un parallé-
l ipipède de taffetas de OBO pieds c u b e s , fut con
st rui t , et le 5 ju in 1783 , en présence des dépu 
tés aux Etats par t icul iers du Vivarais et de tou te 
la ville d 'Annormy, les frères Montgolfier l a n 
cèrent leur apparei l sphé r ique , qui s 'éleva e n 
dix minu te s , à mille to ises . Des a n i m a u x a t t a 
chés au paral lél ipipède étaient revenus à te r re 
sans accident . Mais jusque- là aucun h o m m e 
n'avait osé s 'aventurer sur la nacelle abandon
née à la merci des v e n t s , lorsque Pilaire de 
Rozier se présenta le p remie r pour tenter le 
voyage. L 'aérosta t qui devait l ' e m p o r t e r , le 
19 janvier 1784, fut gonflé du fluide o b t e n u pa r 
la combust ion de laine hachée et de bot tes de 
paille, système de gonflement auque l les frères 
Montgolfier s 'étaient ar rê tés après avoir essayé 
toutes les substances aer i formes p lus légères 
que l'air a t m o s p h é r i q u e : l 'eau rédu i te à l 'état 
de vapeur , le fluide électr ique et le gaz hydro-
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gène. Pilatre de Rozier t en t a son expér ience 
au château de la Muet te , en présence du d u c 
d'Orléans, du d a u p h i n , de Monsieur , de M. de 
Pol ignac et de l ' i l lustre Frank l in . L 'audacieuse 
tentative réussit p l e inemen t .En dix-sept m i n u t e s , 
le bal lon mon té par Pilatre de Rozier pa r cou ru t 
mille toises. Le m a r q u i s Darlande suivit l 'exem
ple de Pi la t re . A son tou r , en janvier 1784, 
Joseph Montgolfier fit u n e t ro is ième ascension 
avec six pe r sonnes dans u n a é r o s t a t d e 122 pieds 
de d i am è t r e sur 126 de h a u t e u r , qui eut le suc 
cès des deux précéden tes ascensions. L 'engoue
men t se por ta vers les montgolf ières ; c'éiait la 
quest ion à l 'o rdre d u j o u r ; on ne parlait q u e 
d 'ascensions aé ros ta t iques ; on se disputai t à 
prix d 'or les places dans les nacelles des ba l 
lons . La reconnaissance nat ionale p rovoqua u n e 
souscript ion dont le produi t fut dest iné à offrir 
une médai l le d 'o r aux frères Montgolfier. Plus 
ta rd , Joseph Montgolfier fut déco ré de la Légion 
d ' h o n n e u r par Napoléon c o m m e ayant c o n t r i 
b u é aux progrès de l ' industr ie na t iona le , puis il 
fut n o m m é adminis t ra teur d u Conservatoire des 
a r t s et mé t i e r s ; en 1807, il fut appelé à l ' Insti
tut . 

Joseph Montgolfier à qui l 'on doit l ' invention 
du bélier hydrau l ique , t rouva aussi u n e presse 
hydrau l ique , un calor imètre pour dé te rminer la 
quali té des différentes tourbes du Dauphiné , 
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un venti lateur p o u r dis t i l lera froid par le c o n 
tact de l 'air en m o u v e m e n t , et un apparei l pour 
la dessication à froid des l é g u m e s et fruits. 

Pi latre de Rozier t e rmina sa car r iè re moins 
h e u r e u s e m e n t q u e les frères Montgolfier. Sa 
seconde expér ience lui fut funeste. Il croyait 
avoir t rouvé la di rect ion de l 'aérostat au sein 
de l ' a tmosphère en che rchan t des cou ran t s d'air 
favorables, et ne s'était p roposé r ien moins que 
de t raverser la Manche . Cependant ses amis 
s'étaient élevés cont re la t émér i t é d ' une telle 
en t repr i se . Mais il se décida à j oue r sa vie après 
avoir en tendu M. de Calonne lui d i re d ' une 
man iè re ignoble et bru ta le : « Mon cher , le gou
v e r n e m e n t n 'a pas dépensé 150,000 francs p o u r 
q u ' u n physicien voyage sur les côtes de Picar 
d ie . Il faut util iser la mach ine et passer la 
M a n c h e . » Pilatre de Rozier tenait d 'autant 
p lus à satisfaire le minis t re qu'i l était amoureux 
d ' une Anglaise de grande famille et q u e la main 
de cet te f emme devait lui ê tre accordée après 
son succès . Cependant Pi latre douta i t de l ' issue 
heu reuse de son voyage, car il refusa à M. de Ca
lonne la c o m p a g n i e d e M a d a m e de Saint-Hilaire, 
mais il ne put repousser l'offre de voyage de 
son ami , le physicien Romain . Enfin, le I S j u i n 
1785, à sept heures un quar t du mat in , les deux 
amis par t i rent de la plage de Boulogne et pla
nèrent bientôt au -des sus des eaux de la Manche. 
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Malheureusement un coup rie vent r amena les 
aé ronautes sur les côtes de la P icard ie . Pilatre 
manœuvra i t p o u r r e p r e n d r e la di rect ion de la 
m e r , lorsque l 'aérostat prit feu. Pilatre de Rozier 
eut la tête fracassée et les os br isés dans u n e 
épouvantable chute : Romain lui survécut dix 
m i n u t e s . Ils furent ramassés par M. de Maison-
fort qui avait suivi à cheval la direct ion du 
ballon. 

Pilatre de Rozier avait payé de sa vie son 
dévouemen t à la sc ience . Le corps municipal 
de Boulogne et une grande part ie de la popula 
tion accompagnèren t au c imet iè re de Wimi l le 
les restes des deux m a l h e u r e u x aéronautes , et 
sur le m o n u m e n t qui leur fut élevé on eut le 
mauvais goût d ' inscrire ce t t eép i t aphe so t tement 
r i m é e : 

C I - G I T U N J E U N E T É M É R A I R E 

Q U I , B A N S U N G É N É R E U X T R A N S P O R T , 

J J E L ' O L Y M P E É T O N N É F R A N C H I S S A N T L A B A R R I È R E , 

T T R O U V A L E P R E M I E R E T L A G L O I R E E T L À M O R T . 
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LA CHIKUIiGIE ET LA MÉDECINE 

A N D R É T É S A L E . A M B K O I S E P A K E . — 

H A K V E Y . 

Vésale est à l 'anatomie ce que Copernic est à 
l 'as t ronomie, Galilée à l ' as t ronomie et à la phy
s ique, Christophe Colomb à la géographie , Van -
Eyck à la p e i n t u r e ; il a découver t l ' homme , les 
lois phys iques , les condi t ions organiques de 
son ê t re . Dès le seizième siècle, il rendit à la 
science ana tomique sa préséance légitime sur la 
médec ine , la chi rurgie et la physiologie, a u x 
quelles elle sert au jourd 'hu i de base après avoir 
été proscri te dans l ' ant iqui té , dédaignée au 
moyen â g e ; il a eu la gloire de poser les pre< 
mières assises d e ce magnif ique édifice qui a 
occupé la vie de Fa t lope ,de Morgagni , Ambroise 
Pa ré , Pecque t , I larvey, Ilaller, Scarpa, Dauben-
ton , Bichat, Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaîre. 

André Vésale appart ient à la Belgique par son 
or ig ine , à la F rance par son éducat ion profes
sionnelle . 11 naqui t à Bruxelles en 1S14. Son 
p è r e , pharmac ien de l ' empe reu r Maximilien, fit 
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les sacrifices d 'argent nécessaires pour lui a s 
surer un avenir digne de ses ancê t res , qui s'é
taient p resque tous dis t ingués dans l 'exercice 
de la médec ine . Dès que Vésale eut t e rminé ses 
human i t é s , il l 'envoya de l 'Université de Louvain 
à la Facul té de Montpell ier , où le j eune h o m m e 
se distingua de telle sorte que les maîtres de 
l 'Université de Par is , informés de ses bri l lantes 
disposi t ions, l ' engagèrent à venir é tudier auprès 
d 'eux. 

Vésale vint à Pa r i s . Il y suivit ass idûment les 
cours de Fe rne l , de Gonlhier d 'Andernach et 
en de rn ie r lieu de Sylvius. C'est alors que sa 
vocation p o u r l 'anatomie se révèle avec un en
thous iasme indicible , et q u ' d se voue corps et 
âme à cet te sc ience. Il veut avoir le secret de 
l 'organisation de l ' h o m m e , et il l 'aura. Aucun 
effort ne lui coûtera pour satisfaire cette noble 
ambi t i on ; r ien ne l 'a r rê tera , ni dangers , ni fa
t igues , ni dégoû ts . Il passe des journées entières 
au mil ieu des cadavres en putréfact ion, tantôt 
aux fourches pat ibulaires de Montfaucon, tantôt 
au charnier des Innocents . La nui t venue , au 
r i sque d 'ê t re surpr is et massacré , car les p ré 
jugés ne p a r d o n n e n t pas , il s 'abat c o m m e un 
oiseau de pro ie sur un cadavre et l ' empor te chez 
lui pour le d isséquer . 

Cependant André Vésale recueillit bientôt le 
fruit de son d é v o u e m e n t et de ses veil les stu-
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dieuses . Gonthier d 'Ande rnach , reconnaissant 
h a u t e m e n t le ra re mér i te de son élève, lui confia 
la rédact ion de ses l ivres; Vésale s'en acqui t ta 
à merve i l le . Déjà les écoles de Paris c o m 
mença ien t à s ' émouvoir des progrès rapides du 
j eune ana tomis te qui éclipsait ses il lustres maî
tres e u x - m ê m e s , lorsque la guer re éclata de 
nouveau en t re Franço is !«• et Charles-Quint . 

Sujet des Pays-Bas , Vésale du t s 'éloigner d e 
la F r a n c e . 11 se r end i t à Louvain , où il professa 
que lque t emps . Mais désireux d 'accroî t re pa r 
la p ra t ique des opéra t ions chirurgicales la s o m 
me de ses connaissances, Vésale renonça volon
ta i rement à sa place, en 1535. pour suivre l'ar
m é e de Charles-Quint en qual i té de ch i rurg ien . 
Il se dist ingua dans ce pos t e ; sa réputa t ion 
s 'accrut , La r épub l ique de Venise lui proposa 
u n e chai re , qu' i l accepta , et dans laquelle il 
enseigna d 'une man iè re bri l lante la médec ine , 
e t spécia lement l ' ana tomie , pendan t qua t re an 
nées consécut ives, d ' abord à Pavie, puis à Bo
logne , enfin à Pise . 

Ce fut en Italie q u e Vésale rédigea sa g rande 
ana tomie De corporis fiumani fabrica, don t - l a 
p remiè re édit ion, o rnée d 'admirables p lanches 
a t t r ibuées au Tit ien, paru t à Bàie en 1543 . Ce 
livre, qui ruinait les e r r emen t s consacrés depuis 
onze siècles par la m é t h o d e de Galien, exposa 
son au teur à des récr iminat ions universelles. 
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Uno l igue se forma contre Vésale : In corps des 
médecins et des ch i rurg iens e x c o m m u n i a l 'au
dacieux nova teur qui avait osé ébranler sur sa 
base le dieu de l 'école. Il fut mis au ban de 
l 'Europe savante pa r Eustachc à R o m e , Drian-
d e r à Morpu rg ; en F rance , par son ancien maî t re 
Jacques Dubois (Sylvius). Ce dern ie r , qui n'avait 
pas vu sans ombrage ses bril lants t ravaux à Pa
ris, ne garda a u c u n e mesu re dans ses a t t a q u e s ; 
il l 'accusa d ' i m p è r v i e , d ' a r rogance et d ' imp ié t é ; 
il s 'oublia jusqu ' à faire un jeu de mots pitoyable 
avec le n o m de Vésale en l 'appelant perfidement 
Vesanus (fou). 

Un jus te t r ibut d 'éloges vint se mêler à cette 
t empête d ' injures . L 'admira t ion fut aussi vive 
que la c r i t ique . Les élèves accoururen t de tous 
les poin ts de l 'Europe et se pressèren t e n t h o u 
siastes au tou r de la chaire du professeur de 
Pav ie . 

L'état de la science ana tomique au seizième 
siècle expl ique l 'émotion, les sympathies et les 
colères qui accueil l i rent l 'ouvrage de Vésale. 
Avant lui , on n 'avait aucune donnée cer taine sur 
la s t ruc ture de l ' h o m m e , parce que de tout t emps 
les supers t i t ions avaient entravé l 'é tude de l 'a
na tomie . Le respect ou t ré de la dépouil le mor
telle de l ' h o m m e fut un obstacle i n su rmon tab l e 
an progrès de celte science dans l ' ant iqui té . Ne 
pouvant scalper le corps h u m a i n , les anciens 
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anatomistes disséquaient des a n i m a u x ; les p l u s 
hard is se servaient de que lques os h u m a i n s 
t rouvés sur les montagnes et au fond des ca
vernes . Le père de la m é d e c i n e , Hippocra te , ne 
parle jamais de l 'ouver ture de cadavres h u m a i n s , 
non plus qu 'Aris to te , dont l 'admirable Histoire 
des animaux contient pour tan t des r a p p r o c h e 
men t s , des é tudes comparées entre no t re o rga
nisation et celle des an imaux . 

L 'ana tomie marcha l en t emen t , pén ib lemen t , 
jusqu 'au règne des p r e m i e r s Plolérnées en 
Egypte . Ces pr inces éclairés établ irent une école 
de médec ine à Alexandr ie , et autor isèrent la 
dissection des cadavres de c r imine ls . Mais il ne 
paraît pas q u e les médecins aient beaucoup 
profilé de cette hau te protec t ion . Galien m e n 
t ionne un squele t te conservé avec soin à Alexan
dr ie , et vers lequel accoura ien t les médec ins de 
toutes les nat ions c o m m e en pèler inage, ce qui 
prouve év idemmen t la difficulté, la rareté des 
d issect ions: et Galien lu i -même n'a laissé dans 
ses ouvrages que des descr ipt ions ana tomiques 
prises sur les singes ou d 'au t res an imaux , e t 
non sur l ' h o m m e . 

A Galien s 'arrêta l 'anatomie duran t une pé 
r iode de onze siècles. Les Arabes , qui pendant 
la nui t du moyen âge i m p r i m è r e n t une grande 
impulsion aux sciences exactes , respectèrent 
la prohibi t ion de leur p rophè te qui avait f rappé 
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d ' impiété qu iconque approchera i t d 'un cadavre. 
L 'Italie eu t la gloire de réveiller l 'anatomie en
dormie depu i s Galien. Mundinus , médecin de 
Milan, disséqua pub l iquemen t , en 1315 , deux 
cadavres de f e m m e s ; puis il rédigea un nouveau 
trai té d ' ana tomie d 'après les idées de Galien. A 
l ' exemple de l 'Université de Padoue , les au t res 
universi tés d isséquèrent deux fois par an des 
restes h u m a i n s . Sylvius, un des maî t res de V é 
sale, substi tua en F r a n c e , p o u r les d é m o n s t r a 
t ions ana tomiques , des cadavres h u m a i n s aux 
cochons . Mais, par u n e é t range obstination de 
l 'esprit h u m a i n à rester a t taché à l ' e r reur , tous 
les anatomistes du quatorz ième et d u quinzième 
siècle, Mundinus , Carpi, Massa, Sylvius, forcés 
de s 'avouer à eux -m êmes que leurs expériences 
ne s 'accordaient pas avec les descript ions du 
corps h u m a i n données par Galien, accusèrent 
la na ture d ' i r régular i té , d ' é t range té , plutôt que 
de c o n d a m n e r leur ma î t r e . André Vésale, seul 
eut le courage d 'en appeler des anciennes er
r eu r s à l ' expér ience et à l ' év idence des faits. 
Son livre fut la création véri table , le fiât lux de 
l ' ana tomie . Il ru ina le système de Galien en 
prouvant que la cloison du cœur est pleine et 
non p e r c é e , en décr ivant avec une exact i tude 
parfaite et un ra re talent d 'exposit ion les organes 
de l ' h o m m e , et , en les comparan t à ceux du 
s inge , il p rouva que Galien et son école n'avaient 
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pas bien connu la s t ruc ture du corps h u m a i n . 
Vésale avait vingt-huit ans lorsqu'i l fit cette ré 
volution dans les sciences médicales . 

La r enommée e u r o p é e n n e de Vésale lui valut 
le poste éminen t de pnemier médec in de C h a r 
les-Quint. Il qui t ta l 'Italie, s 'arrêta à Baie p o u r 
gratifier l 'école de médec ine de cette ville d ' u n 
squelet te p r épa ré de ses mains , et se rendi t à 
Madrid. Cette époque de la vie d 'André Vésale 
est un éclatant t r i o m p h e . Charles-Quint le com
bla d ' honneu r s et de r ichesses . En revanche il 
rendi t la santé au puissant e m p e r e u r au moyen 
d 'un nouveau r e m è d e , l 'écorce de kina, dont 
il vanta les ver tus dans u n e let tre publ iée en 
1546 à Rat i shonne . Char les-Quint fit de son 
p r e m i e r médec in son ami , son compagnon de 
voyage. Vésale usa noblement de son crédit pour 
encourager et faciliter l 'é tude de l 'anatomie en 
Espagne . C'est p robab l emen t à son instigation 
que Charles-Quint fit d e m a n d e r aux théologiens 
de Sa lamanque s'il était permis à des catholiques 
d 'ouvr i r des cadavres huma ins . Les docteurs 
espagnols , comprenan t q*ue cet te d e m a n d e 
équivalait à un o r d r e , répondi ren t affirmative
men t . 

Fo rcé de dissiper une part ie de son existence 
dans les fêtes de cet te br i l lante cour d 'Espagne 
où affluaient les t résors du Nouveau Monde , le 
grand anatomiste ne resta p o u r t a n t pas oisif. Il 
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fit la part du devoir aussi g rande que celle d u 
plaisir. En 1 3 5 1 , il publia un mémoi re en r é 
ponse au remarquab le ouvrage de l 'un de ses 
anciens élèves, le savant anatomisle Fal lope, qui 
avait cr i t iqué avec déférance et modéra t ion cer
taines idées de V é s a l e , tout en applaudis
sant hau t emen t aux impor tan tes véri tés con te 
nues dans son beau l ivre. Vésale répondi t sur 
le m ê m e ton d ' a m é n i t é ; il écarta les quest ions 
de personnes et ne s 'occupa que des points con
t roversés . Néanmoins les con tempora ins disent 
que l 'avantage de cette p o l é m i q u e d e m e u r a du 
côté de Fal lope. 

En Espagne , Vésale se mont ra d igne de l 'em
pressement avec lequel tous les g rands le re 
che rcha ien t . Joignant la p ra t ique à la théor ie , 
il traita h e u r e u s e m e n t plaies, maladies , et fit 
avec succès de nombreuses opérat ions chi rur 
gicales. J . - A . de T h o u rappor te une cur ieuse 
prédict ion de Vésale. qui frise la l égende , mais 
qu i peut donner une idée de l ' é tendue de sa ré
putat ion. 

Voici e fait. Vésale ayant averti Maxirnilien 
i 'Eg inon t . j o m t e de Bures dans la G u e l d r c , d u 
j o u r et de l 'heure de sa m o r t , ce se igneur or 
donna de préparer un splendide festin et de 
charger les tables de toute sa vaisselle, invita 
ses amis , s'assit au milieu d ' eux , prés ida le re
pas, leur distribua l ibéralement ses t résors , puis , 
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leur ayant dit adieu sans a u c u n e émot ion a p 
pa ren te , se coucha et m o u r u t à l 'heure indiquée 
par le médec in -prophè te . 

André Vésale s'était fait des ennemis par sa 
franchise et sa fortune. Us se cont inrent sous 
Charles-Quint, mais à l ' avénemen t de Phil ippe II, 
leur ha ine éclata. Ils accusè ren t Vésale d'avoir 
disséqué vivant un gen t i lhomme qu' i l traitait . 
Un témoin avait vu ou cru voir le cœur palpiter 
sous le t ranchant du scalpel , fait impossible , 
puisque les incisions ch i rurg ica les nécessaires 
pour découvr i r le c œ u r sont de na ture à donner 
la mor t . Néanmoins les parents du mor t , cir
convenus , accusèrent Vésale d ' impiété devant 
l ' inquisition et le poursuiv i rent c o m m e m e u r 
trier. La vie de Vésale fut en dange r . Phi l ippe II 
ne put sauver son médecin de l ' inquisition qu 'en 
le condamnan t à faire un pèlerinage à la terre 
sa in te . André Vésale passa en Chypre avec Jac
ques Malateste, généra l des Véni t iens , et de là 
en Palest ine. 

Sur ces entrefaites le digne Pal lope m o u r u t . 
Le sénat de Venise appela Vésale pour lui don
ner sa place. Il faisait voile vers Padouo lorsque 
son navire, assailli par une furieuse t empê te , se 
brisa contre les rochers de l'île de Zante, où le 
grand aua lomis te , tor turé par la faim, expira 
le 13 octobre 15G4-, à l 'âge de c inquante ans. 
Un orfèvre italien aborda , d i t -on, que lque temps 
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après dans cet te î le , re t rouva son corps et l ' en
sevelit. 

Ainsi finit d 'une man iè re t r ag ique , au m o m e n t 
de r e p r e n d r e la chai re de son ancien élève, 
l 'illustre ana tomis te André Vésale . 11 mit tou te 
sa vie un cou rage h é r o ï q u e au service de la 
science. 

Après Vésale , il faut ci ter c o m m e le plus cé
lèbre ana tomis te -ch i ru rg ien , Ambro i se Paré , 
qui subst i tua la l igature des ar tères à l 'horrible 
et dou loureuse cautérisat ion par le fer rouge 
des m e m b r e s a m p u t é s . Ses t ravaux et ses opé
rat ions chirurgicales lui firent donner le ti tre de 
chirurgien du roi, pa r Charles IX, qui le sauva 
du massacre de la Saint-Barthélémy, car il était 
hugueno t , ainsi que le rappor te Brantôme : « Le 
roi incessamment cr iant : Tuez! tuez! et n 'en 
voulut jamais sauver a u c u n , sinon maistre Am
broise Pa ré , son p remie r ch i rurg ien et le p r e 
mier de la chré t ien té , et l 'envoya quér i r et 
venir le soir dans sa c h a m b r e et ga rde - robe , 
lui c o m m a n d a n t de n ' en bouger , et si ne le 
pressa point de changer de religion non plus 
que sa nou r r i c e . » 

Henri III cont inua à Ambro i se Pa ré les bon
nes grâces de Charles IX, en ajoutant à son titre 
de p remie r ch i ru rg ien celui de Valet de chambre 
ordinaire du roi. 
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Les travaux de Vésale, de Pa f ( , de Fabr ice 
d 'Acquapenden t e , et sur tout ceux de la victime 
d u fanatique Calvin, de Servet, qui émit cette 
idée nouvel le que le sang, sorti du cœur droit 
par l'artère pulmonaire, revient au c a u r gauche 
par la veine pulmonaire, conduis i ren t l 'Anglais 
Harvey à la découver te de la g rande loi de la 
vie : la c i rcula t ion d u sang. Harvey parla le 
p remie r de ce p h é n o m è n e capital du corps h u 
main en 1610, dans ses cours d ' ana tomic de 
l 'hôpi tal Ba r thé l émy , à Londres , a Ce que je 
vais annoncer ," disait-il, est si nouveau q u e je 
crains d 'avoir tous les h o m m e s p o u r e n n e m i s , 
tant les pré jugés et Jes doctr ines u n e fois reçus 
sont enracinés chez tout le m o n d e . » 

En effet, p r e s q u e tous les médec ins de son 
t emps le combat t i rent à ou t rance . Croyant avec 
Galien à la dis t inct ion des deux sangs : Yartèriel 
et le veineux, et à je ne sais quelle respira t ion 
par le pouls subst i tuée à celle du p o u m o n , ils 
nevou lu ren t pas adme t t r e que l ' ex i s t ence e s tdue 
à la circulat ion du sang reçue et re je tée par le 
cœur soumis au m o u v e m e n t alternatif de la 
systole et de la diastole ; il fallut qu 'Harvey 
accumulâ t p reuves sur p reuves , démons t ra t ions 
sur démons t ra t ions , se livrât sur des an imaux 
à de n o m b r e u s e s vivisections, établissant victo
r i eusemen t q u ' e n descendant l 'échelle animale 
le c œ u r se ralenti t jusqu ' à devenir chez les 

xxn r . S 
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zoophytes un^mpercep t ib le mouvemen t de con
traction et de dilatat ion. 

Notre compat r io te Jean Pecque t complé ta la 
découver te de la circulation d u sang, de la
quelle date la physiologie m o d e r n e , dit M. Flou-
rens , par celle d u réservoir du chyle . L 'œuvre 
ana tnmique , embryo log iquee t physiologique de 
Vésale, de Fa l lope , d 'Harvey, fut complétée par 
l 'école française du dix-hui t ième siècle , par 
Bichat, Dauben ton , Guvier et Geoffroy gaint-
Hilaire, 
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LA PHYSIQUE 

BENJAMIN FRANKLIN. GALYANI. 

Frankl in est la personnification la p lus éc la
tante de l 'Amér ique peuplant ses déser ts , é l e 
vant ses villes sur u n ter ra in vierge, t i rant tou t 
de son p ropre fonds, c réan t ses outils , son in
dustrie, sa phi losophie expér imenta le , sa science 
des faits, sa religion de l 'utile ; mon t r an t sous 
ses vastes hor izons la g randeur de la lut te de 
l ' h o m m e libre avec la na tu re qui s'est t e rminée 
par une féconde un ion , par u n e admi rab le ré
concil iat ion. 

Benjamin F rank l in , ce pauvre enfant n 'ayant 
ni sou ni mai l le , ni instruct ion ni moyen d 'en 
acquér i r , devint, par la force de sa volonté 
et la supér ior i té de sa na tu re , u n des h o m m e s 
les plus érudi ts de l 'ancien et du nouveau 
m o n d e ; il représenta les intérêts poli t iques et 
commerc i aux de sa pa t r i e , avec tan t d ' intelli
gence et de dévouemen t , qu 'à sa m o r t le c o n 
grès amér ica in o rdonna un deuil généra l de 
deux mois dans tous les Etats de la concédera-
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*ïon, q u e l 'Assemblée const i tuante de la F r a n c e 
décré ta , sur la proposi t ion de Mirabeau, un 
deuil de trois j ou r s , et q u e dans la C h a m b r e 
des lo rds , Chatham dit que Benjamin Frankl in 
faisait h o n n e u r , non-seulement à la nation an
glaise, mais à la na ture h u m a i n e . 

Le pè re do Frankl in , fuyant les persécut ions 
exercées sous le r è g n e de Charles II cont re les 
presbytér iens et les au t res dissidents du ca tho
l ic isme, qui t ta le comté de N o r t h a m p t o n et se 
rendi t en Amér ique avec sa femme et ses en 
fants. Frankl in naqui t le 17 janvier 1706, à 
Boston, où son pè r e s'était fait fabricant d e 
chandel les et de savon. L'enfant conçut u n e 
telle an t ipa th ie con t re cette profession qu' i l 
voulait s 'engager c o m m e m a r i n ; mais son père 
s 'étant opposé à sa résolu t ion , il ent ra dans 
u n e i m p r i m e r i e en quali té d 'apprent i t ypo
g r a p h e . Le goût de l 'é tude se révéla chez le 
j eune Benjamin d ' une man iè re pass ionnée . Il 
r eche rcha i t les l ivres qu'i l ne pouvai t acheter 
et les dévorai t en m ê m e t e m p s que ses maigres 
r epas . Loin de favoriser de telles ap t i tudes , son 
père p ré tenda i t l 'assujettir j u squ ' à l 'âge de 
vingt et un ans à un travail p u r e m e n t matér ie l . 
Le j e u n e Benjamin secoua ce despot isme p a 
te rne l , qui t ta Boston et d é b a r q u a à Phi ladelphie 
avec deux pains sous son bras et u n dollar dans 
sa p o c h e . Il eut la chance d e t rouver du travail 
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dans une mauvaise impr imer ie mal mon tée eA 
presses et en ca rac tè res , avec lesquels cepen
dant le j eune ouvr ier typographe composa des 
p lanches don t l ' a r r angement ingénieux é tonna 
son pa t ron . Frankl in sentait les ailes lui p o u s 
s e r ; il vola en Angleterre dans l ' intention d e 
per fec t ionner son ar t t ypograph ique et d'y 
ache te r u n maté r ie l d ' impr imer i e p o u r s'éta
bl i r p lus tard en A m é r i q u e . A Londres , il fut 
admis à faire part ie de la g rande i m p r i m e r i e d e 
P a l m e r et sentit la vocation l i t téraire naî t re en 
lui tout en met tan t debou t et en al ignant les 
lettres de p l o m b dans son compos teu r . 

A u c u n e profession, — j e le dis en c o n n a i s 
sance de cause , pu i sque j ' a i été ouvrier t ypo 
g r a p h e pendant onze années d e ma v ie ,— n 'es t 
plus propice au déve loppement de l ' intelli
gence et à l 'exercice de la pensée q u e la p ro 
fession de compos i t eu r d ' impr imer i e . En com
posant u n e copie, on suit la d ia lec t ique d 'un 
écrivain, on est ini t ié à ses p rocédés , on par
tage ses convict ions, son en thous iasme , o u si 
l 'on est d 'un avis différent, en lui d o n n a n t l ' ê t r e , 
le fiât lux des morceaux de p l o m b , on le ré 
fute. C'est ce qu i arriva à Frankl in . T o u t en 
composant la copie de la Religion naturelle de 
Wol la s ton , if le réfutait et faisait de la polé
m i q u e à sa casse. Il eut l ' idée d 'écr i re ce t te 
po lémique et de la publ ie r . Cet écrit eut d u 
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succès et lui valut que lques bonnes relations 
l i t téraires à Londres . Aussi ingénieux que 
F rank l in , un compos i t eu r -au teu r du d ix-hui 
t i ème siècle, Rétif de la Bre tonne , no se don
nai t pas la peine de faire de la cop ie , de t rans
cr i re ses pensées ; intel l igence et mach ine tout 
à la fois, penseur et réal isateur , il se plaçait 
devant sa ca s se , composai t et impr ima i t son 
l iv re ; à pe ine sortie de son ce rveau , son idée 
prenai t le relief du p l o m b et apparaissait vi
vante au l ec teur . 

Devenu excellent ouvr ie r , Frankl in songea à 
revoir l ' A m é r i q u e . 11 revint à Phi lade lphie , y 
installa u n e impr imer i e et créa un journal : la 
G a z e t t e de Philadelphie; en trai tant les q u e s 
t ions mora les et é conomiques , il eu t l 'action la 
p lus féconde et la plus h e u r e u s e sur ses conci
toyens . Ceux-ci se g roupè ren t avec empres se 
men t au tour de l u i ; il devint l ' inspirateur de 
toutes les bonnes actions et le cen t re de tous les 
p r o g r è s ; il fonda par souscr ipt ion la p remiè re 
b ib l io thèque c o m m u n e , la p remiè re société aca
démique e t le p r e m i e r hôpi ta l q u ' o n vit en 
A m é r i q u e ; en o u t r e , il eut l 'excellente idée de 
consigner ses excel lentes leçons, ses profitables 
conseils dans de petits recuei l s à bon m a r c h é 
qui furent publ iés en 4732 , sous le n o m de 
Richard Saunders. 

Le b o n h o m m e Richard entre tenai t famil ière-
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m e n t les Amér ica ins rie lout ce qui pouvait les 
in téresser et modifier h e u r e u s e m e n t leur exis
t e n c e . Après l e u r avoir r e c o m m a n d é sa m é 
thode de perfection inora le qui comprena i t la 
t e m p é r a n c e , le si lence, l 'ordre , la résolut ion, 
l ' économie et beaucoup d 'au t res vertus ou qua
lités, il les cha rmai t pa r des contes amusan t s , 
de spiri tuels apologues ; il s 'occupait avec une 
sollicitude paternel le de leur santé , de leur hy
g iène , de leurs in té rê ts publics et privés, des
cendant j u squ ' aux moindres détails de l 'exis
tence p o u r r e m o n t e r g radue l lement j u squ ' aux 
devoirs et aux ver tus qu 'el le c o m m a n d e . C'était 
un phi losophe p ra t ique , un conseil ler du foyer 
qui venait visiter amica lement son voisin p o u r 
lui enseigner son bien-ê t re , le guider et dir iger 
ses actions vers la réalisat ion de son b o n h e u r . 
Le b o n h o m m e Richa rd , ou plutôt le b o n h o m m e 
Frankl in était c o m p r i s et aimé de tout le m o n d e , 
parce qu ' i l frappait les espri ts par des idées 
net tes et un langage s imple . Ainsi il dira dans 
son journa l et dans ses a l m a n a c h s : 

H P o u r peu que vous aimiez la vie, n e gas 
pillez pas le t e m p s , car c'est l'étoffe dont la vie 
est faite. 

« Un laboureur sur ses j a m b e s est plus haut 
qu ' un gen t i l homme à genoux . 

« L ' h o m m e est un an imal qui fait des outils , 
a Le mar iage est l 'état naturel de l ' h o m m e . 
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Un garçon n'est pas un ê t r e h u m a i n c o m p l e t ; 
il ressemble à la moit ié déparei l lée d 'une paire 
de ciseaux qui n 'a pas encore t rouvé son au t re 
b ranche , et q u i , par conséquen t , n 'est pas m ê m e 
à moitié aussi uti le que lesdeux pourra ient l 'être 
ensemble . » 

Frankl in réalisa son aphor isme et t rouva la 
moi t ié déparei l lée de sa pai re de ciseaux en 
mi s sRead qu i , m u e par un dépit amoureux con
tre Frankl in à qui elle avait été fiancée depuis 
long temps , s'était mar i ée et mal mar i ée , car 
elle avait été forcée de divorcer . F r a n k l i n , pour 
avoir tenu t rop ta rd ivement sa p romesse de 
mar iage , n ' en fut pas moins heureux avec sa 
c o m p a g n e , qui lui fut dévouée jusqu ' à la d e r 
n iè re h e u r e . 

Les idées de Franklin étaient tournées vers 
les sciences e x p é r i m e n t a l e s ; plusieurs essais 
l 'avaient déjà mis sur la voie de diverses inven
tions et amél iorat ions uti les, c o m m e le chauf
fage au moyen de poêles é c o n o m i q u e s , c o m m e 
le pavage des r u e s ; mais son génie che rcheu r 
lui fit t rouver le pa ra tonne r re , après avoir fait 
de nombreuses expériences sur l 'électricité à 
la d e m a n d e de la société de lecture de Phila
delphie , dont l 'at tention avait été éveillée par 
des physiciens anglais. Ayant élevé un é n o r m e 
cerf-volant au mil ieu d 'un orage, Franklin plaça 
u n e clef au bas de la corde de ce cerf-volant, et 
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il parvint ainsi à t i rer des ét incelles, à dé te rmi 
n e r le p h é n o m è n e é lec t r ique qu'il cherchai t et 
qu i servit de base à son invent ion du para ton
n e r r e . Il p l eu ra de joie en s 'écriant c o m m e Ar-
ch imède : J 'ai t rouvé ! 

Toutes ces invent ions , tous ces t ravaux de 
puhlicis te n ' empêcha ien t pas Frankl in de se 
consacrer à des charges pub l iques , car il avait 
été élu m e m b r e de l 'Assemblée de Pensylvanie 
et d i rec teur généra l ries postes. Un événement 
grave , d 'où sortit l ' i ndépendance de l 'Amérique, 
allait l ' a r r ache r à ses travaux habi tue ls , à sa 
ci té, et en faire un diplomate dans le sens élevé 
du mot . P a r Y Acte du timbre, le Pa r lement br i 
t ann ique qui le vota , en 1764, s 'arrogeai t le 
droit de faire payer à ses colonies dos impôts 
non soumis à leur accepta t ion . Un toile g é n é 
ral s'éleva en A m é r i q u e contre cet acte d 'a rb i 
t ra i re , et Frankl in fut chargé par ses conc i 
toyens de se r e n d r e à Londres et de faire revenir 
l 'Angleterre d 'une telle aber ra t ion . Le dépu té 
de Pensylvanie mon t r a dans cette c i rconstance 
u n e intel l igence et une fermeté hors l igne; pen
dant près de dix années , il employa tous les 
a r g u m e n t s que l ' é loquence du droit et l ' in té rê t 
c o m m u n de la mère -pa t r i e et de sa colonie p u 
rent lui suggérer , mais il n e pu t va incre l 'obs
t ination anglaise. For t du vote des Assemblées 
d 'Amér ique q u i , à l ' unan imi t é , avaient refusé 
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de reconnaî t re au Par lement b r i t ann ique le 
droit de les taxer , F rankl in prédi t à l 'Angleterre 
que dans la lutte qu'elle, engageai t , elle serait 
bientôt br i sée c o m m e un beau vase de porce
laine. En effet, l 'Angleterre est ho r s d 'é ta t d e 
soutenir , s ansdanger d e m o r t , u n e l o n g u e l u t t e ; 
sa compara ison avec u n vase de porce la ine pa r 
Franklin est d 'une jus tesse f r a p p a n t e ; il a u 
rait pu encore la c o m p a r e r à un polype dont le 
cent re est grêle et don t tou te la force est aux 
ex t rémi tés , dans les longs filaments avec les
quels il saisit sa p ro ie . Suppr imez les pattes du 
polype , enlevez les colonies à l 'Angle te r re , et 
elle n 'existe p lus . Rien d ' admirab le c o m m e les 
réponses de Frank l in aux ques t ions des m e m 
bres du P a r l e m e n t : 

« N'est-il a u c u n moyen d 'obl iger les Assem
blées d 'Amér ique à annu le r leurs résolut ions? 
lui d e m a n d a i t - o n . —• A u c u n q u e je connaisse , 
répondi t Frankl in . Elles ne le feront j a m a i s , à 
moins d'y ê t re cont ra in tes pa r la force des 
a r m e s . — Est-il u n pouvoir sur te r re qui puisse 
les forcer à les annu le r ? — Aucun pouvoir , si 
grand qu'i l soit, ne peut forcer les h o m m e s à 
changer leurs opin ions , D 

Comme a u c u n objet de fabrication anglaise 
n 'ent ra i t p lus dans les ports de l 'Amérique d e 
puis l 'Acte du t i m b r e , Frankl in dit que les 
Amér i ca ins , qu i jusque- là s 'étaient complu à se 
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servir des m o d e s et des objets de manufac tu re 
angla ise , me t t r a i en t dorénavant leur a m o u r -
p rop re « à por te r et à use r j u squ ' au bou t leurs 
vieux habi t s , jusqu ' à ce qu' i ls sachent eux-
m ê m e s s'en faire de neufs . » 

Lorsque les hostilités ent re l 'Angleterre et sa 
colonie furent ouver tes , F rank l in , qui avait 
déjà visité Paris en 4767 et en 1769, fut c h a r g é 
de l ' impor tante mission de r echercher l 'all iance 
française. Il s J en acqui t ta avec u n e parfaite 
dextér i té et un ra re b o n h e u r . Tous les g rands 
pe r sonnngesde F rance , y compris le roi LouisXV, 
lui firent le plus chaud accueil ; on le vit tenir sa
lon chez Mesdames du Defi'and, de L u x e m b o u r g 
et de Bouffiers avec la m ê m e aisance que s'il eû t 
été dans les rues de Phi lade lphie ou de Bos ton ; 
ses por t ra i ts , ses e s t ampes circulaient avec les 
proverbes et les mots ingénieux qui s ' échap
paient à chaque instant de sa b o u c h e . Il rece
vait des félicitations de tous les cô té s ; Turgo t 
lui adressait ce vers res té dans toutes les m é 
moires à p ropos de son invention du p a r a t o n 
ne r r e : 

E r i p u i t c œ l o f u l m e n , s c e p t r u m n u e t y r a n n i s . 

A u c i e l il p r i t l a f o u d r e , e t l e s c e p t r e aux t y r a n s . 

Enfin Voltaire p resque m'ourant donnai t en 
février 1778 la bénédic t ion au petit-fils de F ran 
klin en lui touchant le front et en s ' éc r i an tdans 
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un élan d ' en thous iasme qui semblai t expr imer 
l 'idéal de la Nouve l l e -Amér ique : « Dieu e t la 
l iberté ! » Gud and liberty 1 

Les deux g rands h o m m e s s 'embrassèrent en 
p leuran t . Ils ne devaient plus se revoir . 

Franklin qui joignai t la force et la finesse et 
n 'es t imai t les compl imen t s et l 'eau béni te de 
cour que p o u r ce qu ' i ls valent , n'avait pas ou
bl ié ses négociat ions à Passy, où le pa t r ia rche 
républ icain recevait les personnes les plus illus
t res , en t re au t re s de Malesherbes. Il parvint à 
c o n c l u r e en 1778 un traité d'alliance à ce point 
avantageux p o u r l 'Amér ique que la F rance su
bissait les cha rges de la g u e r r e , des forces 
qu 'e l le donna i t aux Insurgents, sans st ipuler 
aucune compensa t ion p o u r ses sacrifices. L 'en
thous iasme français s'était déc la ré pour l 'Amé
r i q u e ; c 'était à qui offrirait son or et son épée 
à cette vaillante colonie qui conquéra i t son au
tonomie en déclarant vouloir vivre l ib re . F ran 
klin a donc à jamais scellé le t rai té d'alliance 
entre les part ies généreuses de la nation française 
et l 'Amér ique , le d ix -neuv ième siècle a ratifié 
l 'œuvre du d ix-hui t ième, et les démocra t i es des 
deux pays sont indissolublement unies autant 
par leurs services mu tue l s q u e par leurs com
m u n e s aspira t ions . 

Le pa t r ia rche de la l iber té , c o m m e l 'appelait 
Voltaire, t omba ma lade de la p ie r re , après hui t 
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années de séjour en F r a n c e ; il avait soixante-
dix-nnuf ans . Désirant m o u r i r dans son pays, 
Frankl in s ' embarqua au Havre et déba rqua heu 
r eusemen t à Phi ladelphie , accueilli par les ova
t ions de ses compat r io tes reconna issan ts ; — il 
s 'éteignit à qua t r e -v ing t -qua t r e ans , avec cet te 
qu ié tude d 'un h o m m e qui considérai t la mor t 
c o m m e u n e seconde naissance, comme une re 
naissance. On grava sur son t o m b e a u u n e épi— 
taphe qu'i l avait p répa rée à l 'âge de vingt-trois 
ans , et que voici : 

C I - G I T 

N O U R R I T U R E P O U R LL3 V E R S 

L E C O R P S D E 

B E N J A M I N F R A N K L I N , 

IMriUJIEUR, 

C O M M E L A C O U V E R T U R E D ' U N V I E U X L I V R E 

D O N T L E S F E U I L L E T S S O N T D É C H I R É S , 

D O N T L A R E L I U R E E S T U S É E ; 

M A I S L ' O U V R A G E N E S E R A P A S P E R D U , 

C A R I L R E P A R A Î T R A , C O M M E I L L E C R O I T , 

D A N S U N E N O U V E L L E É D I T I O N 

R E V U E E T C O R R I G É E 

P A R L ' A U T E U R . 

Benjamin Frankl in laissa der r i<v 3 lui la vie 
bien rempl ie d 'un honnê te h o m m e , d 'un c i 
toyen dévoué à son pays, qu ' i l avait servi corn-
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me p e n s e u r , économis te , d iplomate et savant. 
Frankl in était l 'esprit ingénieux, le généra l i -

sa teur qu' i l fallait à u n e colonie ayant tout à 
c réer et à établir , aussi le voit-on s 'occuper de 
tout à la fois : d ' agr icu l ture , d 'hygiène, d 'éco
nomie domes t ique , de mora l e , de jou rna l i sme , 
de diplomatie in ternat ionale . Renjamin F r a n 
klin est le Rohinsonde l 'Amér ique , l 'organisateur 
des formes dans lesquelles elle s'est pour ainsi 
d i re coulée et manifestée . Il a mi s sa na ture 
bien douée , ses facultés puissantes , ses apti
tudes universelles, au service de son pays avec 
u n dévouemen t au-dessus de tout é loge. Il a 
été le p ionnier intelligent de la Nouvelle-Amé
r ique et lui a m o n t r é le chemin où elle ma rche 
si r éso lument au jourd 'hu i , l 'eu de taches sont 
visibles dans son soleil ; il fit lu i -même et avoua 
h a u t e m e n t ses fautes, qu' i l appelai t spirituelle
ment des errata. P a r m i ses e r ra ta , il aurait dû 
ranger le conseil qu' i l a donné à Volney de b rû 
ler son excellent ouv rage : Les Ruines. F r a n 
klin, moral is te t rop sentencieux et t rop t e r r e -
à- te r re , m a n q u a n t de grandes vues phi losophi
q u e s , nourr issant le ch imér ique projet de créer 
au sein de foutes les nat ions le parti de la vertu, 
était t rop p réoccupé de baser la morale sur la 
religion établ ie , sur le chr i s t ian isme, dont il 
voulait t ranspor te r les pr incipes dans l 'état p o 
litique ; voilà p o u r q u o i il n e voyait que les 
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G A L Y A . N I . 

Le célèbre médec in-phys ic ien Aloisio Galvani, 
qui eu t la gloire d 'ouvrir une nouvelle carr ière 
aux sciences exactes par son impor tan te d é 
couverte de l'électricité animale, naqui t à Bo
logne le 9 s ep t embre 1717. 

A vingt ans , il songeait à en t re r dans les 
ordres rel igieux, niais fort h e u r e u s e m e n t sa 
famille et ses amis parvinrent à e m p ê c h e r la 
réalisation de ce projet de re t ra i te . 

Renonçant au cloî t re , Galvani embrassa la 
profession de médec in et se mit à é tudier la 

beautés du chris t ianisme et dé tournai t avec 
complaisance ses regards de ses imperfect ions, 
d e ses ruines, p o u r par ler c o m m e Volney. Si 
les h o m m e s sont si m é c h a n t s avec la religion, 
q u e seraient-ils donc sans elle? disait Frankl in 
en se c o n d a m n a n t par cette proposit ion vicieuse 
où est impl ic i tement contenu l'aveu de l ' impuis
sance de la religion sur le c œ u r des h o m m e s , 
puisqu ' i ls restent m é c h a n t s . Les Etats-Unis se 
sont modelés su r leurs g rands h o m m e s ; ils ont 
le fanatisme du chris t ianisme et de la l iberté. 
Le bien côtoie toujours le m a l , et l 'ombre ac 
compagne la lumière . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



physiologie et l ' anatomie avec l ' a rdeur qu ' i l 
avait m o n t r é e p o u r la théologie . Il se dis
t ingua bientôt c o m m e chirurgien e t accoucheu r . 
En 4762, il soulint u n e thèse Sur les os, leur 
formation, qui lui valut sa nomina t ion de p ro 
fesseur d 'anatomie à l 'Université de Bologne 

Pourvu de cet te fonction, honoré parmi ses 
compatr io tes , époux d 'une f emme qu'il chér is 
sait au delà de toute expression, LuGia Galeazzi, 
la fille de son ancien professur , Galvani ne dut 
pas regre t te r d 'avoir r enoncé à la vie monas t i 
q u e . Mais son b o n h e u r ne dura pas . 

Madame Galvani, a t teinte d 'une affection de 
poi t r ine , tomba gravement malade . Son mari 
lui consacra ses soins, veilla sur elle avec une 
touchante sollicitude. Ce fut en dépouil lant des 
grenouil les p o u r composer un bouillon à sa fem 
m e que Galvani eut l 'occasion de faire ses p re 
mières observat ions sur l 'action d e l 'électricité. 
Il rendi t c o m p t e l u i - m ê m e de cette cur ieuse 
expér ience . Nous rappor tons textuel lement ses 
pa ro les : 

« J e disséquai une grenoui l le , j e la p répara i , 
me proposant d 'en faire tout aut re chose , je la 
plaçai sur u n e table où se trouvait une mach ine 
é l ec t r ique ; elle n 'étai t séparée d u conduc teu r 
que pa r un petit intervalle. Une des personnes 
qui m'a idaient ayant app roché l égè remen t , par 
hasa rd , la poin te d ' un scalpel des nerfs c ru -
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r a u x d e c e t t e g r e n o u i l l e , a u s s i t ô t t o u s l e s m u s 
c l e s s e c o n t r a c t è r e n t d e te l l e sor t e q u ' o n aura i t 
di t q u ' i l s é t a i e n t a g i t é s par l e s p l u s for tes c o n 
v u l s i o n s . U n e a u t r e p e r s o n n e q u i fa i sa i t a v e c 
n o u s d e s e x p é r i e n c e s s u r l ' é l ec tr i c i t é r e m a r q u a 
q u e le p h é n o m è n e avai t l i eu s e u l e m e n t l o r s 
q u ' o n t irait u n e é t i n c e l l e d u c o n d u c t e u r d e la 
m a c h i n e . T a n d i s q u e j 'é ta is o c c u p é d 'autre c h o s e 
e t q u e j e r é l l é c h i s s a i s e n m o i - m ê m e , c e t t e p e r 
s o n n e , é t o n n é e d e c e fait , v int a u s s i t ô t m ' a v e r -
t ir . P o u r c e l a , j e s u i s d 'un z è l e i n c r o y a b l e , e t 
b r û l a n t d u dés i r d e r é p é t e r l ' e x p é r i e n c e , j e 
v o u l u s m e t t r e a u j o u r la c a u s e i n c o n n u e d e c e 
p h é n o m è n e . E n c o n s é q u e n c e j e t o u c h a i m o i -
m ê m e a v e c la p o i n t e d 'un s c a l p e l l 'un et l ' autre 
d e s ner f s c r u r a u x , t and i s q u ' u n d e c e u x q u i 
é t a i e n t p r é s e n t s t irait u n e é t i n c e l l e ; l e p h é n o 
m è n e se p r é s e n t a d e la m ê m e m a n i è r e : j e v i s 
d e for t e s c o n t r a c t i o n s d a n s l e s m u s c l e s d e s 
m e m b r e s , c o m m e si l ' a n i m a l ava i t é t é p r i s d u 
t é t a n o s , e t c e l a au m o m e n t m ô m e o ù l 'on t irait 
d e s é t i n c e l l e s , a 

Galvani r e n o u v e l a s e s e x p é r i e n c e s s u r d e s 
g r e n o u i l l e s v i v a n t e s e t m o r t e s ; i l c o n s t a t a q u e 
l e s m o u v e m e n t s m u s c u l a i r e s , q u e l e s c o n t r a c 
t i ons é ta i en t m o i n s for t e s c h e z l e s a n i m a u x v i 
v a n t s , i m p o r t a n t e d é c o u v e r t e d o n t se s erv i t p l u s 
tard V o l t a p o u r a g r a n d i r e t rect i f i er l e s t h é o r i e s 
d e Galvani : m a i s à c e d e r n i e r n é a n m o i n s a p p a r -

X X I I I . 6 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t ient la gloire d 'avoir ouver t le c h e m i n . Quel
ques c i rconstances , il est vrai , avaient déjà fait 
soupçonner l 'existence d e cet agent i m p o n d é 
rable que Galvani appelle électricité animale, et 
que les savants appelèrent d 'un c o m m u n accord 
le galvanisme. 

Vers 1786, u n élève de Cotugno , professeur 
de médec ine à Naples, éprouva u n e c o m m o t i o n 
en disséquant u n e souris qui l'avait m o r d u à la 
j a m b e lorsque son scalpel t oucha un des nerfs 
de l 'animal. Suzler parle aussi dans sa Nouvelle 
Théorie du Plaisir, pub l iée en 1767, de la sa
veur é t range produi te par deux lames de métal 
différent placées dans la b o u c h e avec cer ta ine 
p récau t ion . Mais ces données res tèrent à l 'état 
de vagues indices . Galvani eut le p remie r l ' heu 
reuse idée d 'approfondir les p h é n o m è n e s ré
vélés d ' une m a n i è r e fortuite p a r la dissect ion 
d ' une grenoui l le , et il donna ainsi u n résultat 
décisif, u n e notion cer ta ine à la sc ience. 

Le médec in fut moins h e u r e u x q u e le physi
c ien . Après avoir long temps d isputé à la mor t 
la femme affectionnée qu i faisait le cha rme do 
son foyer, il la perdi t en 1790. Un autre mal
heu r vint le frapper. La r é p u b l i q u e cisalpine 
ayant imposé le se rmen t pol i t ique à tous ses 
fonct ionnaires , Galvani refusa de le p rê te r , et 
perdi t ses titres et ses places . P r e s q u e r édu i t à 
l ' indigence, il alla d e m a n d e r l 'hospi ta l i té à son 
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f r è re J a c q u e s , q u i le r e ç u t c o r d i a l e m e n t et l ' e n 
t o u r a d e p r é v e n a n c e s . M a i s G a l v a n i ava i t é té 
f r a p p é a u c œ u r p a r la m o r t d e sa f e m m e ; il n e 
p u t s u r m o n t e r sa d o u l e u r . E n p r o i e à u n e m é 
lanco l ie p r o f o n d e , i l t o m b a b i e n t ô t d a n s u n état 
d e l a n g u e u r q u i i n q u i é t a v i v e m e n t s o n f r è r e . 
R i e n n e p u t le fa i re so r t i r d e s o n m a r a s m e , n i 
les soins e m p r e s s é s des m é d e c i n s ses a m i s , n i 
le déc re t d e la r é p u b l i q u e c i sa lp ine q u i , h o n o 
r a n t le savan t e t respec tan t l ' h o m m e p o l i t i q u e , 
l u i r e n d i t sans conditions son p r o f e s s o r a t . 

G a l v a n i n e d e v a i t pas r e m o n t e r d a n s la c h a i r e 
d ' a n a t o m i e q u ' i l ava i t i l l us t rée . I l m o u r u t à 
B o l o g n e le 4 d é c e m b r e 1 7 9 8 , la issant a p r è s l u i 
le s o u v e n i r d ' u n e ex i s tence h o n o r a b l e e t b i e n 
r e m p l i e . 

O u t r e sa thèse S u r les os, q u e n o n s a v o n s 
m e n t i o n n é e , G a l v a n i p u b l i a u n M é m o i r e sur les 
reins et les uretères.des oiseaux, p u i s il e x p o s a 
s o n s y s t è m e d a n s u n l i v re i n t i t u lé : Commentaires 
sur les forces électriques pour produire les mouve
ments musculaires. Ces d e u x o u v r a g e s f u r e n t 
r é d i g é s en l a t i n . 

L e s t héo r i es d e G a l v a n i f u r e n t v i v e m e n t s o u 
t e n u e s et c o n t r o v e r s é e s p a r ses c o n t e m p o r a i n s . 
V o l t a , le p l u s i l l us t re d e ses a d v e r s a i r e s , sou t i n t 
q u ' i l n 'ex is ta i t pas d 'é lec t r i c i té pa r t i cu l i è re a u x 
a n i m a u x , c o m m e le c r o y a i t G a l v a n i , e t q u e le 
f lu ide n e r v e u x n 'é ta i t a u t r e c h o s e q u e d e l 'é lec-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t r ie i té o r d i n a i r e à l aque l l e les o r g a n e s des a n i 
m a u x se rva ien t de c o n d u c t e u r s . A u m o y e n d e 
l ' é l e c t r o m è t r e et d u c o n d e n s a t e u r , V o l t a d é m o n 
tra q u e le con tac t d e m é t a u x de d i f f é ren te n a t u r e 
p r o d u i t u n d é g a g e m e n t c o n t i n u e l d 'é lec t r i c i t é , 
u n m é t a l d o n n a n t le i l u i de v i t r é et l ' au t re le 
f l u ide r é s i n e u x . L ' é m u l e d e G a l v a n i cons t ru is i t 
u n a d m i r a b l e i n s t r u m e n t , la Pile de Volta, p a r 
l eque l il o b t i n t des résu l ta ts tels q u ' i l p u t p r o u 
v e r l ' i den t i té d u g a l v a n i s m e et d e l 'é lec t r ic i té . 

L e m o y e n de p r o d u i r e le g a l v a n i s m e étant 
c o n n u , les savan ts se l i v r è r e n t à d iverses e x p é 
r i m e n t a t i o n s . L ' u n i v e r s e l M . d e H u m b o l d t ten ta 
le p r e m i e r u n e e x p é r i e n c e s u r les p o i s s o n s , d o n t 
o n sait l ' i r r i tab i l i té n e r v e u s e , a J ' a i v u , d i t - i l , 
des po i ssons a u x q u e l s o n ava i t c o u p é la tê te 
u n e d e m i - h e u r e a u p a r a v a n t , f r a p p e r la q u e u e 
ga l van i sée d e m a n i è r e q u e l e u r c o r p s sauta i t 
assez h a u t sur la t a b l e o ù ils é ta ien t posés . » 
P u i s M . de H u m b o l d t essaya d e ressusc i te r des 
o i s e a u x at te in ts d ' u n e m o r t a p p a r e n t e . 11 chois i t 
u n e l i no t te q u i , é t e n d u e s u r le d o s e t les y e u x 
dé jà f e r m é s , al la i t e x p i r e r . A u s s i t ô t q u e la c o m 
m u n i c a t i o n g a l v a n i q u e f u t é tab l i e e n t r e le b e c 
et le r e c t u m , l ' o iseau o u v r i t les y e u x , se l e v a 
s u r ses pa t tes e n ba t t an t des a i les , r esp i r a p e n 
d a n t c i n q o n s ix m i n u t e s et e x p i r a t r a n q u i l l e 
m e n t . L e c o u r a g e u x s a v a n t e x p é r i m e n t a sa 
p e r s o n n e m ê m e . I l se fit a p p l i q u e r d e u x v é s i -
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catoires sur l e s ' m u s c l e s del toïdes , et sur les 
deux plaies deux a rmures métal l iques . Au m o 
m e n t où les deux métaux furent mis en contact , 
ses épaules en t rè ren t en convu l s ions ; M. de 
Humbo ld t éprouva une cuisson, u n e pulsation 
dou lou reuse , et un éclair passa devant ses yeux . 

Le doc teur Monro était si sensible à l 'action 
galvanique qu' i l saignait du nez l o r sque , après 
avoir placé un morceau de zinc dans les fosses 
nasales, il le met ta i t en rappor t par u n fil c o n 
duc t eu r avec une lame de cuivre posée sur sa 
langue. L 'hémor rag ie commença i t dès q u e la 
lueur paraissait. 

Zinotti , de Bologne, galvanisa des insectes . 
Ayant tué une cigale, il la mi t en contact avec 
les deux ext rémités d 'une p i le : aussitôt le mou
vemen t et le son caractéris t iques de l ' insecte se 
manifes tèrent . 

Giulio, de Tur in , soumi t au couran t d 'une 
pile assez forte des plantes en pleine végétat ion, 
et réussit à faire fermer les folioles d ' une p lante . 

Les physiologistes les plus dis t ingués, Bichat 
en tê te , cherchèren t les causes de la vie dans 
les p h é n o m è n e s ga lvan iques ; mais les e x p é 
r iences faites sur des suppliciés et sur de grands 
a n i m a u x ne t ranchèrent pas cet te question a rdue . 
Aldini conclut d 'expér iences faites à Londres 
sur un pendu (le 3 janvier 1803) q u e ' l e gal
vanisme exerce u n e action puissante sur les 
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systèmes muscu la i re et nerveux , et qu ' i l offre 
u n moyen puissant p o u r rappeler à la vie les 
asphyxiés . 

Nous devons aussi m e n t i o n n e r l 'expérience 
d u doc teur André Ure. Le cadavre d ' un assassin 
fut déc roché de la po tence une h e u r e après sa 
suspens ion et appor té à l ' amphi théâ t re du doc
teur , qui p ra t iqua aussitôt des incisions à l 'occi
pu t et au ta lon , découvri t la moelle épinière , les 
pr inc ipaux nerfs et mit en rappor t les organes 
au moyen de c o n d u c t e u r s . Le corps du pendu 
fut agité convuls ivement , la j a m b e se tendit 
avec u n e telle violence qu 'e l le faillit renverser 
u n des assis tants . Le travail d 'une respirat ion 
complète c o m m e n ç a . La poi t r ine s'élevait et 
s 'abaissait en suivant les m o u v e m e n t s d u dia
p h r a g m e de m ô m e q u e chez l ' h o m m e vivant. 
Toutes les passions se t raduis i rent sur la face d u 
p e n d u . A m e s u r e q u ' o n augmenta i t la force 
des décharges é lec t r iques , son visage expr imai t 
tour à tour l'effroi, le désespoir , la co lère , l 'an
goisse, accompagnés d 'un sourire h ideux . Les 
assistants ne pu ren t tenir devant ce spectacle . 
Les uns s 'enfuirent effrayés, d 'aut res furent 
malades et t ombèren t en syncope . 

11 est ho r s de no t re sujet b iograph ique de 
pa r le r de l 'électricité appl iquée à la té légraphie 
et aux vaisseaux doublés en cu ivre ; disons seule
m e n t que l'on che rcha à se servir de l 'électricité 
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p o u r u n g r a n d n o m b r e d e m a l a d i e s , e n t r e a u t r e s , 
p o u r les p a r a l y s i e s . I l y e u t des m é c o m p t e s et 
d e b o n s résu l ta ts . M . M a g e n d i e a fai t usage a v e c 
succès d e l 'é lec t r ic i té sous f o r m e d e c o u r a n t s 
i n t e r r o m p u s d a n s le cas d ' a f f a i b l i s semen t d e 
la v u e . 

L ' E c o l e d e m é d e c i n e d e P a r i s p r i t dès le d é b u t 
u n v i f i n té rê t à la d é c o u v e r t e d e G a l v a n i . U n e 
c o m m i s s i o n cho is ie p a r m i ses m e m b r e s f u t 
c h a r g é e d e r é p é t e r les e x p é r i e n c e s fai tes d e p u i s 
1790 et d e cons ta te r t o u s les ef fets o b t e n u s . 
P l u s t a r d , l ' I ns t i tu t d e F r a n c e n o m m a u n e c o m 
miss ion p o u r vé r i f i e r les p h é n o m è n e s à la fois 
si in té ressants , si d i ve r s et si u t i les d u g a l v a n i s m e . 
A t i b c r t a fait dans la Société médicçile d'émulation 
u n b r i l l an t é loge de G a l v a n i , 
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LA CHIMIE. 

LES PRÉCURSEURS DE LA. CHIMIE : 

PARACELSE, VAN HELMONT, MOITEEL D ' É L E -

M E N T , J E H A N R E Y , ROBERT BOYLE. 

LES FONDATEURS DE LA CHIMIE : 

P R I E S T L E Y , LA.VOISIER, GL'YTON D E MORVEATJ, 

BERTHOLLET, S C H E E L E , HUMPHRY D A V Y . 

C o m m e tou tes les sc iences , la chimie q u i , 
selon Lavoisicr a pour objet de décomposer les 

différents corps de la nature,^, traversé u n e série 

d 'hypothèses et d ' e r r e u r s ; c 'est la plus j eune 
des s c i ences ; elle est toute m o d e r n e ; à peine 
si elle date d 'un s ièc le , puisqu 'e l le ne c o m 
m e n c e rée l lement qu 'avecPries t ley et Lavoisier, 
dans la seconde moi t ié du dix-hui t ième siècle. 
Les anc iens , Galien et P l ine , la pressent i rent 
plutôt qu' i ls ne la connu ren t . Au moyen âge , 
elle fut un ar t merveil leux en t re les mains des 
chrysopoètes ou faiseurs d 'o r . Mais les alchi
mis tes , en che rchan t la pierre phi losophale, 
ouvr i ren t les yeux aux savants sur les t r ansmu-
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tat ions des métaux et sur beaucoup d 'autres 
opéra t ions de c h i m i e ; c 'est en che rchan t l 'or 
q u ' u n a lchimis te t rouva la porce la ine . Au sei
z ième siècle, Paracelse r o m p i t en visière avec 
les théor ic iens , les a lchimistes et les faiseurs de 
sys tèmes , o Avcz-vous des escarhoucles à la 
place des yeux? dit-il aux théor ic iens . Par lez-
moi plutôt des chimistes qui man ipu len t ; ceux-
là du moins ne sont pas paresseux c o m m e vous 
aut res ; ils ne sont pas habillés en beau velours , 
en soie, n i en taffetas; ils n e po r t en t pas de 
bagues aux doig ts , ni de gan t s b lancs . Ils sont 
no i r s et enfumés c o m m e des forgerons et des 
c h a r b o n n i e r s ; ils pa r len t p e u , s achan tb i en que 
c'est à l 'œuvre q u e l 'on reconnaî t l 'ouvrier . » 
Paroles éne rg iques et toutes favorables à l 'avé-
nemen t de la m é t h o d e expér imenta le dans la 
c h i m i e . Malgré Parace lse , les pré jugés cont i 
n u è r e n t à bar re r le c h e m i n aux man ipu la teu r s . 
En 1718 , un savant obscur et pauvre , Moilrel 
d'Elément, qu i avait recueilli les gaz, les avait 
r e n d u s visibles et man ipu lab les , fut qualifié de 
fou et d 'ha l luciné par les doc tes académiciens 
d u t e m p s . Cependant Van Helmvnt avait r e 
c o n n u le gaz acide ca rbon ique c o m m e un air 
dist inct . Eyck de Sulzbach constata l 'aug
men ta t ion d u poids des métaux pendant la cal-
c ina t ion; à son tour , le Pér igourd in J ehan Rcy 
découvri t q u e la fixation de l'air était la cause 
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d e cette augmenta t ion du p o i d s ; pu is , Stahl , 
appor tan t plus d ' e r reurs que de vérités, adopta 
la théor ie e r ronée du phlogis t ique . Un Ir lan
dais, Rober t Royle, ouvri t la voie véritable à la 
ch imie par d 'heureuses expér iences qui r en 
versèrent les châ teaux fantast iques sortis de 
l ' imagination des a l c h i m i s t e s ; enfin naqu i t , en 
•1743, Lavoisier, l 'un des fondateurs de la c h i 
mie m o d e r n e . C'était u n espri t labor ieux, che r 
cheur , t rôs -é tendu , p r e s q u e un iverse l ; aussi ses 
travaux sont-ils mul t ip les . Il rédigea d e n o m 
breux m é m o i r e s sur les couches des m o n t a g n e s , 
l 'Analyse des gypses des environs de Par is , s u r 
le tonner re , l ' au ro re b o r é a l e , le passage d e 
l 'eau à l 'état de g lace , et il r eçu t au concours 
une méda i l l e d 'or de l 'Académie des sc iences , 
p o u r son ouvrage t ra i tant de la mei l leure m a 
n iè re d 'écla i rer les rues d 'une grande ville en 
c o m b i n a n t ensemble la clar té , la facilité du 
service et l ' économie . Ses expér iences et ses 
bri l lantes publ ica t ions le mirent en rel ief; il 
était ambi t i eux , avide de r ichesses, de pouvoir . 
Après avoir ob tenu , en 1769, une place de fer
mier généra l , Turgot lui donna la di rect ion gé
néra le des poudres et salpêtres. En 1 7 9 1 , nous 
le t rouvons dépu té suppléant à l 'Assemblée na
tionale et commissa i re de la t r é so re r i e ; c'est 
a lors qu ' i l développa u n e idée de réforme dans 
la percep t ion des impôts , e n publ iant u n e b r o -
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chure sous ce t i t re : De la richesse territoriale 
du royaume de France; en m ê m e t emps que 
par d ' impor tan tes recherches physiologiques , il 
jetai t la l umiè re sur la quest ion de la respira
tion et de la t ranspirat ion des an imaux . 

En entrant dans l ' a rène pol i t ique , Lavoisier 
aurai t dû avoir la sagesse d ' abandonner sa place 
de fermier géné ra l ; il ne sut pas se contenir ; 
l ' insatiabil i té paraît avoir été le principal défaut 
de sa n a t u r e . Non-seu lement il ga rda des pr i 
vilèges exorbi tants cont re lesquels la Révolution 
devait nécessa i rement s 'élever, mais on ne le 
t rouva jamais pa rmi les par t i sans s incères de la 
l iberté ; il por ta dans la pol i t ique son esprit 
autor i ta i re et aflirmatif. Vict ime de son a m b i 
tion, de son a m o u r des r ichesses , il fut c o m 
pris dans la fournée des vingt-hui t fermiers 
généraux qu i , le 8 mai 1794, payèrent de leur 
tète leurs concussions et leurs actes r éac t ion
nai res , ainsi exposés dans le rappor t du citoyen 
Dupin , m e m b r e de la Convent ion na t iona le : 

« Convaincus d 'ê t re au teurs ou complices 
d 'un complot tendant à favoriser le succès des 
ennemis de la F r ance , n o t a m m e n t en exerçant 
toutes espèces d 'exact ions et de concussions 
sur le peuple français, en mêlant au tabac de 
l 'eau et des ingrédients nuisibles à la santé des 
citoyens qui en faisaient usage , en prenant 6 et 
10 p o u r cent , tant pour l ' intérêt de leur eau-
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t i onnemcnt que p o u r la mise des fonds néces
saires à leur exploi ta t ion, tandis que la loi n e 
leur accordai t que q u a t r e , en tenant dans leurs 
mains des fonds provenant d e s bénéfices qui 
devaient ê t re versés dans le trésor pub l i c , en 
pillant le peuple et le t résor national p o u r en
lever à la nat ion des s o m m e s immenses et né 
cessaires à la gue r r e con t re les despotes coali
sés et les fournir à ces d e r n i e r s , ont été con
d a m n é s à la pe ine de mor t , e tc . » (Moniteur d u 
19 floréal, an II). 

« Un h o m m e aussi r a r e , aussi ext raordinai re 
que Lavoisier, a écrit La lande , aurai t dû ê t re 
respecté par les h o m m e s les moins instruits et 
les plus m é c h a n t s ; il fallait que le pouvoir fût 
t o m b é en t re les mains d 'une bête féroce. » S'in-
spirant de ce réquis i to i re , les faiseurs de b io 
graphies scientifiques n 'on t pas m a n q u é de 
r ep roche r à la Révolut ion, sur tous les tons , la 
m o r t de Lavoisier ; pa rmi ces déc lamateurs d e 
banal i tés , nous s o m m e s é tonnés de rencont re r 
M. Fe rd inand Hœfe r , l 'auteur d ' un excellent 
travail sur les fondateurs de la ch imie , qu i s 'ex
p r i m e ainsi : a Lavoisier consacrait son t e m p s , 
les revenus de sa charge à p rodui re dans l 'ordre 
intellectuel u n e révolut ion aussi g rande que 
celle qui se produisai t alors dans l ' o rd re politi
que et soc ia l ; il fallait m o n t r e r q u e ces deux 
révolutions étaient s œ u r s , et q u e ce serait d é s -
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honorer la patrie que de traîner sur l'échafaud 
l'un de ses plus glorieux enfants. » 

Ce n'était pas à la Révolution de laquelle est 
sorti le plus grand mouvement scientifique de 
l'histoire, à démontrer que la science et la li
berté sont sœurs, c'était à Lavoisier à le com
prendre. La République n'a pas frappé le savant, 
l 'homme rare, rara avis, selon Lalande, mais 
bien le fermier général, le concussionnaire et 
le réactionnaire. Maintenant, M. Hœfer sépare 
à tort deux ordres identiques : l'ordre politique 
et social a toujours été synonyme d'ordre in
tellectuel, il est impossible de les distinguer 
dans le langage et dans la pensée; car c'est 
l'intelligence qui les produit. 

Combien est préférable à la conduite politi
que de Lavoisier celle de son émule et collègue 
Guyton de Morveau, qui sut toujours gré à la 
Révolution de l'essor prodigieux qu'elle im
prima aux sciences, en vertu de cet enchaî 
nement de causes : une révolution politique 
dans le sens du progrès amène nécessairement 
une révolution scientifique, littéraire et indus
trielle dans le même sens. 

Membre de la Convention nationale, des co
mités de défense et de salut public , Guyton de 
Morveau se. dévoua sans arrière-pensée à l 'œu
vre d'émancipation en mariant le dévouement 
de l 'homme aux travaux du savant. Lorsqu'il 
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— or. — 
fut nommé commissaire à l'armée du Nord, il 
organisa un corps d'aérostatiers militaires et un 
service de ballons qui lui servirent à éclairer 
l'armée française sur les marches et contre
marches de l'ennemi au moment de livrer la 
bataille de Fleurus. Comme membre des c o 
mités, et plus tard, c o m m e fondateur, profes
seur et directeur de l'Ecole polytechnique, de 
Morveau ne cessa d'imprimer une féconde im
pulsion aux sciences, aux arts et à l'industrie, 

M. Hœfer constate que Guyton de Morveau 
usa de son crédit pour sauver quelques savants, 
mais il ajoute que l'histoire garde un terrible 
silence pour son ami et collaborateur Lavoisier. 
Ceci prouve simplement que Lavoisier ne pou
vait être sauvé. Mais laissons un peu de côté les 
hommes politiques pour nous occuper exclusi
vement des savants, des importantes découver
tes dues à Lavoisier et à Guyton de Morveau. 

Trois problèmes connexes, suivant M. Hœfer, 
avaient particulièrement fixé l'attention de La
voisier : la nature de Pair, l'augmentation du 
poids des métaux par la calcination, et l'insuffi
sance de la théorie du phlogistique. 

Lavoisier, promoteur de la chimie pneumati
que, déclare que l'air n'est point un corps sim
ple, puisqu'il se compose d'une, portion salubre 
et d'une espèce de mofette, et que presque tous 
les corps de la nature peuvent exister dans trois 
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é t a t s d i f f é r e n t s , l'état solide, Yêtat liquide, l'état 
gazeux o u d e f luide a é r i f o r m e . L a v o i s i e r d é 
c o u v r i t Irois gaz : l ' azo te , l ' o x y g è n e p r e s q u e e n 
m ê m e t e m p s , n o u s a p p r e n d - i l l u i - m ê m e , q u e 
P r i e s t l e y e n A n g l e t e r r e e t S c h e e l e e n S u è d e , e t 
l ' h y d r o g è n e a v e c Guy ton d e M o r v e a u . 

L a v o i s i e r d é m o n t r a q u e l ' ac te d e la r e s p i r a 
t i o n o c c a s i o n n a n t u n e d o u b l e c o m b u s t i o n d e 
c a r b o n e et d ' u n e par t i e d e l ' h y d r o g è n e c o n t e 
n u e d a n s le s a n g e n t r a î n e u n e f o r m a t i o n d ' e a u 
e t d 'ac ide c a r b o n i q u e . Il e x p l i q u a i t la gravita
tion universelle par la f o r c e q u i d i l a t e o u c o n 
d e n s e l e s c o r p s , r e t i e n t e t l i e e n t r e e l l e s l e s 
m o l é c u l e s é l é m e n t a i r e s d e s c o r p s o b é i s s a n t 
a ins i à d e u x f o r c e s a n t a g o n i q u e s : a u c a l o r i q u e 
q u i t e n d à l e u r s é p a r a t i o n e t à l 'a t tract ion q u i 
l e s fait a d h é r e r . 

D a n s u n m é m o i r e sur le principe delà chaleur 
et les moyens d'en mesurer les effets, r é s u l t a t s d e 
n o m b r e u s e s e x p é r i e n c e s faites e n c o m m u n a v e c 
L a v o i s i e r , c e l u i - c i a d m e t l e calorique fluide a d 
h é r e n t a u x c o r p s , l es p é n é t r a n t p o u r e n é c a r t e r 
les m o l é c u l e s , o u s e c o m b i n a n t m o l é c u l e à m o 
l é c u l e a v e c l e s part ies é l é m e n t a i r e s e t c o n s t i 
t u a n t e s d e s c o r p s , o u b i e n e n c o r e re s tant à l 'état 
l i b r e , c ' e s t - à - d i r e e n d e h o r s d e t o u t e c o m b i 
n a i s o n d e c o r p s , et l e calorique mouvement, m a 
g n i f i q u e c o n c e p t i o n é l i b l i s s a n t q u e t o u s l e s 
a t o m e s , m a i g r e l e u r a p p a r e n c e i n s e n s i b l e e t 
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i m m o b i l e , éprouvent une oscillation perma
nen te , a Ce n ' e s t , dit Lavois ier , que par un 
m o u v e m e n t que l conque impr imé à la matière 
que nous ép rouvons des sensa t ions , si bien 
qu 'on pourra i t poser c o m m e axiome : point de 
mouvement, point de sensation. » 

Guyton de Morveau fut associé aux travaux 
de Lavois ier ; il c réa avec lui la nouvel le no
menc la tu re ch imique et découvri t les p r o p r i é 
tés caractér is l iques d e l 'hydrogène . En ou t re ; 

Guyton ayant r econnu la vertu désinfectante de
là mur i a l i que oxygène (chlore) s 'en servit pour 
assainir les pr isons de Dijon. L ' E n c y c l o p é d i e 
méthodique, le Journal des savants, le Journal 
de VEcole polytechnique, les Annales delà chimie 
cont iennent du savant chimis le un grand nom
bre d 'ar t ic les . Dans les Eléments de chimie théo
rique et pratique, rédigés d 'après les décou
ver tes mode rnes , il enseigne l 'unité de la m a 
tière h o m o g è n e qui const i tue tous les différents 
corps . 

Un au t re col laborateur de Lavoisier, Berthol-
let, découvr i t l 'alcali volatil ( ammoniaque) , l 'a
cide p russ ique , le fulminate d 'a rgent , l 'acide 
mur i a t i que s u r o x y g é n é , assigna au gaz hydro 
gène sulfuré ses p ropr ié tés d 'acide hydro - su l -
furique,fonda l'alcalimétrie, et appl iquale chlore 
au b lanch imen t des toi les ; le procédé Bei thollet 
fut mis en usage dans toutes les manufac tu re 
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d e l 'Europe ; u n cer ta in n o m b r e de c o m m e r 
çants , enr ich is par sa découver t e , voulurent le 
r e m e r c i e r par des offres impor tan tes , mais l 'in
t ègre Ber thol le t accepta seu lement des m a n u 
facturiers reconnaissants u n s imple ballot de 
toile. Après avoir é tudié les phénomènes d'affi
ni té c h i m i q u e , il construis i t les p r e m i è r e s tables 
des affinités ch imiques ou des a t t ract ions é lec
t ives . Berthol let fut un des savants a t tachés à 
l 'expédit ion d ' E g y p t e ; il organisa l ' Inst i tut du 
Caire. Membre de l 'Académie des sciences en 
1780, il fut success ivement d i rec teur des Go-
bel ins , professeur d e ch imie à l 'Ecole no rma le . 
Sa vie pol i t ique fut assez ins tab le ; ancien ami de 
Napoléon , il renia son amit ié p o u r une pair ie 
donnée par la Restaurat ion. Aux Cent jours , Ber
thollet changea d'avis et fit dire par Monge à 
Napoléon, t rès-froissé et avec raison con t r e lui , 
qu' i l se r endra i t aux Tui ler ies , et q u e si l ' em
pereur n e le gratifiait pas d ' un regard bienveil
lant , il se brû lera i t la cervelle à la por te du 
châ teau . L ' e m p e r e u r sourit en passant devant 
le renégat , et Berthol let pu t m o u r i r dans son 
lit en 18*22. On a de lui , Recherches sur les lois 
de l'affinité chimique, E s s a i de statique chimique, 
E l é m e n t s de l'art delà teinture, et divers articles 
dans le Journal de physique et les Annales de 
chimie. 
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JOSEPH. PRIESTLEY, 

Voici un chimis te qui fut un grand ci toyen 
et ne t omba pas c o m m e Lavoisier et Berthollet 
dans des faiblesses de conduite poli t ique. Quoi
q u e Anglais, Jo seph Prieslley fut en thous ias te 
de notre révolut ion. Il rép l iqua ver tement 
au pamphle t d ' E d m o n d B u r k e sur les suites 
probables de la Révolution française; aussi la 
Convent ion nat ionale lui accorda- t -c l le le ti tre 
et la quali té de citoyen français. C o m m e tous 
les caractères indépendan t s et je tés dans les 
mou les inflexibles de la société , Priest ley fut 
tou te sa vie victime de la franchise courageuse 
d e son ca rac tè re , de sa passion p o u r le socinia-
nisme et de ses idées de l iber té . Ne se con ten 
tant pas des pa lmes de la sc ience , il en t repr i t 
l 'œuvre impossible de r a m e n e r le chris t ianisme 
à l 'idée ph i losophique et à la morale h u m a i n e 
dans sa Défense de l'unitarisme, de la Doctrine 
de la nécessite, et dans son Histoire des concep
tions du christianisme et des premières opinions 
concernant Jésus-Christ. L 'ép iscopat , tous les 
ecclésiast iques d 'Angle ter re se je tèrent furieux 
sur le r é fo rmateur en l 'accusant d ' inc rédul i t é , 
d ' immora l i té , d ' a thé i sme. A la tête de la secte 
des dissidents qu' i l avait fondée et qu'il défen-
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dait d ignement cont re les persécut ions d e s p r o 
testants, Priestley résista que lques années à la 
meu te acharnée d e s a b o y e u r s o r thodoxes , mais 
ceux-ci gagnèren t du terrain et cap tè ren t le 
peuple en lui persuadant que Priest ley était un 
mauvais Anglais , parce qu ' i l se parait avec os
tentat ion de son t i t re de citoyen français. Les 
démocra tes et les dissidents de B i rmingham 
cé lébrèren t , le 14 juillet 1791 , dans un banquet 
l 'anniversaire de la prise de l à Bast i l le .Priest ley 
sentant u n piège t endu par ses adversai res , n 'y 
alla pas . Cette p r u d e n c e ne le sauva pas. Le 
p e u p l e , surexci té par le c le rgé , envahit la salle 
du banque t , dispersa les convives et se dirigea 
vers la maison de Priestley qui fut bridée avec 
tout ce qu 'e l le contenai t de livres et de manus 
crits p réc i eux . Dégoûté de son pays par ces 
scènes de canniba l i sme, il s'exila en Amér ique 
où il s 'éteignit pa is ib lement , après avoir été 
l 'ami de Jefferson Davis, à qui il avait dédié 
son de rn i e r écrit int i tulé : Jésus et Sacrale, com
paraison des différents systèmes des philosophes 
grecs avant le christianisme. 

Priest ley fut u n ph i losophe p r a t i q u e , un 
h o m m e doux, ami de la l iberté , un ta lent hors 
ligne égaré par les illusions d 'une théologie, 
d 'une métaphys ique religieuse qu' i l aurai t d û 
laisser de cô té , c o m m e un vieil engin inuti le au 
m o n d e et nuisible au progrès . Son œuvre scien-
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tifique vaut mieux que son œuvre de phi losophie 
chré t ienne . La plupar t des expér iences de La-
voisier eurent p o u r base , p o u r point de dépar t , 
les t ravaux de Priest ley. « Les expériences don t 
je vais r end re compte , dit Lavoisier, au débu t 
de son Mémoire Sur les fluides aèrifarmes, appar
t iennent p resque toutes au docteur Pr ies t ley ; j e 
n 'a i d 'au t re mér i te que de les avoir répé tées avec 
soin, et sur tout de les avoir rangées dans u n 
ordre p ropre à présenter des conséquences . » 
En effet, Priestley fut un excellent physicien et 
le p r e m i e r des chimistes m o d e r n e s . Sus décou
vertes nombreuses ouvrirent des hor izons infinis 
à la sc ience . En se p romenan t dans les salles 
d 'une brasser ie , il r e m a r q u a l'effet p rodui t par 
le fluide gazeux de la b iè re en fe rmenta t ion , 
sur les an imaux et sur la lumière d 'une b o u 
gie, ce qu'i l appela air fixe; au jourd 'hu i c 'est 
l 'acide ca rbonique . Son Mémoire lu en 1772 
à la société royale , qui obtint la médail le de 
Copley destinée au mei l leur travail de phy
s ique , annonçai t la découverte du gaz n i t r e u x ; 
il constata les proprié tés des végétaux à r endre 
l e s ' p r inc ipes vivifiants à l'air vicié par la com
bust ion, la fermenta t ion , la respira t ion, la 
putréfact ion ; il isola la part ie respirable de 
l ' a tmosphère c o n s o m m é e par les an imaux , 
rest i tuée par les végétaux, altérée par les com
bust ions , qu ' i l appela air dépklogistiqué, au-
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j ou rd 'hu i Y o x y g ' e n e . Il lut à la société royale en 
1776 un Mémoire qui contenai t les détails de 
ses expér iences personnelles et établissait que 
la cou leur rouge du sang artériel est due à 
l 'action de l 'oxygène à travers les p o u m o n s . Des 
expér iences répétées sur la n a t u r e de l 'air l'a
menèren t à reconnaî t re que l'air n i t reux est u n 
préservatif de la putréfact ion et que l'air dissous 
dans les eaux est encore plus riche en molécules 
respirables que l'air commun de l'atmosphère. Eu 
ou t re , il recueill i t le p remie r en 1772 l'esprit de 
sel à l 'état de gaz p u r , les émana t ions a m m o 
niacales des fosses d 'a isance, le gaz acide su l 
fu reux , qu'i l appela air acide vitriolique, et 
l'hydrogène bicarboné. Il facilita ses r eche rches en 
inventant le cha lumeau à gaz qu i servit à l 'é tude 
de la phthisie pu lmona i re . P o u r avoir que lque 
idée de ses g rands t ravaux, il faut l ire son 
Histoire de l'électricité, l'Histoire et l'état actuel 
des découvertes relatives à la vision, à la lumiè re 
et aux cou l eu r s , ses E x p é r i e n c e s su r les diffé
rentes espèces d 'air et sur les différentes b r a n 
ches de la phi losophie na tu re l l e . 

Une e r r eu r entrava Priest ley, ce pè re de la 
chimie m o d e r n e , c e fut la théorie du phlogis-
l ique basée sur cette fausse idée que les gaz sont 
des t ransformat ions de l 'air, a Lavoisier se 
t rompa i t , dit M. Hœfer , parce qu'il faisait en t re r 
l'oxyyène dans toutes les combina isons ac ide j 
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ou basiques, de la m ê m e façon q u e Priestley 
faisait par tout in tervenir le phlogistique. L e u r 
c o m m u n e e r reur provenai t d 'une exagérat ion 
théor ique , mais avec cet te différence, c'est que 
la théorie de Lavoisier avait p o u r point de dé 
part un corps rée l , tandis q u e la théor ie de 
Priestley reposait su r un être fictif. » 

S C H E E L E . 

Un chimiste suédois , Scheele , qu i naqui t le 
19 décembre 1742 à S t ra l sund , dans u n e ville 
au jourd 'hu i p russ i enne , peu t être placé à côté 
de Priestley et de Lavoisier c o m m e l 'un des 
créa teurs de la chimie m o d e r n e . Il cont r ibua à 
la découver te de l 'oxygène, qu'il appelai t air de 
feu et qu ' i l expl iqua dans son Jrailé chimique 
de l'air et du feu. Son Mémoire sur la composi
tion de l'air d é m o n t r e q u e l 'air est u n mélange 
de deux fluides é las t iques : l 'air vicié ou c o r 
r o m p u (azote), et l 'air pu r (oxygène). Habile 
expé r imen ta t eu r , analyste supér ieur , il décou
vrit et expl iqua l 'acide c i t r ique , m a l i q u e , oxa
l ique, lac t ique , ga l l ique: l 'acide du c i t ron, de 
la p o m m e , de l 'oseille, du lait et de la noix de 
galle. On lui doit aussi la découver te du pr inc ipe 
doux des huiles , de la t e r re pesante ou sulfate 
de bary te , du ch lo re , d u manganèse , du m o 
lybdène , de l 'hydrogène a r sén ique . Il p répa ra 
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l 'acide benzoïque au moyen de la chaux et du 
phosphore avec des os. Analysant le p remie r 
l'air a tmosphé r ique , il consta ta les al térat ions 
de l 'acide n i t r ique à la l umiè re . Si Scheele 
n'avait pas découver t par une impor tan te expé
r ience que les sels d ' a rgent noircissent à la lu
miè re , l ' invention de la photographie serait en
core dans les l imbes . Il vérifia les t ravaux de 
Lavoisier et de Cavendish sur la composit ion et 
la p roduc t ion de l 'eau par l ' inflammation d ' un 
mélange d 'oxygène et d ' hydrogène . 11 démont ra 
que les animaux aquat iques respirent c o m m e 
les ter res t res , qu ' après avoir respiré l 'oxygène 
dissous dans l 'eau, ils le t ransforment en acide 
c a r b o n i q u e . 

Cet h o m m e dévoué à la sc ience, mépr isant le 
t ra in du m o n d e , ses brui ts et ses h o n n e u r s , n e 
sortit p resque jamais du laboratoire où c o m m e 
apprent i pha rmac ien il avait débu té . Le roi de 
Suède voulant r é compense r Scheele , dont on 
lui avait si souvent parlé et qu'i l n'avait j amais 
vu, donna l 'ordre à son minis t re de le n o m m e r 
chevalier de ses o rdres . Mais l ' ignorant minis t re 
adressa le brevet à un gen t i l homme du m ê m e 
nom qui garda cet h o n n e u r t o m b é du ciel . 
Scheele ne réclama jamais sa chevaler ie éga rée . 
L'éloge de Scheele a été prononcé à la Société 
royale de médec ine , le 4 avril 1787, par Vicq-
d'Azyr. 
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H U M P H R Y D A V Y . 

Comme Priest ley, Lavoisier, Scheele , Guyton 
de Morveau, Berthollet , le n o m de H u m p h r y 
Davy est lié à un grand n o m b r e de découver tes 
en chimie q u e ses travaux ont p réparées . 

Ce savant débuta par la poésie. On pouvait 
plus mal c o m m e n c e r . Il composa divers m o r 
ceaux qui témoignent d 'un cœur ardent et d 'une 
imaginat ion vive. Sa m è r e , épouse d 'un h u m b l e 
cult ivateur, res tée veuve avec cinq enfants , d u t 
placer son a înécomme. élève chez un apothicaire 
de la petite ville de Penzance , en Cornouail les , 
où H u m p h r y était né eu 1778, mais le j e u n e 
h o m m e ne manifesta pas un goût très-vif pour 
la pha rmac ie . 

Lorsque l 'apothicaire Boilase le chargeai t de 
por te r q u e l q u e méd icamen t aux environs de 
r e n z a n c e , no t re appren t i faisait l 'école bu is -
sonnière , rentrai t fort tard au logis, et présentai t 
à son patron mécon ten t une collection de peti ts 
poissons enveloppés dans une feuille de papier 
sur laquelle il avait c rayonné ses inspirat ions 
poét iques en péchant à la l igne. Davy fut, du 
res te , toute sa vie un ardent pêcheur à la l igne. 
11 a laissé une preuve de cette innocente pas 
sion dans un livre des plus instructifs et des 
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plus amusan t s , int i tulé Salmnnia, qui contient, 
la théorie complè te du pêcheur . L'élève distrait 
et coureur trouvait tou jours le moyen d 'apaiser 
la colère de l 'apothicaire Borlase en lui racon
tant avec une verve en t ra înan te les mille inci
dents de sa pêche et de sa course à t ravers 
champs . On mangea i t en c o m m u n la fri ture, et 
l 'orage était passé . 

Cependant Davy ne se corr igeant pas, sa mère 
fut informée de ses frivoles occupat ions . Soit 
que les r emon t r ances maternel les l 'eussent i m 
press ionné , soit que l 'âge eût mûr i sa ra ison, 
l 'apprent i pha rmac ien changea complè tement 
de condui te . Il r enonça à l 'école buissonnière , 
aux courses au c locher , aux ballades r imées , 
m ê m e à la p è c h e à la ligne ! L ' amour du travail 
et de la science s ' empara de lui . Il étudia jour 
et nuit pour achever son éducat ion qui avait clé 
seu lement ébauchée , et en moins de deux an
nées , grâce à son espri t actif, il acquit des con
naissances t rès -é tendues dans la m é d e c i n e , les 
ma théma t iques et l 'h is toire na ture l le . 

Toujours peu souc ieux d 'exercer la' m é d e 
cine , le j e u n e Da^y n e savait encore à quel le 
profession il se vouera i t , lo rsque le trai té de 
Lavoisier t radui t en anglais , t ombé par hasard 
en t re ses mains , vint fixer ses goûts . Celai t à 
la chimie qu'il devait consuc icr son exis tence . 

Immédia temen t , Davy se mit en quête d ' in-
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s t ruments , d ' appare i l s , de creusets , c réan t , con
struisant l u i - m ê m e d ' u n e man iè re ingénieuse 
ce qu'i l ne pouvait se p r o c u r e r , et, son peti t l a 
boratoire m o n t é , il c o m m e n ç a pa r analyser les 
propr ié tés du gaz que cont iennent les vésicules 
des fucus. 

Sur ces entrefai tes , le fils de l ' i l lustre W a t t 
descendi t à l 'hôtel de P e n z a n e e , tenu p a r 
Madame Davy. H u m p h r y entra en re la t ions avec 
W a t t , mais celui-ci n ' encouragea pas , ne d i s 
t ingua pas le j e u n e chimis te c o m m e il le mér i 
tai t . Ce rôle de p ro t ec t eu r éclairé était réservé 
à Davis Guilber t . 

F r a p p é de l ' intel l igence précoce de Davy, d e 
ses bril lants débu t s , de ses savantes médi ta t ions , 
Guilbert réso lu t d 'ouvr i r la car r iè re à son m é 
r i te . 

For t à p r o p o s , l 'un de ses amis , le d o c t e u r 
Beddoes, avait besoin d ' un chimiste p o u r d i 
r iger Y Institution pneumatique qu'il venait de 
fonder à Clifton, b o u r g situé aux environs d e 
Bristol. Guilbert ne craignit pas de lui proposer 
Davy. On était en 1798. H u m p h r y avait vingt 
ans. Mais un e n g a g e m e n t par con t ra t le liait à 
la bou t ique de l 'apothicaire Bor lase ; il s'agissait 
de s 'a r ranger à l 'amiable . Davy craignait d e 
sérieuses difficultés de ce c ô t é ; aussi fut-il ravi 
lorsque son pa t ron lui rendi t la libre disposit ion 
de l u i - m ê m e , en disant qu ' i l ne demanda i t pas 
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mieux que d ' ê t re débarrassé d 'un apothicaire 
chimis te , versificateur et pêcheur à la l igne! 

Guilbert n'avait pas t rop p ré sumé des forces 
du j eune Davy. Dès que son p ro tégé , chargé 
d 'é tudier les p ropr ié tés c h i m i q u e s des gaz, fut 
installé dans l 'é tabl issement pneuma t ique de 
Clifton, il signala son savoir par l 'étude com
plète du protoxyde d'azote ou gaz hilarant, dont 
il a décr i t en t e rmes é loquents la composi t ion, 
les propr ié tés , l ' influence sur l 'organisme de 
l ' h o m m e . Bien p lus , au mépr i s de sa vie, 
H u m p h r y Davy, e m p o r t é par l ' enthousiasme 
de 'a sc ience , constata sur l u i - m ê m e les pro
pr ié tés enivrantes du gaz hi larant . Nous r ap 
por tons textuel lement la descript ion de l 'une de 
ses cur ieuses expér iences : 

a Je respirai , dit-il, le gaz p u r . J e ressent is 
imméd ia t emen t u n e sensation s 'é tendant de la 
poiLrine aux ext rémités , j ' ép rouva i dans tous 
les m e m b r e s c o m m e une sorte d 'exagérat ion du 
sens du tact . Les impressions perçues par le 
sens de la vue étaient plus vives ; j ' en tenda i s 
dis t inctement tous les brui ts do la c h a m b r e , et 
j ' avais t iès-bien conscience de tout ce qui m ' en 
vironnait . Le plaisir augmen ta i t par d e g r é s ; je 
perd is tout rappor t avec le m o n d e ex té r ieur . 
Une suite de fraîches et rapides images pas
saient de \a i ; t mes yeux ; elles se liaient à des 
mots i nconnus et formaient des percept ions 
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toutes nouvelles p o u r mo i . J 'existais dans un 
m o n d e à pa r t . J 'étais en t ra in de l'aire des théo
ries et des découver tes , quand je fus éveillé de 
cette extase dé l i rante par le docteur Kinglake, 
qu i m 'ô ta le sac de la b o u c h e . A la vue des 
personnes qui m 'en toura ien t , j ' ép rouva i d 'abord 
un sen t iment d 'orguei l , mes impress ions étaient 
sub l imes , et , pendant que lques minu te s , je m e 
p romena i dans l ' appar t ement , indifférent à ce 
qu i se disait au tour de moi . Enfin, je m'écr ia i 
avec la foi la plus vive et de l 'accent le plus pé
n é t r é : Rien n'existe que par la pensée; l'univers 
n'est composé que d'idées, d'impressions de plaisir 
et de souffrance! » 

H u m p h r y Davy se livra pendant p lus ieurs 
mois à ces expér iences dange reuses qu i alté
rè ren t sa santé et du ren t abréger son existence ; 
mais son sacrifice profita à l ' human i t é . Grâce à 
cette courageuse initiative, il pu t fo rmuler la 
déclarat ion su ivante , d 'où sont nées les m é t h o 
des anesthésiqufis, l 'usage de l 'é ther et du chlo
roforme, qui suppr imen t toute douleur dans 
les opéra t ions chi rurgica les : « Le protoxyde 
d 'azote paraissant joui r ent re autres propr ié tés 
de celle de détruire la douleur, on pourrai t p ro
bab lemen t l ' employer avec avantage dans les 
opéra t ions de chi rurg ie qui ne s ' accompagnent 
pas d ' une g rande effusion de sang. » 

La découver te d ' H u m p h r y Davy fit du bruit 
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en Angle te r re . L'Institution pneumatique r ec ru ta 
b e a u c o u p de malades'. D'autre par t , un grand 
n o m b r e d e pe rsonnes , cur ieuses de vérifier les 
p h é n o m è n e s du gaz hi larant , accoururen t à 
Clifton. Des a m a t e u r s , en t re aut res les poêles 
Coleridge et Southey , qu i ont chan té les ver tus 
du pro toxyde d 'azote, se soumirent à des épreu
ves e t confirmèrent u n a n i m e m e n t les obse rva 
t ions de Davy. La m o d e s'en m ê l a ; ce fut à qui 
s 'enivrerait d e gaz hilarant . 

Les admira teurs du chimiste de Clifton, d é 
sirant l ' en tendre professer à Londres , t en tè ren t 
u n e d é m a r c h e auprès du comte de Rumfor t , 
fondateur de l'Institution royale. Davy lui fut 
p résen té , mais l 'opulent p h d a n t h r o p e augura 
mal de la j eunesse et d e l à t imidi té du chimis te , il 
refusa de l 'accepter c o m m e professeur de l'In
sti tution royale . Cependant les amis dévoués du 
chimis te n e se découragè ren t p a s ; ils ob t in ren t 
l 'autor isat ion d ' un cours part icul ier suivi par 
un n o m b r e res t re int d ' aud i teurs . 

Les deux p r e m i è r e s leçons de Davy, données 
p resque à huis clos , euren t tout au tant de r e 
ten t i s sement que si les j ou rnaux de Londres les 
eussent a n n o n c é e s ; à la t ro is ième séance on 
assiégea l i t té ra lement les portes de la maison 
du ch imis t e . 

C'était u n e vogue inouïe et mér i t ée . La jeunesse 
du professeur (il avait alors vingt-deux ans) , sa 
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m é t h o d e savante et s imple à la fois, la vivacité 
et la clarté de son é locut ion , et jusqu ' à sa belle 
phys ionomie , tout en lu i in téressai t , captivait, 
justifiait l ' en thous iasme . 

Dès lors la r e n o m m é e s ' empara en jalouse 
d ' H u m p h r y Davy; il fut de toutes les r éun ions , 
d e tou tes les fêtes, et dut sacrifier la moit ié de 
ses heu res aux exigences d 'un m o n d e frivole. 
Cependant no t re savant ne se laissa pas distraire 
long temps de son b u t ; il revint plus empres sé à 
ses chères é tudes , q u e sa mor t seule in te r rompi t . 

N o m m é m e m b r e de la Société royale en -1803, 
Davy fit l 'histoire des p h é n o m è n e s du galva
n isme et de l ' é l ec t ro -ch imie . Les années su i 
vantes , ses lec tures t ra i t è ren t de la d é c o m p o 
sition des t e r res et des eaux par le galvanisme. 
Il prouva q u e l 'eau à l 'état p u r ne cont ien t q u e 
de l 'hydrogène et de l 'oxygène , avec des m a 
tières salines en dissolut ion. Les expér iences 
de Davy, ses n o m b r e u s e s décomposi t ions de 
corps composés d u e s à l 'action de la pile de 
Volta dont la découver te merve i l l euse facilitait 
les t ravaux de la chimie permi ren t à Berzélius 
de classer les corps s imples su ivant sa théor ie 
é lec t ro-chimique établissant que Yaffinitê con
siste dans l'énergie des pouvoirs électriques oppo
sés. C'est ainsi q u e par ses r eche rches inces 
santes H u m p h r y Davy ouvrai t à la science ch i 
mique u n horizon nouveau . 
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Au mois d 'oc tobre de l ' année 1807, il soumit 
la potasse à l 'action d 'une pile de t rès -grande 
dimension et découvri t ainsi un métal fort cu
r ieux, le potassium, qui est blanc c o m m e l 'argent , 
se dé t ru i t r ap idemen t à l'air et s 'enflamme au 
contact de l ' eau. Cetfe découver te passe avec 
raison p o u r la plus impor tan te qu 'on ait jamais 
faite en c h i m i e ; Davy prouva que les alcalis et 
les terres, c 'est-à-dire la potasse, la soude, la ba

ryte, l'alumine, e t c . , ne sont pas des corps 
s imples c o m m e on l'avait c ru jusque- là , mais 
des combinaisons d 'oxygène et de métaux nou
veaux qu' i l réussi t à isoler p o u r la p lupar t . 
Pa rmi ces mé taux le potassium et le sodium sont 
devenus très-uti les aux ch imis tes . 

H u m p h r y Davy a écr i t p lus ieurs ouvrages , 
pa rmi lesquels nous c i te rons les Eléments de 
chimie agricole, qu i furent t radui ts en français 
par M. Bulos en 1 8 2 9 ; les, Eléments de chimie 

philosophique, Salmonia, et un grand n o m b r e 
de m é m o i r e s sur les l iquides et les fluides élas
t iques renfe rmés dans les c r i s taux ; sur les p ro 
priétés et les combinaisons du c h l o r e ; sur les 
broui l la rds des r iv ières ; sur les mat ières et le 
feu des vo l cans ; sur l ' emploi , c o m m e agents 
mécan iques , des gaz c o m p r i m é s à l 'état l i qu ide ; 
sur l 'action de la pile galvanique ; sur le dou
blage en zinc des vaisseaux ; sur les acides for
més sans oxygène , e tc . , e tc . 
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Les p remie r s essais photographiques sont 
dus à Davy, qu i , de eonccr t avec W e d g e w o o d , 
obtint la r ep roduc t ion de gravures sur papier 
couvert d'azotate d 'argent et tenta de fixer les 
images de l à c h a m b r e o b s c u r e ; mais les épreuves 
obtenues noircissant à la lumière et le dessin 
é tan t mal venu , les deux savants, découragés , 
abandonnè ren t cette r echerche , qui fut reprise 
et m e n é e à bonne fin par M. Talbot , dont nous 
par lons à l 'article Daguer re . 

Dans le cours de ses expériences sur les gaz , 
Davy reconnu t que le gaz hydrogène et ses 
composés ne s 'enflamment pas au contact d ' une 
lumière tamisée, absorbée en partie par u n e 
toile métal l ique d 'un tissu ser ré . Tel fut Je p r i n 
cipe de l ' admirable invention de la lampe de 
sûreté pour les mineu r s , que d e fréquentes ex 
plosions dans les puits houil lers déc imaient mi 
sé rab lement . 

Tant de découvertes uti les, tant de t ravaux 
encyclopédiques devaient i l lustrer et enr ich i r 
leur au teur . En 1805, H u m p h r y Davy fut n o m 
mé secrétaire de la Société royale de Londres , 
qu'i l prés ida quinze ans après . En 1807, u n 
prix lui fut déce rné par l ' Institut impérial de 
F rance , t émoignage aussi honorable pour Davy 
que p o u r notre patr ie , car à cet te é p o q u e , 
c o m m e on le sait, le F rance et l 'Angleterre se 
t rouvaient divisées par une guer re fur ieuse, 
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enfin l ' illustre chimiste fut élevé à la dignité de 
baronne t . 

Non moins h e u r e u x dans sa vie privée que 
dans sa vie pub l ique , H u m p h r y Davy avait 
épousé , en 1812, une f emme r iche et douée 
d 'un espri t élevé. Il ne manqua i t donc r ien à 
sa for tune. Par ma lheu r , des travaux incessants 
avaient miné sa const i tut ion peu rohus te ; il 
dut suspendre ses r eche rches scientifiques et 
d e m a n d e r aux voyages, à d 'aut res cl imats , de 
nouvel les forces phys iques . Davy visita tour à 
t o u r l 'Italie, la F r a n c e , la Suisse, Genève, où 
il t e r m i n a sa ca r r iè re au mois de mai 1829, à 
l 'âge de c inquante ans , en t re les hras de sa 
femme* et d 'un frère dévoué , le doc teur John 
Davy. Tous les ci toyens de Genève vouluren t 
assister à ses funérai l les . 

Madame Davy consacra d i g n e m e n t la m é 
moi re de son m a r i en fondant à Genève u n p r ix 
q u i dut être d é c e r n é tous les deux ans , par 
l 'Académie d e cet te ville, à l ' auteur de l ' expé
r ience la p lus neuve et la plus féconde. 

L 'Europe savante fut u n a n i m e à déplorer la 
pe r t e d ' H u m p h r y Davy, don t le génie et le ca 
ractère étaient universel lement appréc iés . Cu-
vier ( rappor t en da te du 23 avril 182(3) n'avait 
pas a t tendu la m o r t de l ' i l lustre chimiste p o u r 
faire son éloge à l 'Académie des sc iences . 

H u m p h r y Davy fut un h o m m e universe l ; sa-
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vant , poè te , ph i losophe , enthousias te des beaux 
ar ts , ses ouvrages sont rempl is d 'é loquents ape r 
çus et de fines observat ions . Nul ne sut mieux 
démont re r ses théories et en développer le sens 
ph i losoph ique . Dans les Consolations en voyage, 
ou les Derniers jours d 'un phi losophe, ouvrage 
écrit en 1818 devant les ru ines de P o m p e i et 
d ' i l e r cu l anum, auxquels il a r racha un m a n u s 
crit noirci de Cicéron: De republica, et par des 
p rocédés c h i m i q u e s , pu t en r end re lisibles les 
feuilles, nous t rouvons les hautes pensées q u ' o n 
va lire : 

a Le déve loppemen t de l ' intelligence consiste 
dans u n e succession de c h a n g e m e n t s ou de 
mouvemenfs dont nous ne re tenons que ce qui 
nous est utile ou nécessaire . Dans not re état ac
tue l , l ' intel l igence est na tu re l l emen t l imitée et 
impar fa i t e ; mais cette imperfect ion dépend de 
son mécanisme ma té r i e l ; nous devons convenir 
qu 'avec u n e organisat ion plus parfaite l ' intell i
gence jouirai t d 'un pouvoir b e a u c o u p p lus 
é tendu . Si l ' h o m m e , tel qu ' i l est ac tue l lement 
organisé , était i m m o r t e l , ce serait l 'é terni té 
at tachée à une m a c h i n e ; la plus grande par t ie 
de ses connaissances ou de ses souvenirs se 
perdra ien t successivement , de sorte qu' i l serait 
re lat ivement à ce qui est arr ivé il y a mille ans 
exactement c o m m e l 'enfant qui perd le souvenir 
des événements de la première année de sav ie .» 
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Rien d e plus spirituel que les portrai ts à la 
p lume de que lques savants qu'il t raça lorsqu' i l 
vint à Paris en 4813 ; ce sont d ' intéressants cro
qu i s . D'abord celui de Guyton de Morveau : 

o Guyton de Morveau était t rès-vieux quand 
je fis sa connaissance . Rien qu' i l eût é té un 
violent républ ica in , il était d i rec teur de la 
Monnaie sous Bonapar te et ba ron de l ' empi re . 
Ses manières étaient douces et conci l iantes . Une 
preuve de son carac tère , c'est qu 'ayant p romis 
son vote à que lqu ' un pour la place de cor res
p o n d a n t de l ' Inst i tut , il tint sa p romesse , et 
c'est cette seule voix qui m'avait m a n q u é pour 
r éun i r l 'unanimi té des suffrages. Ne m'é tan t 
jamais mêlé d ' in t r igues de ce genre , j ' au ra i s 
toujours ignoré ce détai l , s'il ne m'avai t pas été 
raconté par lu i -même un jou r que je dînais chez 
lu i . » 

Au tou r du cour t isan-chimis te Chap ta l : 
o Chaptal fut quelque t emps minis t re de l 'in

té r ieur sous le Consulat. Courtisan et ch imis te , 
il était actif, amusan t , intr igant . D'un naturel 
bon , il avait u n e conversat ion vive et en jouée . 
Plus h o m m e du m o n d e qu ' aucun au t re savant 
de F r a n c e , il passe pour l ' au teur du décre t de 
Napoléon contre le c o m m e r c e (le b locus cont i 
nental) . S'il en est ainsi, il aura cont r ibué plus 
que tout au t r e , ho rmis son maî t re , à la gloire 
mil i taire de la Grande-Bretagne. » 
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Voici Vauqilelin et Gay-Lussac! 
K Vauqucl in était au déclin du sa vie quand 

je le vis pour la p remiè re fois en 1 8 1 3 ; c'était 
un h o m m e qui m e donna l 'idée des chimistes 
français d 'un au t re âge. On ne saurait imaginer 
r ien de plus singulier q u e sa vie et son in té
r ieur . Deux vieilles filles. Mesdemoiselles F o u r -
croy, sœurs du professeur de ce n o m , tenaient 
sa maison . Je me rappel le qu ' en y ent rant pour 
la p remiè re fois, je fus introdui t dans u n e sorte 
de c h a m b r e à coucher , qui servait en m ê m e 
t emps de salon. L 'une de ces demoisel les était 
au lit et occupée à net toyer des truffes pour le 
déjeuner . Vauqucl in tenait abso lument à mo 
régaler , malgré mes efforts pour décl iner son 
invitation. Rien de plus ext raordinai re que la 
simplicité de sa conversat ion. 11 n 'avait pas le 
moindre sent iment des convenances ; il parlai t 
de choses qui depuis le t emps d u paradis t e r 
restre n 'avaient jamais fait ent re h o m m e s l 'objet 
d 'une conversat ion devant des pe r sonnes de 
F rance . » 

a Gay-Lussac avait l 'esprit vif, ingénieux et 
p rofond; il unissait une g rande activité à u n e 
grande facilité de manipula t ion . Je le placerais 
volontiers à la tête des chimistes vivants en 
F i a n c e , a 

N 'es t -ce pas d 'une raillerie puissante et de 
bon g o û t ? 
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LA GEOMETRIE 

EUCLIDE ET ARCHIMEDE. 

Ab Jove principium. Nous pouvons ouvrir 
not re série des p récur seur s de l 'as t ronomie par 
Arch imede , qui fut un g é o m è t r e , un physicien 
et un mécanicien plutôt q u ' u n a s t r o n o m e , car 
suivant l 'expression de M. T a i n e , au fond l ' as
t ronomie est un p r o b l è m e de m é c a n i q u e . 

Eucl ide et Arch imede sont les deux g é o m è 
tres les plus célèbres de l 'ant iquité , mais Archi -
m è d e l ' empor t e sur Euc l ide , qu i n e fut q u ' u n 
savant théoricien, par le n o m b r e et la var ié té 
de ses découver tes , de ses applicat ions. 11 m e 
sura la surface do la sphè re , t rouva le p rob l ème 
de la parabole , inventa la doctr ine des centres 
de gravité et l av is admirable qui por te son n o m . 
Il eut en ou t r e la gloire de faire servir son sa
voir à la défense de sa pa t r ie . 

L 'ant iqui té n'offre pas de plus belle page que 
la défense de Syracuse . Arch imede incendia la 
flotte r o m a i n e , — on croit q u e ce fut à l 'aide 
de miro i r s réf lecteurs , — et t int long temps en 
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éuhec des forces supér ieures par la fecondile 
et les ressources toujours nouvel les de son g é 
nie scientifique. Mais la ville de Syracuse fut 
empor t ée par surpr i se , el Arch imede qu i était 
absorbé dans ses calculs, fut tué par un soldat 
r o m a i n . L 'h i s to i re , fertile eu anecdotes plus ou 
moins a u t h e n t i q u e s , r appor t e q u ' A r c h i m è d e 
aurai t irrité la bruta l i té de ce soldat en lui o r 
d o n n a n t impér i eusemen t de ne pas déranger ses 
cercles. Une au t r e anecdote de la m ê m e valeur , 
veut qu ' ap rès avoir réso lu , dans un ba in , un 
p r o b l è m e d 'hydros ta t ique , Arch imede soit sorti 
tout nu en s 'écriant : J'ai trouvé! Eûp-qv.xl T o u 
j o u r s est-il que l 'esprit du grand géomèt re et 
du g rand mécanicien fut complè t emen t absorbé 
par les é tudes et qu ' i l fut possédé du d é m o n 
de la sc ience . A r c h i m e d e , qui naquit vers l'an 
467 de R o m e , avait soixante-quinze ans quand 
il m o u r u t . La p lupar t de ses ouvrages , écrits 
dans le dialecte dor ien , sont parvenus à la pos
tér i té . » Ceux qui sont en état de c o m p r e n d r e 
Arch imede , a dit Leibnitz, admi ren t moins les 
découvertes des plus grands h o m m e s m o d e r 
nes . » Lagrange a dit aussi q u ' o n devait à Ar
c h i m e d e la m é c a n i q u e de l 'ant iqui té . On Jui 
doit en ou t re la p remiè re idée de la réfraction 
a s t ronomique , les recherches les plus curieuses 
sur les équat ions indé te rminées , une excellente 
théorie de l 'hydrostat ique et l ' invention de plu-
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sieurs machines qui ont été perfect ionnées pa r 
les mode rnes et appl iquées aux ar ts et à l 'in
dus t r ie . 

Trois siècles avant l 'ère ch ré t i enne , Aristar-
que faillit pe rd re la vie sous l 'accusation d 'ou
trage aux dieux pour avoir émis l ' idée que la 
terre tournai t au tou r du soleil. Après lui, les 
cé lèbres as t ronomes grecs , Ptolérnée et I l ippar-
que , les c réa teurs de l 'as tronomie scientifique 
dans l 'ant iquité , n 'osèren t soutenir la théorie 
d 'Ar is tarque . Comme l 'anatomie, c o m m e beau
coup d 'autres sc iences , l ' as t ronomie devait su 
bir une nuit de dix siècles avant d 'ê t re consti
tuée définitivement par Copernic, Galilée, 
Kepler et Newton . 
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LA PEINTURE 

J E A N V A N - E Y C K . . L E O N A B D D E V I N C I . 

Jean Van-Eyck appar t ient à la famille il
lustre des artistes savants . 

Chaque tableau qui figure aux Exposi t ions 
des beaux-a r t s glorifie le génie de Jean Van-
Eyck, l ' inventeur de la pe in tu re à l 'hui le . 

Les t ravaux et les découver tes de Van-Eyck 
occupent plus de p lace dans l 'his toire que les 
détails int imes de sa vie. A l ' époque où il naqui t 
(eu 1366, dans le L i m b o u r g , au village d 'Eyck 
près de la petite ville de Maeseyck), on ne s'in
téressait pas plus à un pe in t re qu 'à u n m a n œ u 
vre . 

De l 'éducation de famille d é p e n d p re sque 
toujours la des t inée de l ' h o m m e . André Vésale 
appar tenai t à une famille de m é d e c i n s ; V a n -
Eyck, à une famille d 'ar t is tes . Son pè re et son 
Irère aîné Huber t é taient pe in t res . Renouvelant 
le sacrifice de Lalla de Cyzique, célèbre dans 
l 'ant iquité par ses mosa ïques , et que Pline a p 
pelle la Vierge éternelle, sa sœur Marguer i te 
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renonça vo lon ta i rement aux joies d u mar i age ; 
elle consacra sa vie à la pe in tu re . 

Dès l 'enfance, Jean Van-Eycl< prit le crayon. 
Lorsque son pè re m o u r u t , Huber t se chargea 
de son éducat ion d 'ar t is te , et rempl i t ce devoir 
avec une touchan te soll ici tude. 

Le j e u n e Van-Eyck, doué d 'un esprit péné
t ran t et réfléchi, progressa r ap idemen t sous la 
tutel le d 'Huber t . Il m o n t r a le goût le plus vif 
pour son ar t , et révéla bientôt d 'heureuses qua
lités en peignant ses p remie r s panneaux dans 
la maniè re a l l emande de Guil laume de Maas
tr icht , qui paraî t avoir été le maî t re ou le m o 
dèle de son pè re et de son frère. Facius , l 'un 
des his tor iens de Jean Van-Eyck, nous apprend 
aussi qu'i l profitait de ses instants de répit pour 
é tudier les sc iences exactes , spécia lement la 
chimie, é tudes qui devaient le met t re plus tard 
sur la voie de sa préc ieuse découver te . 

Les frères Van-Eyck avaient une réputa t ion 
bien établie à Maeseyck; ils y vendaient fa
ci lement leurs panneaux ; mais nos peintres 
sent irent leur ambit ion croî t re avec leur t a l en t ; 
ils voulurent s 'exercer sur un plus grand théâ t re , 
dans une ville plus impor tan te que Maeseyck. 
Ils par t i ren t pour Bruges , accompagnés de Mar
gueri te leur s œ u r . 

A la fin du qua to rz ième siècle, les Pays-Bas 
jouissaient , à la face de l 'Europe asservie, 
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d ' immuni tés et de l ibertés qui en faisaient la 
contrée la plus r iche du m o n d e . Tou tes les cités 
de la ligue anséat ique florissaient. Bruges , la 
métropole f lamande, comptai t alors soixante-
hui t corps de m é t i e r s ; cent vaisseaux appo r 
taient quo t id iennement dans son por t les p ro 
duits commerc iaux de différents pays. Les types 
les plus opposés , l 'Anglais, l 'Africain, le T u r c , 
l 'Al lemand, se heur ta ient sur les quais . 

Ce fut dans une telle ville que les Van-Eyck 
puren t é tudier la vie humaine sous ses faces 
les plus variées. Leur débu t fut pénible . Grâce 
au dévouemen t de la sœur Marguer i te , é c o n o m e 
et ménagè re du petit intér ieur , la misère n 'a t 
teignit pas nos ar t is tes . Ils vivaient m o d i q u o -
men t du fruit de leurs t ravaux, quand l 'esprit 
che rcheu r de Jean Van-Eyck découvrit un secret 
équivalent à une for tune . 

Dans l 'antiquité et au t e m p s de Van-Eyck en
core , les artistes peignaient en d é t r e m p e , c'est-
à-dire qu' i ls délayaient leurs couleurs avec du 
blanc d 'œuf ou de la gor:.me selon leur na ture ; 
puis ils les appl iquaient sur des panneaux qui 
avaient reçu une impress ion à la colle, et ils 
vernissaient la toile au moyen d 'une mixt ion 
d 'hui le de lin et de g o m m e a rab ique . Mais cet te 
pe in ture n'offrait aucune durée ce r t a ine ; les 
teintes étaient p â l e s ; l ' impression de l 'a ir , de 
l ' eau , du soleil ternissait les nuances , les effaçait 
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e t parfois les anéantissai t . Pareil accident arriva 
à Jean Van-Eyck lorsqu ' i l fit sécher au soleil 
u n tableau f ra îchement pe in t , d 'un g rand pr ix . 
Les p lanches se disjoignirent , et sa pe in ture c re 
vassée fut pe rdue . 

Dépité d 'une telle pe r te , Van-Eyck résolut d'y 
r eméd ie r à l 'avenir . T rans fo rman t son atelier 
e n laboratoi re , il appela à son secours ses con
naissances en ch imie . Il fit d 'abord de vaines 
expér iences ; mais en f in il t rouva que les hui les 
siccatives de noix et de lin amalgamaien t mieux 
la pe in tu re q u e l 'eau d 'œuf et de g o m m e . Les 
cou leurs ainsi délayées recevaient un brillant 
ext raordinai re qui rendait inutile l 'ancien usage 
d u v e r n i s ; en ou t r e , elles bravaient l 'action du 
soleil et de l ' humidi té . De la théor ie , Jean Van-
Eyck passa à l 'application. Il se servit de son 
nouveau p rocédé p o u r pe indre avec son frère 
H u b e r t p lus ieurs tab leaux , qu i , à en croire les 
témoignages his tor iques, émervei l lèrent les con
tempora ins . 

Des acclamat ions universel les accuei l l i rent 
cette i m p o r t a n t e découver te qui apportai t une 
révolution radicale dans les ar ts . La couleur était 
créée ; bril lant émule du soleil, le p inceau pou
vait je ter la lumiè re sur la toile, éclairer les 
paysages, dégrader les tons , ouvri r les pe r spec
tives. C'était une résur rec t ion . A la na tu re 
.sèche et mor t e des vieux tableaux, Jean V a n -
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Eyck opposai t fa na tu re p lan tureuse et vivante ! 
Les peintres du t emps ne furent pas les d e r 

niers à s 'émouvoir de cette invent ion, d 'autant 
mieux que que lques -uns avaient inut i lement 
che rché jusque- là un moyen de suppléer à Tin-
suffisance de l 'ancienne mé thode , ent re autres 
Baldovinetti et Pesel lo. Un moine al lemand du 
onzième siècle, n o m m é Théophi le , avait réd igé 
un trai té De omni scientia piclurse artis, dans 
lequel il décrivait la prépara t ion de l 'huile de lin 
et celle du vernis fait avec cette h u i l e ; mais d'a
près l ' auteur lui-même ce procédé , excellent pour 
pe indre les m u r s , les boiseries , les s ta tues , était 
inappl icable aux tableaux. C'est donc à tort que 
Raspe , Lessing et Monteber t , s 'é tayant de ce 
manusc r i t impr imé à Londres en 1 5 8 1 , essayè
ren t de contester à Van-Eyck la gloire de son 
invent ion. Us n 'on t appor té a u c u n e preuve à 
l 'appui de l eu r asser t ion, que tous les faits d é 
m e n t e n t . 

Si vra iment la pe in ture à Thuile eût é té connue 
avant Jean Van-Eyck , c o m m e n t expl iquer l 'en
thous iasme de ses contempora ins? Se seraient-
ils ainsi d isputé ses tableaux, les auraient-i ls 
achetés à peine achevés , et t ranspor tés en Alle
magne , en Italie, en F rance? Lauren t de M é -
dicis , le duc d 'Urbin, F rédér ic II p r i r en t plu
sieurs toiles de Van-Eyck. Des m a r c h a n d s 
florentins envoyèrent en cadeau au roi de Naples, 
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Alphonse I e r , un tableau à l 'huile du peintre 
flamand q u e toute l'Italie voulut voir. Un des 
plus illustres ci toyens de la ville deGand , l 'éche-
vin Josse Vydt , appela Van-Eyck pour lui con
fier la décorat ion de la chapelle mortuaire, de sa 
famille, placée dans la ca thédra le de Saint-
Bavon. 

Les frères Van-Eyck qui t tè rent Bruges et 
vinrent à Gand. Aussitôt instal lés, ils se mi ren t 
à l 'œuvre . Ils peignirent un sujet symbol ique 
tiré de l 'Apocalypse : le Triomphe de l'Agneau 
pascal, vaste composi t ion conçue d 'une manière 
grandiose , et représen tan t sur douze volets le 
Pè re é ternel , Adam et Eve, la vierge Marie, saint 
J ean , l 'Agneau mys t ique , symbole du Christ, 
en touré de toute la chré t ienté : p rophè tes , mar
tyrs , papes , card inaux, e rmi tes , soldats du 
Christ, c 'est-à-dire plus de 330 ligures différen
tes . Dans le g roupe des soldats du Christ , on 
dis t ingue les figures his tor iques de Godefroi de 
Bouillon, T a n c r è d e , Rober t de F landre , Char
les le Bon , le duc de Bourgogne , Phi l ippe le 
Bon, Josse Vydt et les frères Van-Eyck eux-
m ê m e s . 

L 'Europe vint en pèlerinage à Gand p o u r ad
mi re r cette créat ion magnifique t e rminée en 
d43'2 par Jean Van-Eyck, qui en recueilli t toute 
la gloire. Hube r t était mor t avant la fin de « cette 
g r a n d e épopée his tor ique de la pe in ture née r -
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landaise, « selon la r emarquab le expression de 
M. iMichiels. Son corps fut descendu dans le 
caveau de la chapelle qu' i l avait o rnée . Sa sœur 
Margueri te le suivit de près au t o m b e a u . L ' in
scription suivante fut gravée sur les m u r s de 
l'église de Saint-Bavon : 

« Huber t Van-Eyck repose en ter ré ici , p rès 
de sa sœur , qu i é tonna aussi le m o n d e par ses 
pe in tu res . » 

Margueri te Van-Eyck laissa u n excellent ta
bleau représentant un Christ pe rcé d ' un coup 
de l ance . 

Quoique Hube r t Van-Eyck ait été p r imé par 
son f rère , il n ' en fut pas moins un pe in t re t rès-
dis t ingué. Les volets supér ieurs de l'Agneau 
pascal t émoignent de l 'habileté de sa compos i 
t ion et de l 'expression élevée, idéale qu'i l sut 
d o n n e r aux g randes figures du P è r e é ternel , d e 
la Vierge Marie et de saint J e a n , fidèle en cela 
à l 'école a l lemande de Gui l laume. 

Après la mor t de son frère et de sa sœur , Jean 
Van-Eyck , isolé à Gand , songea à se mar i e r . Il 
épousa , à l 'âge de quaran te a n s , une F l a m a n d e 
fort laide, c o m m e le constafe le por t ra i t du 
musée de Bruges peint par lui ; mais sans dou te 
elle avait des qualités morales qui racheta ient 
ces désagréments de na tu re . 

Philippe le Bon, un ami , un pro tec teur éclairé 
des ar t s , avait connu Van-Eyck dans sa j eunesse , 

xx iu . 9 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Est imant son caractère droi t , sa vive intel l igence, 
ses façons é légantes , il l 'attira à sa cour , le n o m 
ma son conseiller pr ivé et lui confia diverses 
missions ar t is t iques. Le 19 oc tobre 1428, le 
pe in t re flamand s ' embarqua au port de Bruges 
p o u r le Po r tuga l ; il faisait part ie d 'une ambas
sade chargée par Phi l ippe le Bon de d e m a n d e r 
au roi Jean I e r la main de sa fille Isabelle. Van-
Eyck devait r ep rodu i r e les trai ts de l ' infante. 
Les ambassadeurs de Phi l ippe furent fêtés à la 
c o u r de Por tuga l . Dès que Van-Eyck se fut ac 
qui t té de sa miss ion , il envoya le portrai t d'Isa
bel le à Phi l ippe le Bon, pu is , dégagé de tout 
souci , il sillonna la pén insu le , admiran t les 
figures bronzées , les types a rden t s , les chauds 
hor izons , la na tu re éblouissante de ce pays de 
soleil . Au re tour , Van-Eyck faillit pér i r eu mer . 
On se trouvait à l 'époque de l ' équ inoxe ; une 
furieuse t empê te assaillit l 'escadre qui portai t 
l ' infante Isabelle, les ambassadeurs et d 'autres 
cour t i sans . Sur quatorze vaisseaux, neuf se per
d i r e n t ; les au t re s en t rè ren t dans le por t de 
Bruges après trois mois d e navigat ion. 

Echappé à ce danger , Van-Eyck cou ru t à 
Anvers , t e rmina les dern iers volets de l'Agneau 
pascal, puis il revint à Bruges où il peignit un 
cer ta in n o m b r e de por t ra i t s . Il travaillait dans 
Ja ville d 'Ypres à un autel de l 'église Saint-
Martin, lorsque la m o r t le surpr i t la palet te à 
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la main . Transpor té à Bruges , il y expira en 
1445 , âgé de c inquante-neuf ans . L'église Saint-
Donat reçut ses dépouil les morte l les . Cet édiiice 
n'existe plus au jourd 'hu i , une p r o m e n a d e la 
r emplace , et les passants indifférents foulent aux 
pieds les cendres du célèbre Jean Van-Eyck . 
Voici l ' épi taphe qu i avait été inscrite sur son 
tombeau : 

a Ici r epose Jean , qui fut es t imé pour ses ver-
« tus"et pour ses talents , et don t l 'art an ima la 
a n a tu r e . Il surpassa Phid ias , Apelles , Po ly -
« clète. Les Pa rques cruelles nous ont enlevé 
« cet h o m m e i l lustre . Des p leu r s sont inut i les , 
a c'est l 'arrêt du destin. Priez p o u r l u i ; que son 
« âme soit accueill ie par Dieu. » 

Jean Van-Eyck n'avait pas voulu empor t e r les 
secrets de sa pe in tu re avec lui . Il avait admis 
dans son atelier de Bruges que lques disciples 
choisis, tels que P ie r re Chr is tophsen, Rogier 
Van der W e y d e n , Hugo Van der Goës. Ses 
compatr io tes ne furent pas les seuls à profiter 
de son invention : Antonel lo, de Messine, qu i 
était accouru de l'Italie après avoir vu à la cou r 
d 'Alphonse I e r un tableau à l 'huile peint par 
Van-Eyck, sut gagner ses bonnes grâces en lui 
faisant cadeau de n o m b r e u s e s esquisses i ta
l iennes . Le pe in t re flamand associa l ' é t r an
ger à son travail, lui dévoila tous ses secrets . 
Antonello d e m e u r a auprès de son maî t re e t 
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de son bienfaiteur j u squ ' à sa m o r t , puis il 
revint en Italie p o u r c réer la nouvelle école de 
pe in tu re . 

Les autres nat ions suivirent l 'exemple de 
l'Italie ; c h a q u e pays eut ses init iateurs : en Hol
lande, Albert Van-Ouwater et G-uérard de Saint-
Jean ; en Al lemagne , Albert D u r e r ; en F rance , 
J ean Cousin et Simon Vouët . 

Heml ing , Lucas d e L e y d e , les Breughel , R u -
bens , Van-Dyck, B rawer , Van-Ostade, Téniers , 
con t inuèren t la g lor ieuse tradit ion de l 'école 
flamande qu i est représen tée au d ix-neuvième 
siècle par Gallais, W e p p e r s , Keyser , Leys, 
Dyckmans , Cibat, H a m o n , Van-Houe , W a -
dorph . Ces dern ie rs ar t is tes , quo ique doués 
d 'un incontestable mér i t e , n 'on t pas ma in t enu 
l 'art f lamand à la hau t eu r où l 'avaient placé 
Rubens et Tén ie r s . 

L'école flamande est avant tout u n e école 
coloris te , na tura l i s te , réaliste, p o u r nous servir 
d 'une expression fort en vogue au jourd 'hu i . 
Cependant son i l lustre chef ne fut pas exclusif. 
En peignant la perspect ive, les paysages, les 
an imaux , les fleurs, les scènes de g e n r e , les 
in té r ieurs , l 'a l légorie, le por t ra i t , l 'universel 
Jean Van-Eyck sut être tour à tour élevé et 
s imple , c réa teur et observateur , naïf et réfléchi. 
A la fin rie sa vie, il est vrai, après son voyage 
en Por tuga l , sa man iè re se modifia d ' une m a -
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nière sensible ; il a b a n d o n n a tout à fait la t r a 
dition de l'école a l lemande pour ne se préoccu
per que de la cou leur et d e la vérité imitat ive. 
Il fut vrai , sp lendide , exact c o m m e la na tu re 
e l l e -même . Heml ing et Lucas de Leyde , par 
leurs créat ions idéales et suaves, che rchè ren t 
les p r e m i e r s à réagir con t re les tendances t rop 
positives du maî t re . 

Les tableaux des frères Van-Eyck euren t une 
dest inée orageuse . Des iconoclastes impies dé 
t ruis i rent un certain n o m b r e de ces toiles, pr in
cipalement celles d 'Huber t . La grande c o m p o 
sition symbol ique de l'église de Saint-Bavon 
échappa deux fois aux flammes. Phi l ippe II 
chercha à se l ' appropr ier , mais ne pouvant 
l 'obtenir des Gantois , il la fil copier par l 'excel
lent peint re Michel Coxie en 1S58. Un autre 
tableau de Jean Van-Eyck , représentan t deux 
fiancés que la fidélité uni t , fut découvert au 
fond de la bou t ique d 'un barbier par la princesse 
Marie, sœur de Charles-Quint, gouvernante des 
Pays-Bas. La princesse Marie acquit cette œuvre 
moyennan t une pension annuel le de 100 florins 
donnée à l ' heureux barb ier , qui faillit devenir 
fou de jo ie . Les tableaux de Jean Van-Eyck 
échappés à la fureur des iconoclastes et à la 
nui t des t emps , se t rouvent à la P inaco thèque 
de Munich, aux musées de Gand, de Bruges, de 
la Haye, de Berlin. Le musée du Louvre de Paris 
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possède deux chefs-d 'œuvre du peintre flamand, 
une Vierge et les Noces de Cana. 

Jean V a n - E y c k n e fut pas seu lement le créa
teur de la pe in tu re à l 'hui le , il réforma l 'art du 
peint re-verr ier . C'est à lui que l 'on doit l 'emploi 
de l 'émail dans la pe in tu re sur ve r r e , ainsi que 
l 'art de c reuser le verre au moyen du tou r et 
de l 'émeri p o u r former des dessins var iés , des 
broder ies de diverses couleurs sur le m ê m e 
morceau de ve r re . 

Tels furent les t ravaux et les découver tes d u 
célèbre pe in t re Jean Van-Eyck, qui signait ses 
œuvres i m m o r t e l l e s : A L S I C H K A N , comme je puis. 

Le génie est tou jours modes te . 

Quelques h o m m e s dans l 'ant iqui té et dans le 
m o n d e m o d e r n e on t été doués d 'apt i tudes 
universel les . Dante Alighieri , aussi savant que 
poë te , avait p roc l amé l 'expérience c o m m e le 
pr incipe de tout p rogrès art ist ique et industr iel . 
Avant Newton., il avait a t t r ibué à l 'influence 
lunai re la cause du flux et du ref lux; avant Linné , 
il avait dédui t de leurs o rganes sexuels la clas
sification des végétaux. P lus t a rd , à la fin du 
quinz ième siècle , le célèbre pe in t re Léonard de 
Vinci fut le plus grand savant de son t e m p s . 
Très-fort en h y d r a u l i q u e , il fertilisa la Lombar -
die en ouvrant la navigation d e Milan ; il décrivit 
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avant Porta la c h a m b r e o b s c u r e ; l ' a rch i tec ture 
la ch imie , l ' as t ronomie lui étaient familières. 
Il partagea ses h e u r e s entre la science et l 'art , 
et on ne sait si on doit plus admirer en lui l 'ar
tiste q u e le savant . 
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LA PHOTOGRAPHIE 

T A I . B O T , N I E P C K E T B A G U E B H E . 

C o m m e toutes les choses rie ce m o n d e , la 
gloire est que lque peu t r o m p e u s e . L ' h o m m e 
qui le p remie r a t rouvé le secret de fixer la re
présenta t ion des objets extér ieurs par l 'action 
ch imique de la lumière est m o r t pauvre et 
ignoré , après avoir sacrifié son pa t r imoine , son 
b i en -ê t r e et vingt années de son existence aux 
expér iences pho tog raph iques . Tous les b é n é 
fices de l ' en t repr ise sont revenus à Daguerre , 
qui a per fec t ionné la mé thode de Joseph Niepce 
et inventé l 'appareil qui por te son n o m , le da 
gue r réo type . 

U n grand n o m b r e de personnes connaissent 
au jourd 'hu i les procédés de la pho tog raph ie ; 
nous ne donne rons donc q u ' u n r é s u m é des opé
ra t ions . 

Une lame de cuivre ou de p laqué , recouver te 
d 'a rgent et exposée du ran t que lques instants 
aux vapeurs subti les de l ' iode, a la p ropr i é t é , 
lorsqu 'e l le est placée dans la c h a m b r e no i r e ,de 
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réfléchir l ' image fo rmée par la lentille d e l ' in
s t rumen t appelé objectif. La lumiè re p rodu i t 
sur cet te p laque ainsi p r épa rée u n e action chi
m i q u e qui i m p r i m e l ' image présentée en d é 
composant l ' iodure d 'a rgent d ' u n e manière gra
d u é e . 

Par exemple , si vous placez votre i n s t rumen t 
pho tograph ique devant une statue don t le torse 
est bien éclairé et les j ambes dans l ' o m b r e , les 
parties éclairées de la s tatue décomposeron t s e n 
s iblement l ' iodure d 'a rgent , tandis q u e les par
ties dans l ' ombre frapperont l égè rement la pla
q u e . Ainsi se forment , par le j eu du soleil sur 
l'objectif, les teintes et les demi- te in tes , les 
o m b r e s et les clairs. P o u r r e n d r e l ' image visi
b le , on expose la p laque aux vapeurs d u m e r 
cure dès qu 'el le est sortie de la c h a m b r e obs
c u r e ; après quoi on la lave dans l 'hyposulfite 
de soude . 

Cette opéra t ion , fort s imple en appa rence , a 
coûté trois siècles de r eche rches à l 'esprit h u 
main . La p remiè re not ion p h o t o g r a p h i q u e est 
due au Napolitain Jean-Baptiste Por ta , physicien 
d u seizième siècle. Il construisi t des c h a m b r e s 
noires portat ives , boîtes fermées de tous côtés 
et laissant passer les rayons l umineux par u n 
petit orifice, une lentil le, sorte d'œil artificiel 
d a n s lequel les objets v iennent se concent rer 
et se réfléchir. 
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Porta dest inait ces apparei ls aux pe r sonnes 
qu i apprena ien t à dess iner . Mais la c h a m b r e 
no i r e , semblable au miro i r , n e ga rdan t pas 
l ' image fugitive, il fallait t rouver un moyen de 
la fixer. 

Suivant le rappor t de François Arago à l 'Aca
démie des sciences, Fabr ic ius reconnut , en 1566, 
que les sels d 'argent ont la propr ié té de se 
nuancer et de se décompose r a u contact de la 
lumiè re . Plus tard , W e d g w o o d et l ' i l lustre 
chimiste H u m p h r y Davy tentèrent do fixer les 
images fugitives de la c h a m b r e o b s c u r e ; mais 
après divers essais inf ructueux, ils cessèrent 
leurs recherches . La solution de ce p rob l ème 
était réservée à l ' infatigable persévérance et à 
Tesprit che r cheu r de Niepce . 

Joseph-Nicéphore Niepce, né à Chalon-sur-
Saône en 1765 , choisit la carr ière mili taire. A 
peine âgé de t rente ans , une longue maladie 
l 'obligea à qui t ter l ' a rmée . Après avoir fait les 
campagnes d'Italie avec le g rade de sous- l ieu
tenant , il fut n o m m é adminis t ra teur du district 
de N i c e ; puis il revint dans ses foyers, à Châ-
lon, où il se consacra à l 'é tude des sciences 
exactes . 

Niepce c o m m e n ç a ses essais pho tograph iques 
en 1813. Ce fut seu lement en 1817 qu'il t rouva 
le secret de fixer les images de la c h a m b r e ob
scure sur u n e l ame de p laqué recouver te d ' a r -
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gent , endui te d 'une couche de b i tume et plon
gée dans un mélange d 'hui le de lavande et de 
pé t ro le . Mais cette maniè re de p rocéder p r é 
sentait encore de grandes imperfect ions. Niepce 
le sentait b i e n : aussi ne songeait-i l cpi'à r e p r o 
duire des g ravures . L ' image repor tée sur la 
p laque était confuse, mal a c c u s é e ; en ou t re , il 
fallait un temps considérable pour que le bi
t u m e de J u d é e se modifiât sous l 'action de la 
l u m i è r e . 

Daguer re perfect ionna la mé thode Niepce en 
subst i tuant au b i t u m e de J u d é e la distillation 
d 'hui le de lavande, p lus b lanche et plus sensible 
aux rayons solaires, en soumet tan t la p laque 
d 'a rgent à l 'évaporat ion de l'iode : enfin, point 
impor t an t , en faisant saillir l ' image sur la p laque 
au m o y e n de la vapeur mercur ie l le . 

La r e n c o n t r e de Niepce et de Daguerre fut 
amenée d 'une façon assez bizarre. Voici c o m 
men t M. Niepce fils r appor t e le fait dans son 
Historique de la découverte improprement nom

mée Daguerréotype: 

a Dans les p remie r s j ou r s de janvier 1820, 
un de nos parents , M. le colonel Niepce, appelé 
au c o m m a n d e m e n t de l'île de Ré , fut obligé, 
pour affaires relatives à son service, de se r e n 
dre à Par is . A son dépar t p o u r la capitale, il se 
chargea d ' ache te r p o u r m o n père un pr i sme 
ménisque de l ' invention de MM. Vincent et 
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Charles Chevalier, opt ic iens. Ce p r i sme Fut p r o 
mis sous peu de j o u r s . Dans la conversat ion 
qui s'établit entre M. le colonel Niepce et 
M. Chevalier, que lques mots furent p rononcés 
sur la découver te de mon père . Grande fut la 
surpr ise de M. Chevalier , auque l le colonel fut 
contra int d 'assurer que la chose existait rée l le 
men t , et qu ' i l en était d 'autant p lus cer ta in qu ' i l 
avait lu i -même vu des épreuves . Le l endemain 
de cet te communica t ion , M. Daguerre se m o n 
tra d 'abord i n c r é d u l e ; p u i s , s u r les détails posi
tifs de l 'opticien, il le pria ins tamment de lui 
p rocure r le nom et la d e m e u r e de l ' au teur d ' une 
aussi cur ieuse invent ion. M. Chevalier accéda 
au désir de M. D a g u e r r e ; et, que lques jours 
ap rès , m o n père reçut une let tre signée du di
rec teur d u Dio rama . » 

Comme on le voit, Daguer re s 'occupai t éga
l emen t , de son côté , du prob lème photogra
ph ique . La na ture de ses travaux le por ta i t 
d 'ail leurs vers cet te é tude . De bonne h e u r e il 
avait manié la brosse dans les atel iers de pe in 
ture sous l'œil des mei l leurs maî t res , et il avait 
exposé que lques toiles qui accusaient un véri
table talent . Mais il s 'illustra sur tout dans l 'art 
de la décorat ion théâ t ra le , auquel il fit faire de 
grands progrès . Ses magnifiques décors du 
Belvédère, du Songe, de Calas, des Maehabces, 
de la Lampe merveilleuse amenè ren t la popula-
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tiorí par is ienne aux théâtres d u boulevard et à 
l 'Opéra. 

Le H juillet 1822, Daguerrc inaugura son 
Diorama. Il mon t r a aux personnes qui étaient 
a c c o u r u e s avec e m p r e s s e m e n t à cet te fête u n e 
série de t ab leaux , de vues p i t to resques variant 
d 'aspects et passant a l te rna t ivement du jou r à 
la nui t . Par sa sc ience de la décomposi t ion des 
r ayons l u m i n e u x , par des combinaisons n o u 
velles des cou leurs avec la lumière , Daguerre 
créa des effets mervei l leux . La croix d ' honneur 
et la vogue du publ ic le r écompensè ren t de 
ses louables efforts. Malheureusement Daguerre 
perdi t en un m o m e n t le fruit des t ravaux de 
dix-hui t années : un incendie détruisi t son m a 
gnifique Diorama. 

A l ' époque où il r eche rcha les relat ions de 
Niepce, Daguer re , initié à tous les secrets d e l à 
l umiè re , se t rouvai t donc dans d 'excel lentes 
disposit ions p o u r perfect ionner l ' invention pho
tog raph ique . En effet, dès que Niepce eut con 
fié ses procédés au d i rec teur du Diorama, d e 
venu son associé, celui-ci se mi t a rdemmen t à 
l 'œuvre , et il ne t a rda pas à découvr i r les per 
fec t ionnements , les p rocédés nouveaux q u e 
nous avons signalés. 

Daguerre fut aidé dans ses essais divers , dans 
ses n o m b r e u s e s r e c h e r c h e s , par le modes te et 
savant Niepce , qu i n e devai t pas assister au 
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t r i omphe publie de son invent ion. Il m o u r u t 
obscur àChâlon le S juil let 1833, âgé d e soixante-
trois ans . 

La p remiè re communica t ion de la découver te 
de Niepce perfect ionnée par Daguer re , faite le 
7 janvier 1839 à l 'Académie des sciences par 
François Arago, fut saluée d ' unan imes applau
dissements . Sur les rappor ts favorables de Gay-
Lussac à la c h a m b r e des pairs , d 'Arago à la 
c h a m b r e des députés , le gouvernement accorda 
une pension de 6 ,000 fr. à Daguerre et une a u 
t re de 4 ,000 fr. à M. Niepce fils, afin de pouvoir 
l ivrer le secret de l ' invention au publ ic . F r a n 
çois Arago donna connaissance des procédés 
p h o t o g r a p h i q u e s dans la m é m o r a b l e séance du 
19 août 1839, qu i fut une éclatante ovation 
p o u r Dague r re . Que Niepce n 'é tai t - i l là p o u r 
recevoir sa par t de c o u r o n n e s ! 

Quelques jours après , une foule d ' ama teu r s 
encombra ien t les bou t iques des physic iens et 
b raqua ien t des daguerréotypes devant toutes 
les maisons . C'était un engouemen t généra l . 
Jamais invention n'avait été accueillie avec cette 
cha leur . Tou t le m o n d e voulait être peintre. De 
fanatiques apprent i s pho tog raphes annonçaient 
le discrédit p rocha in du dessin, de la pe in tu re , 
avan tageusement remplacés par le daguer réo 
type , par la pe in tu re et le dessin m é c a n i q u e à 
la vapeur ! Quelques dignes pères de famille, se 
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m o n t r a n t t rop sensibles à ces folles c l ameurs , 
re t i rèrent des écoles leurs futurs pe in t res . Le 
vertige, c o m m e on sait, n ' eu t q u e son h e u r e . 
Le public éclairé par les art istes, fit l u i -même 
justice de ces grossières e r r e u r s , qui confon
daient un ar t et u n e science. 

E n effet, au point de vue p u r e m e n t esthéti
que , il n 'y a r ien de c o m m u n ent re la peinture 
et la pho tograph ie . Ce sont deux m o n d e s oppo
sés, séparés par toute la supér ior i té de la pen
sée sur la n a t u r e , de l ' intell igence su r le fait. 
Le dessinateur et le pe in t re font œuvre de créa
t ion , de compos i t ion , tandis que le photogra
phe imi te , reprodui t l i t té ra lement , c o m m e un 
écolier qui copierait le devoir sur le cahier de 
son voisin. En o u t r e , les p rocédés matér ie ls de
là pho tograph ie ne peuvent souten i r la compa
raison avec ceux de la pe in ture . Dans les images 
que la lumière d o n n e , tous les détails ont la 
m ê m e impor tance : nu l l e sp ropor t i ons , nul plan, 
nul le pe r spec t ive ; ce sont les not ions les plus 
é lémenta i res dé l 'art . 

Laissons donc la pe in tu re aux beaux-ar ts et 
la photographie aux sciences positives aux
quelles elle a r endu et r end ra d ' incontestables 
services. La photographie peut éga lementse rv i r 
d'auxiliaire utile aux beaux-a r t s , sur tout à la 
g ravure , par la r ep roduc t ion g raph ique des 
inscriptions m o n u m e n t a l e s , de tou t ce qui est 
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na tu re m o r t e ou détail a rchéo log ique . Son 
rôle , ainsi compr i s , nous paraî t enco re assez 
beau . 

Des perfec t ionnements successifs furent a p 
portés à la mé thode Niepce et Dague r re . L ' in
génieur opticien Chevalier modifia h e u r e u s e 
ment l 'objectif et réduisi t les propor t ions de 
l 'apparei l . 

MM. Bréhisson, C laude t , Fizeau, E d m o n d 
Becquere l , Gaudin , en découvrant des substan
ces accélératrices t rès-sensibles à l 'action de la 
lumière , de nouveaux modes d'action des rayons 
lumineux , en fixant les épreuves daguer r iennes 
sur la p laque au m o y e n d 'une légère couche 
d 'o r , rendi rent possible la reproduc t ion instan
tanée des portrai ts , des images an imées , des ob
je t s mobi les , m o u v e m e n t é s . 

La pho tograph ie sur pap ie r a fait dans ces 
dern ières années de si rapides progrès qu 'e l le 
p r ime ma in tenan t le sys tème des p laques . C'est 
un physicien anglais, M. Talbot , qui le p r emie r 
appl iqua les p rocédés pho tograph iques sur p a 
pier sens ib le : aussi désigne-t-on généra lement 
ce genre de photographie p a r l e mol talbot y pie. 
Après lui , M. B lanqua r t -Evra rd , de Lille, pro
duisit de r emarquab l e s épreuves et accrédi ta le 
procédé ï a l b o t e n F r a n c e . U n neveu de Niepce, 
M. Niepce de Saint-Victor , imagina alors la 
photographie sur verre p o u r t i rer les p remiè res 
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épreuves, dites négat ives , dest inées à servir de 
type au papier r e p r o d u c t e u r . 

A n 'en pas dou te r , l ' in téressante découver te 
de Niepce et de Daguerre subira d 'aut res t rans
formations. Déjà l 'on est parvenu à obtenir de 
bonnes épreuves daguer r i ennes au moyen de la 
galvanoplastie ; des h o m m e s spéciaux cherchent 
avec a rdeur le moyen de r e p r o d u i r e photogra-
ph iquemen t les cou leurs , et dans la voie ra
pide où sont lancées au jourd 'hu i les sciences, 
il y a lieu de tout espérer . 
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L'ASTRONOMIE 

C O P E R N I C . G A U L É E . K E P L E R . N E W T O N . 

L A P L A C E . H E H S C H E L L . 

L'humani té au seizième siècle ignorai t p r e s 
que complè tement les lois du globe pivotant sous 
ses pieds, aussi bien que celles des astres dé 
crivant leurs courbes et opérant leurs évolut ions 
sur sa tê te . La terre recelait dans ses ent ra i l les 
je ne sais quel enfer incandescen t , et le ciel , 
l 'espace, l ' empyrée étaient la patr ie des rêves 
séraphiques , des i l lusions rel igieuses, la région 
é thérée du paradis des élus contemplant la face 
subl ime du Très -Hau t . 

Le soleil tournant au tour de la t e r re , i m m o 
bile sur son axe, tel était, l 'ordre na ture l d u 
m o n d e phys ique que la Bible avait révélé pa r 
maint épisode, n o t a m m e n t par celui de Josué 
arrê tant le soleil ou milieu de sa course, afin de 
complé te r sa victoire sur les Phil is t ins. Contre
dire la Bible, c 'était s 'exposer à l ' ana thème et 
au bûche r . Celte perspect ive ne devait pas b e a u 
coup tenter les a s t ronomes et les phys ic iens . 
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Cependant Tycho-Brahé fonda l 'as t ronomie ma
t h é m a t i q u e ; puis un é tudiant de l 'université de 
Cracovie, Nicolas Copernic , osa soutenir dans 
ses ouvrages q u e le Soleil est le cent re de l 'uni
vers et qu ' au tour de ce centre gravitent Mer
cu re , Vénus , Mars, J u p i t e r , la T e r r e . Cette 
g rande vérité du sys tème p lané ta i re , contra i re 
au système as t ronomique des Hébreux et des 
Egypt iens , fut confirmée et développé par Gali
lée, qui s ' i l l u s t r apa r l e s découver tes de la chu te 
des graves ou loi de la pesan teur , de la ba lance 
hydros ta t ique , du compas de propor t ion; de la 
composi t ion du télescope, de la const i tut ion de 
la voie lactée, du m o u v e m e n t de rotation du 
soleil, des générat ions des comètes , des qua t re 
satellites de Jupi ter , et par de nouvel les théories 
en dynamique . 

Se t rouvant dans la ca thédra le d e Pise, Gali
lée r emarqua le ba lancement régul ier d 'une 
l ampe suspendue à la voûte et fut mis ainsi sur 
la voie de l ' i sochronisme du pendu le . C'est 
ainsi que plus tard Newton conçut la g rande 
loi de la gravitation universelle en voyant l om-
ber une p o m m e d 'un a rbre . L 'observat ion, ou 
si l'on veut, la science expér imenta le a toujours 
été, com m e on voit, un guide sûr dans les voies 
nouvelles de la sc ience . 

En 1389, Galiléeprofessaitles ma théma t iques 
à l 'université de Pise. Son succès éclatant ameu ta 
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contre lui un g rand n o m b r e d ' ennemis . Les 
persécut ions des péripatét iciens l 'obligèrent à 
qui t ter sa chaire en 1592 , mais la r épub l ique 
de Venise lui offrit la cha i re de P a d o u e , qu ' i l 
accepta . Sa r e n o m m é e et l 'admirat ion p r o v o 
quée par ses découver tes n 'ayant fait q u e s ' ac 
croî t re , l ' inquisition de R o m e le ci ta , en 1615 , 
devant son redoutable t r ibuna l . Les jésui tes lui 
imputè ren t à cr ime d'avoir détrui t le ciel et la 
te r re cathol iques en immobil isant le soleil et 
faisant évoluer l ibrement notre globe au sein de 
l 'espace, d 'après des lois inflexibles qui ne p e r 
mettaient ni cataclysmes ni fin du m o n d e , a J 'ai 
appr is de bon lieu, écrivait Galilée à l 'un de ses 
amis , que les jésuites ont persuadé à un pe r 
sonnage influent, que m o n livre est plus a b o 
minable et plus pernicieux pour l'Eglise que les 
écrits de Luther et de Calvin. » 

Galilée fut j e t é dans Yin-pace du couvent de 
la Minerve, chargé de fers, et to r tu ré par les 
bour reaux de l ' inquisit ion devant lesquels ce 
vieillard de soixante-dix ans pa ru t en chemise 
et pieds n u s . En subissant le supplice de la 
co rde , du chevalet et d u brodequin de fer, la 
douleur lui a r racha une ré t ractat ion des grandes 
véri tés qu'il avait publ iées , niais à peine cette 
rétractat ion de Y hérésie du mouvement de la terre 
qu'avaient ob t enue les éminen t i s s imes card i 
naux en lui appl iquant le code infernal de l'in-
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quisit ion, était-elle sortie de ses lèvres , que sa 
conscience éclatait et qu ' i l s 'écriait : E pur si 
muove, et pour t an t elle se m e u t ! Oui, Galilée, 
la te r re se m e u t , ma lg ré les inquis i teurs , et 
c o m m e la t e r r e , la vérité se m e u t , en dépi t des 
obscurant is tes qui avaient p ré t endu l ' i m m o b i 
liser dans le d o g m e ou la cacher sous le bo is 
seau. 

Galilée sortit des griffes sanglantes de l ' in 
quisit ion p o u r être r en fe rmé toute sa vie dans 
une maison d 'Arcetr i , avec la défense expresse 
de publ ier aucun écrit sur les sc iences , sur le 
système planétaire . L ' inquis i t ion voulu t cepen
dant donner une occupat ion intellectuelle à ce 
g rand h o m m e ; elle lui o rdonna de réc i ter toute 
Tannée les sept psaumes de la péni tence . A c 
cablé pa r tant de persécu t ions , Galilée languit 
que lques années encore dans sa prison d 'Arce
t r i , n 'ayant p o u r toute consolation au milieu de 
ses a m e r t u m e s que l'affection d ' une re l igieuse, 
sa chè re fdle, Maria Céleste, sa fille na ture l le . 
Selon d ' au t re s h i s t o r i e n s , Galilée réconci l ié 
avec les puissances tempore l les et spir i tuel les , 
après son apostasie scientifique, aura i t vécu 
libre et h e u r e u x à Arcc t r i . 

Presque tous les t ravaux, les observa t ions , 
les p lans , les calculs a s t ronomiques de Galilée 
lu ren t dispersés ou détrui ts c o m m e e n t a c h é s 
d 'hérés ie . Mais il avait assez fait pour q u e sa 
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gloire éternisât la hon te de ses adversaires. 
Galilée avait pour maxime favorite que a la 
phi losophie est écrite dans la n a t u r e , et que 
ce grand livre est écri t en caractères m a t h é 
mat iques . » 

Galilée avait eu de son vivant u n émule , Jean 
Kepler , qu i avait profité d ' une part ie de ses 
découver tes : ainsi, au m o y e n de la lunet te in
ventée par Galilée, il avait aperçu les taches du 
soleil, et il avait r econnu q u e les montagnes de 
la lune doivent ê t re p lus g randes q u e celles de 
la t e r re . Jean Kepler né dans le duché de W u r 
t emberg , le 27 décembre 1371 , a fixé les lois 
des mouvemen t s des astres en découvrant que 
toutes les planètes décrivent des ellipses au tour 
du soleil et que le soleil occupe l 'un des foyers 
de ces ellipses ; il rectifie la théor ie des logari th
mes et déve loppe cel le des éclipses de soleil. 
Il dédia p lus ieurs d i s se r t a t ions , n o t a m m e n t sa 
Dioptrique, à Galilée, qu i , — e m p ê c h é on ne 
sait p o u r quel le cause , ne lui r épond i t j a m a i s . 
Après une vie l abor ieusement rempl ie , Kepler 
mouru t à Ra t i sbonne en 1630. Mais comme il 
y a r a remen t des solut ions de cont inui té dans 
les sc iences , un enfant qui devait coo rdonner 
et développer les n o m b r e u x maté r iaux laissés 
par Kepler et Galilée, était n é en Angleterre 
l 'année m ê m e de la mor t de Galilée, le 23 dé 
cembre 1642. Nous avons dit par q u e l l e ^ o b -

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



servation s imple Newton fut a m e n é à décou
vrir la gravitation universel le , cet te loi des mou
vements de tous les corps vers le cen t re de 
notre g l o b e ; il formula ainsi cette l o i : tous les 
corps s 'at t i rent en raison di recte de leur masse 
et en raison inverse du ca r ré des d is tances . 
Mais là ne se bornè ren t pas les services qu ' i l 
rendit à la science, car géomè t r e , physicien et 
a s t ronome tout à la fois, il découvr i t la course 
des comètes , la cause des m a r é e s , en expl i 
quant les m o u v e m e n t s des p lanè tes , et décou
vrit les propr ié tés de la l umiè r e et des couleurs 
en décomposant les rayons solaires au moyen 
d 'un p r i sme . Galilée avait d é m o n t r é q u e les 
corps en t omban t , obéissent à u n e force accé 
lé ra t r ice ; Newton appela centripète la force qui 
attire les corps vers u n point c o m m e vers u n 
centre c o m m u n : d 'après l 'une de ses défini
t ions, la quant i té de mat iè re se mesu re par sa 
densité combinée avec son vo lume , de m ê m e 
q u e la quant i té de m o u v e m e n t s 'évalue par la 
vitesse unie à la quant i té de mat ière . 

L' intell igence vaste do Newton s 'appliqua à 
toutes les connaissances h u m a i n e s , à la physi
q u e et à l ' as t ronomie , c o m m e à la chimie et 
aux mathémat iques . A vingt-quatre ans il eut 
l ' idée du calcul des fluxions. 

En Angle ter re , Newton fu tadmiré et h o n o r é ; 
il fut élu m e m b r e de la Société royale dont il 
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devint le p rés iden t en 1 7 0 3 ; avant cette épo
q u e , en 1699, l 'Académie des sciences de Paris 
l'avait n o m m é associé cor respondant . Son grand 
ouvrage sur les Pr incipes de phi losophie na tu
relle fut publié en 1683. Dans un b a n q u e t où 
assistaient p lus ieurs savants , Newton por ta un 
toast aux honnê tes gens de tous les pays : «Nous 
s o m m e s tous amis , di l - i l ,car nous poursuivons 
tous le seul véri table objet de l 'ambit ion h u 
maine : la connaissance de la mérité. 

Plus Newton avançait , et p lus l 'océan de la 
science semblai t s 'élargir devant son esprit 
avide, c'est pou rquo i il se compara i t à un en
fant ramassant des coqui l lages sur le r ivage, 
devant la mer i m m e n s e e l i n e x p l o r e e . i l m o u r u t 
le, 20 mar s 1727, âgé de quatre-vingt-cinq ans . 
On lui fit de magnifiques funérailles. Sa famille 
lui éleva un r i che m o n u m e n t et fit inscrire u n e 
épi taphe latine dont nous t raduisons la de r 
nière phrase , c o m m e le véri table éloge dû au 
grand savant : 

« Que les mor te ls se glorifient de ce qu ' i l a 
existé un h o m m e qui a fait tant d ' h o n n e u r à 
l ' humani té . » 

Le 5 mars 1827, un siècle après Newton , 
moura i t à Par is le marqu i s d e L a p l a c e , géomè
t re , a s t ronome et physicien, qui avait achevé 
l'édifice scientifique du grand savant anglais . 
Ses t ravaux relatifs aux m a t h é m a t i q u e s puFes, 
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à l ' as t ronomie et à la phys ique , sont i m m e n s e s ; 
ils embrassent les pr incipes généraux de l 'équi
libre et du m o u v e m e n t de la ma t i è re , leur a p 
plicat ion aux mouvemen t scé l e s t e s ; i l s éclairent 
et expl iquent la loi de la gravitation universel le 
(dont Newton n'avait défini q u ' u n e manifesta
tion, la pesan teu r ) , les phénomènes du flux et 
du reflux de la m e r , de la variat ion des degrés 
et de l apesan teur à la surface te r res t re , delà p r é 
cession des equ inoxes ,de l a l i b r a t i o n d e l a l une , 
de la figure et de la rotat ion des anneaux de 
Sa tu rne , des inégalités des planètes , Jup i t e r et 
Sa tu rne . 

Dans la seconde partie de sa Mécanique cé
leste, consacrée à la perfection des tables as-
I ronomiques , Laplace examíne les per tu rba t ions 
du mouvement des planètes et des comètes au
t o u r d u soleil , de la lune au tour de la t e r r e , 
des satellites au tour de leurs p l anè te s ; ces r e 
lations mull ipl iées des planètes et des satellites 
de notre système solaire avaient si fort t roublé 
l 'esprit de Newton qu'el les l 'avaient por té à 
croire que no t r e t e r r e ne renfermai t pas des 
é léments de conservat ion indéfinie. Laplace 
prouva pa r ses calculs q u e la pe san t eu r u n i 
verselle suffit à la conservat ion d u sys tème so
laire eu le m a i n t e n a n t dans u n état moyen sans 
jamais lui pe rmet t r e de s'en écar ter au t rement 
que par de peti tes quant i tés , et q u ' a u milieu de 
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tous ces changements , de tous ces m o u v e m e n t s 
de corps dirigés dans le m ê m e sens et dans des 
plans peu différents, la variété n 'en t ra îne pas le 
déso rd re , ne t rouble pas « l ' ha rmonie de ce 
sys tème, selon l 'expression m ê m e de Laplace, 
que la na ture semble avoir disposé pr imit ive
m e n t pour une éternelle d u r é e , par les m ê m e s 
vues qu 'el le nous paraî t suivre si admirable
men t pour la conservation des individus et la 
perpé tu i té des espèces. » Il rassura ainsi l ' hu
mani té sur les dangers de l 'at traction n e w t o -
n ienne en établissant les lois immuab le s de la 
stabilité du m o n d e . 

Les per turba t ions lunaires i îenèiont à dé
t e rmine r l ' invariabilité du mouvement de ro ta -
lion de la te r re sur son axe, à donner la m e 
sure de no t re dis tance au soleil et de l 'aplatis
sement de no t re planète , enfin il découvri t que 
l 'équat ion séculaire d e l à lune est due à l 'action 
d u soleil sur ce satellite, combinée avec la va
riation de l 'excentr ici té de l 'orbite t e r res t re . 
. Fou r i e r définit ainsi le génie de Laplace : 

« On ne peut pas affirmer qu ' i l lui eût été 
donné de c réer une science en t iè rement n o u 
velle, c o m m e l 'ont fait Arch imède et Galilée ; 
de donne r aux doctr ines mathémat iques des 
pr incipes originaux et d 'une é tendue i m m e n s e 
comme Descartes, Newton , de t ranspor te r le 
p remrer dans les c ieuxet d ' é tendre à tout l 'uni-
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vers la d y n a m i q u e te r res t re de Gal i lée; mais 
Laplace était né pour tout per fec t ionner , pour 
tout approfondir , p o u r reculer toutes les l imi 
tes , p o u r r é soud re ce que l ' on aurai t pu croi re 
insoluble . Il aurai t achevé la science du ciel, si 
cette science pouvait être achevée. » 

Par tageant la faiblesse c o m m u n e à tant de 
savants, l ' au teur de l'Exposition du système du 
inonde fut très-versatile, très-souple en poli t ique. 
D'abord lancé et p ro tégé par d 'Alember t , il de
vint républicain avec la Répub l ique , bonapar
tiste avec l ' Emp i r e et légit imiste avec la Res
taurat ion. A cet te époque il pa ru t si réact ion
naire que la vigoureuse sat i re de Paul -Louis 
Courrier le flagella sur son b a n c de pair . Il y 
eut plus de d igni té , sinon plus d ' i ndépendance , 
dans la vie d 'un au t re savant qui fut son é m u l e , 
le comte Lagrange q u e l ' e m p e r e u r appelait la 
haute pyramide des sciences mathématiques. La

grange démon t r a l'insuffisance des calculs de 
INewton relatifs aux mouvemen t s des fluides et 
fonda ses nouvelles r echerches Sur les lois con-
n u e s d e l a d y n a m i q u e . A y a n t établi la dé te rmi 
nation du maximum et du minimum dans toutes 
les formules intégrales indéfinies, il déduisit de 
ces pr incipes toute la m é c a n i q u e des corps soit 
solides, soit f luides; du res te , il réduisai t pres
que toute la physique et la mécan ique à des 
quest ions de ca lcul . Achevant la démons t ra t ion 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de Laplace sur la théorie de la l ibration d e la 
lune , il déduisi t du pr incipe de la gravitation 
universelle la cause qui fait que la lune en tour 
nant au tour de la terre lui mont re toujours 
la m ê m e face; enfin il r amena l 'at tention des 
géomètres vers l 'a lgèbre et dé te rmina les vrais 
principes des équa t ions n u m é r i q u e s et a lgé 
br iques , du calcul différentiel ou fluxionnel 
dans ses livres : le traité do la Résolution des 
équations numériques, le Calcul des fonctions 

analytiques, le Traité des fonctions qu' i l publia 

lorsqu'il était encore professeur à l 'Ecole p o l y 
technique . 
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LA VAPEUB 

E T L E S 

C H E M I N S D E F E R 

HERON D'ALEXANDRIE. SALOMON DE CAUS. 
D E N I S P A P I N . JAMES WATT. CLTGNOT. 

JJLACKETT. EULTON. LIVINGSTON. • 
STEPHENSON. S É G U I N . 

I. — LA VAPEUR. 

La vapeur est, après l ' impr imer ie , la décou
verte qui a le plus amél ioré les condit ions de 
la vie h u m a i n e . En eft'et, avant que la vapeur 
ne fût découver te et utilisée, c'était chose s é 
r ieuse q u ' u n voyage de c inquante l ieues. Au 
dix-sept ième siècle encore , Madame de Sévigné 
ne se rendai t pas sans peine ni t e r reur de Paris 
à Rlois, dans ces lourds carrosses qui souvent se 
brisaient aux cahots du chemin . On faisait alors 
son tes tament avant de se me t t r e en rou te . Le 
voyage en mer était encore plus effrayant. Quand 
la brise était contra i re ou ne soufflait p lus , il fal-
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lait rester en panne ou relâcher , au r i sque d e 
se briser à la côte . La vapeur a s u p p r i m é a la 
fois la dis tance et le danger . En u n e h e u r e , elle 
nous fait franchir dix lieues su r des ra i l s ; 
en trente-six h e u r e s , elle nous e m p o r t e à cinq 
cents l ieues du por t , d o m p t a n t les vagues avec 
une roue , na rguan t les t empêtes , ma rchan t con
tre vent et m a r é e ! Grâce à son act ion, l ' homme 
fait au jourd 'hui le tour du m o n d e avec plus de 
t ranquil l i té q u ' u n voyage de Paris à Blois, il y a 
deux siècles. La distance n 'es t plus q u ' u n être 
de raison, l 'espace q u ' u n e enti té mé taphys ique 
dépou rvue de toute réal i té . 

La civilisation a enfin t rouvé ses ailes de fer 
et r emplacé supé r i eu remen t les tristes ailes de 
cire de l 'Icare an t ique . Pouvant se r approcher 
et se r éun i r sans a u c u n e difficulté, les h o m m e s , 
il faut l ' e spé re r , s ' en tendront mieux dans le 
présent et dans l 'avenir q u e dans le passé ; ils 
subst i tueront les raisons aux hor ions et aux 
coups de canon , dont le r ègne est aussi fasti
dieux qu ' inf iniment t rop pro longé . « Lorsque 
la vapeur sera per fec t ionnée , a dit Chateau
br iand, lorsque , unie au té légraphe et aux che
mins de fer, elle aura fait d isparaî t re les d i s 
tances , ce ne seront pas les individus, ce ne 
seront pas seulement les marchandises qui 
voyageront d 'un bout du glohe à f au t r e avec la 
rapidité de l 'éclair, mais encore les idées. » 
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Tout en constatant la rapidi té des p rogrès 
duns les m œ u r s et dans les idées que la vapeur 
pe rmet d 'accomplir à l ' h u m a n i t é , n 'oubl ions 
pas qu'el le est devenue l 'âme de l ' industrie m o 
d e r n e , le mo teu r puissant de la mécan ique , soit 
qu 'e l le c o m m u n i q u e le m o u v e m e n t à une m a 
ch ine , soit qu'el le serve à épuiser des eaux ou 
à élever des fardeaux. Que d 'applicat ions en
core inconnues de cette nouvelle puissance de 
la civi l isat ionl ' imagination n 'entrevoit-el le pas ! 
Avant dix ans , l e labourage à vapeur que l'An
gle te r re pra t ique déjà sur une grande échel le , 
aura r emplacé en Eu rope la char rue Dombasle , 
c o m m e la locomotive à g rande vitesse a r e m 
placé la voi ture . La vapeur sera le mo teu r un ique 
de l 'agr icul ture et de l ' industr ie . 

IL — LA THÉORIE. 

1 I É R O N D ' A L E X A N D R I E . — S A L O M O N D E C A U S . 

Quoique la force de la vapeur n'ait été s é 
r i eusement compr i s e et utilisée que depuis u n 
siècle, il est cer ta in cependan t que l 'ant iquité 
la connu t . Les anciens avaient observé le p h é 
nomène de la vaporisation ; ils avaient constaté 
q u e l 'eau de no t re globe tend à passer à l 'état 

xxni . H 
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gazeux en été aussi bien qu ' en h iver . Dans 
l 'éloge do J ames W a t t , p r o n o n c é devant l 'Aca
démie de Paris en 1834, le savant Arago dit 
q u e les Grecs et les Romains n ' ignora ien t pas 
que la vapeur d 'eau peu t acquér i r u n e puis
sance mécan ique prodigieuse . Il r appor te l ' anec-
dote d ' A n t h é m i u s , archi tecte de Jus t in ien , q u i , 
ayant u n e habi ta t ion cont iguë à celle de Zenon , 
son e n n e m i , imagina de placer dans le rez-de-
chaussée do sa p rop re maison plusieurs c h a u 
d rons rempl is d ' eau . De l 'ouver ture pra t iquée 
sur le couvercle de chacun de ces chaudrons 
partai t u n t ube flexible qui allait s 'appliquer 
dans le m u r mi toyen , sous les poutres qui sou
tenaient les plafonds de la maison de Zenon . 
Ces plafonds dansa ien t c o m m e s'il y avait eu de 
violents t r e m b l e m e n t s de t e r re , dès que le feu 
était a l lumé sous les chaudrons . Il men t ionne 
aussi l 'histoire du dieu Busterich, dont la tête en 
métal renfermait u n e a m p h o r e d ' eau . Des t am
pons de bois fermaient la bouche et u n au t re 
t rou situé au -dessus du front. Des charbons 
placés dans une cavité du c râne échauffaient 
g radue l lement le l iqu ide . Bientôt la vapeur en
gendrée faisait s a u t e r i e s t a m p o n s avec fracas; 
alors elle s 'échappai t en deux jets et formait 
u n épais n u a g e en t r e le dieu et ses adora teurs 
interdits . C'est ainsi que fonctionnait l ' idole de
vant des assemblées t eu tones . 
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a Le p remie r exemple de m o u v e m e n t engen 
d ré p a r l a vapeur , dit encore Arago , je le t rouve 
dans un jou jou , dans u n éolipyle d 'Héron 
d 'Alexandr ie , dont la date r e m o n t e à Cent vingt 
ans avant no t re è re . Si jamais la réact ion d ' un 
couran t de vapeur devient uti le dans la p ra t ique , 
il faudra incontes tablement en faire r e m o n t e r 
l ' idée j u s q u ' à Héron ; au jourd 'hu i l 'éolipyle ro
tatif pouvait seu lement être cité c o m m e la gra
vure en bois dans l 'histoire de l ' impr imer ie . » 

Héron décrit ainsi l'effet d 'un j e t de vapeur 
vertical sur un corps léger q u ' o n y a p p l i q u e : 

« Les boules dansen t de cet te m a n i è r e : u n e 
marmi t e con tenan t de l 'eau et m u n i e d 'une ou
ver tu re est soumise à l 'action d u feu, de l 'ou
ver ture sort un t ube te rminé à son ex t rémi té 
s u p é r i e u r e p a r u n e d e m i - s p h è r e c r euse . Si nous 
je tons une pet i te bou le légère dans la demi -
sphère c reuse , la vapeur qui sort ira pa r le t u b e 
soulèvera la pet i te bou le qui paraî t ra danser . » 

La forme du vase figuré dans l 'ouvrage de 
Héron ind ique u n e marmite h e r m é t i q u e m e n t 
fe rmée pa r un couvercle qui ne laisse échappe r 
la vapeur p rodu i te q u e pa r un très-petit or i t ice. 
L 'usage de la m a r m i t e a donc sufii pour donne r 
à l ' h o m m e une idée de la force é las t ique de la 
vapeur d ' eau . La légende h i s to r ique veut aussi 
que la m a r m i t e m u n i e d 'un couvercle fermant 
à peu près h e r m é t i q u e m e n t ait révélé la p r o -

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



priété expansivo de la vapeur à Salomon de 
Caus et au m a r q u i s de W o r c e s t e r . 

Ces deux n o m s nous en t ra înent à discuter les 
t i tres réels de no t re nation à la découver te des 
forces de la vapeur . Les Anglais t rop dispu-
teurs , t r op injustes, quand il est ques t ion d'in
vent ions , nous ont disputé et n o u s disputent 
encore la p r io r i t é . Mais c o m m e les dates t ran
chent ici tout déba t , il suffira de d i re que Salo
mon de Caus, né à Dieppe, publia son ouvrage 
i m p r i m é en 1615., quaran te -hu i t ans avant 
que le m a r q u i s de W o r c e s t e r n'écrivît à Lon
dres son livre Century of inventions, dans 
lequel on re t rouve la b o m b e à demi rempl ie 
d 'eau et le tuyau ascensionnel vertical de 
Sa lomon de Caus. Le travail de Salomon est 
inti tulé : <s Les raisons des forces mouvantes, avec 
diverses machines, tant utiles que plaisuntes,aus-
quelles sont adjoints plusieurs desseings de grates 
et fontaines, par Salomon de Caus, ingénieur et 
a rchi tec te de Son Altesse Palat ine Electorale , à 
Francfort , en la b o u t i q u e do Jean Nor than, 
1616. » 

Dans le cour s de son travail , Salomon expose 
c la i rement et s imp lemen t , q u e la vapeur d 'eau 
condensée d o n n e u n volume d 'eau préc i sément 
égal à celui qui a produi t cette v a p e u r ; que la 
pression de la vapeur formée est assez forte 
p o u r faire jaillir l 'eau non encore vaporisée en 
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dehors du vase pa r l 'or i f ice; puis il décri t un 
appareil p ropre à faire m o n t e r l 'eau au-dessus 
de son niveau à l 'aide du feu. 

Nous devons me t t r e en garde nos lecteurs 
con t re les fables débi tées sur la fin de Salomon 
de Caus, qu i , suivant de faux réc i t s , serait mor t 
fou à Bicètre . Salomon de Caus, né en Nor
mand ie vers la fin du seizième siècle, est mort 
pa is ib lement en 1630, après avoir été archi tecte-
ingénieur en F r a n c e , en Angleterre et dans le 
Palatinat . 

Quoique Salomon de Caus c o n n û t la force 
mo t r i c e de la vapeur d 'eau et ait décrit des dis
posi t ions mécaniques t rès - ingénieuses , c epen 
dant il ne trouva pas un apparei l à vapeur fonc
t ionnant d 'une manière ut i le . Plus d 'un demi -
siècle devait s 'écouler avant q u e Denis Papin , 
no t re compa t r io t e , r ep renan t les idées exposées 
dans les Forces mouvantes de Salomon de Caus, 
inventât la p remiè re mach ine à vapeur à piston 
et à cy l indre . 
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IH. — L'APPLICATION 

MACHINES A VAPEUR* — lOCOlIOTION. — NAVIGA

TION: — DENIS PAriti. — JAMES W A T T . — 

CUGNOT. — B I . A N C K E T T . — EUXTÛN. — S T E P H E N -

SON. — SÉGUIN. 

Denis Pap in était u n protestant français, né 
à Blois, qu i , dès avant la révocation de l 'Edit 
de Nantes , avait vécu en divers pays é t rangers . 
C o m m e son pè re , il embrassa la carr ière médi 
cale et pr i t le titre de doc teur en médec ine . 
Mais son génie l 'entraîna bientôt vers les scien
ces exactes . Il fit d 'abord des expér iences sur 
les substances végétales a l imentaires , pu is , le 
26 janvier 1 6 5 1 , il présenta à la Société royale 
de Londres la p r e m i è r e édit ion d u livre où il 
décri t sa marmi t e et la soupape de sû re té , p u 
blié en anglais sous le titre : New Digester. C'é
tait une nouvel le man iè re de p rodu i re à peu de 
frais des forces mouvantes ex t r êmemen t g r a n 
des . Dans le m ê m e temps , Papin ayant qui t té 
l 'Angleterre , écrivit d 'Anvers au doc teur Croune 
pour le pr ier de r eme t t r e à la Société la m a 
ch ine à amol l i r l e s os qu' i l avait laissée àLondres , 
et à la fin de la p remiè re édition de la Manière 
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d'amollir les os, il est dit q u e Papin , qualifié de 
docte médec in , França is de naissance et e x p é 
r imenté phi losophe cosmopol i te , venait , en 
1682, de passer à Paris , se r endan t à Venise, 
où il avait é té appelé par l 'Académie , nouvelle
m e n t établ ie , p o u r perfec t ionner les ar ts et les 
sciences. 

Hevenu en Angleterre en 1684 , Papinf i t , aux 
frais de la Société royale , plusieurs expér iences 
dont il rendai t compte lu i -môme à chaque 
séance . 

En 1699 , nous re t rouvons Papin dans la pr in
cipauté de H e s s e ; il occupait à Marbourg une 
chai re de ma théma t iques . Le 4 mars 1699, il 
était n o m m é cor respondant de l 'Académie des 
sciences à Par is . Les dern ières années de Papin 
s 'écoulèrent dans l 'oubli et dans l ' indigence . Il 
m o u r u t en 1708. 

Denis Papin imagina le p remie r de faire inter
venir le jeu d 'un piston dans la mach ine à va
peu r . Il découvri t que. l 'eau, é tant changée en 
vapeur par le feu, joui t de la p ropr ié té de l'aire 
ressort c o m m e l 'air, et q u e l 'action de la force 
élastique de la vapeur pouvait ê tre c o m b i n é e , 
dans une m ê m e machine à feu, avec la p ropr ié té 
don t cette vapeur joui t . Comprenan t toute la 
por tée du mo teu r universel qu'il avait imaginé , 
il indiqua explici tement la navigation à vapeur . 

L'idée p remière de Papin avait é té d 'appl iquer 
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sa machine à l ' épuisement des e a u x ; cependan t 
la seule mach ine d ' épu i semen t qui ait r endu 
do véri tables services est celle connue sous le 
n o m de Machine de Newcomcns ou de Machine 
atmosphérique, parce qu 'el le m e t en jeu la pres
sion de l ' a tmosphère . Cette invent ion, due à 
Cawley, amena James Wat t à découvrir la m a 
chine à vapeur qui a r endu son nom cé lèbre . 
En effet, c'est en réparan t un petit modè le de 
Ja mach ine à vapeur de Newcomens que Wat t 
songea à amél io re r et à ré former le système de 
la m a c h i n e . Bientôt ses recherches ayant été 
couronnées de succès , il ajouta à l 'ancien dis
positif de la mach ine un vase to ta lement dis
tinct d u cyl indre et n e c o m m u n i q u a n t avec lui 
qu 'à l 'aide d 'un t ube étroi t a rmé d ' un robinet . 
Ce vase, appelé au jourd 'hu i condenseur, est la 
pr incipale des invent ions de W a t t , a II est peu 
d ' inventions, g randes et pet i tes , pa rmi celles 
dont les machines actuelles offrent l ' admirable 
réun ion , qui ne soient le développement d ' une 
des p remiè res idées de W a t t , B a dit Arago . 

Outre le per fec t ionnement de la mach ine à 
vapeur , nous devons me t t r e au compte de J ames 
Wal t l ' invention de la presse à copier les let tres, 
le chauffage à la vapeur et sa part icipation à la 
découver te de la composi t ion de l ' eau. "Watt 
devint m e m b r e de la Société royale d 'Edim
b o u r g , en 1784 ; en 1785, m e m b r e de la Société 
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royale de L o n d r e s ; en 1808, co r re spondan t de 
l 'Institut de F r a n c e , et, en 1814, m e m b r e as
socié é t ranger de l 'Académie des sciences. Plu
sieurs statues de James W a t t ont été élevées en 
Ang le t e r r e ; mais le m o n u m e n t le plus durab le , 
le plus cur ieux pour la m é m o i r e de l ' i l lustre 
inventeur anglais est, à no t re avis, son Eloge 
historique lu par Arago dans la séance publ ique 
de l 'Académie des sciences, le 8 d é c e m b r e 
•1834. 

En 1 " 8 4 , W a t t pri t une patente en Angle ter re 
pour l 'application de la machine à vapeur aux 
voitures ordinai res . Cependant des essais sérieux 
de l 'application de la vapeur à la locomotion 
avaient déjà é té faits en F rance par Nicolas-
Joseph Cugnot , q u i , vers l ' année 176o, avait 
construi t une pet i te mach ine , un cabriot, m û 
par le feu et par la vapeur d ' eau . Le duc de 
Choiseul , ministre de la g u e r r e , se chargea de 
faire construire u n e m a c h i n e plus puissante et 
mieux propor t ionnée sur les m ê m e s pr incipes . 
Cette mach ine fut exécutée à l 'Arsenal et ép rou
vée . « La t rop g rande violence de ses mouve 
m e n t s , dit u n r appor t eu r du t emps , j ie per
mettai t pas de la dir iger , et , dès la p remiè re 
ép reuve , elle démoli t un pan de m u r qu i se 
trouvait sur son der r iè re et fut renversé , » 

Le duc de Choiseul ayant été exilé, on cessa 
de s 'occuper de l ' invention de Cugnot, qui reçut 
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cependant du gouvernement une pension de 
600 l ivres. 

Vint la Révolut ion. Le minis t re Roland donna 
un avis favorable su r le nouveau m o d e de loco
mot ion de Cugnot , et p roposa , après en avoir 
l'ait l 'é loge, qu ' i l fût soumis de nouveau à l 'exa
men d 'une r éun ion d ' h o m m e s compéten t s . La 
proposi t ion du ci toyen Roland n ' eu t pas d e 
suite, et nous ne voyons reparaî t re la mach ine 
Cugnot qu ' en 1798 . Voici la note qui se trouve 
sur le regis t re des p rocès -verbaux de l 'Institut 
de l 'an VI : 

« Les c i toyens Coulomb, Perc ier , Bonapar te 
et P rony sont chargés de faire un r appor t su r 
la mach ine d u ci toyen Cugnot, qui présente en 
m ê m e t e m p s des vues s u r le mei l leur moyen 
d 'appl iquer l 'action de la vapeur au t ranspor t 
des fardeaux. » 

Le 27 juillet 1799, le citoyen Molard, d i rec 
teur du Conservatoire des Arts-et-Alétiers, écr i 
vait au minis t re de l ' intér ieur p o u r le prier 
d ' inviter le minis t re de la guer re à faire t r ans 
por ter la mach ine Cugnot de l 'Arsenal au Con
servatoire , c o m m e modèle aux art istes. 

En effet, l ' année suivante la mach ine fut en 
ter rée dans une des salles dn Conservatoire , où 
on peut encore la voir au jourd 'hu i . 

A la sui te d 'un rappor t favorable fait par une 
lommiss ion de l ' Inst i tut , Cugnot reçut de Bo-
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napar te , p remie r consul , une pension de 1,000li
vres . La France est le pays des pens ions et d e s 
fonctions, mais non celui des réalisations. N 'au
rait- i l pas été plus ra t ionne l de faire m a r c h e r 
la mach ine Cugnot , que de donne r la triste fiche 
de consolat ion de mille livres par an à l ' inven
teur , qui m o u r u t sans avoir vu fonct ionner sa 
mach ine? Cependant les Américains et les A n 
glais, plus vifs et plus in le l l igen tsque nous dans 
la pra t ique des choses, mi ren t à profit les idées 
de Cugnot . En 1804, année de la m o r t de Cugnot , 
les locomotives commença ien t à m a r c h e r sur 
les chemins de fer des mines de Newcasl le . 

Blenkisop construis i t , en 1811, pour les c h e 
mins de fer de Middleton à Leeds , des machines 
locomotives dans lesquelles les roues n 'avaient 
pas d 'aut re fonction que de suppor t e r l 'appa
reil . A son tour , Blackett d é m o n t r a , en 1822, 
q u e le f rot tement ou l ' adhérence des roues sur 
le rail donnai t un point d 'appui suffisant p o u r 
met t re en m o u v e m e n t la locomotive avec u n e 
charge ra isonnable . Cependant on partait de ce 
pr incipe qui est devenu la base d u sys tème ac 
tuel de la locomot ion . Blackett n'avait pour tant 
construi t q u ' u n e machine fort imparfai te , dé 
raillant et s 'arrêtant souvent . Il appar tenai t à un 
simple ouvrier m i n e u r , à George S tephenson , 
de faire sort ir la locomotion de son enfance, 
d 'établir la p r emiè re mach ine dont on pû t 
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réel lement t i rer par t i . Aidé par lord Ravens-
wor th , S tephenson t rouva le moyen de r e m é 
dier aux deux défauts capitaux des anciennes 
m a c h i n e s : le m a n q u e d ' adhérence et de puis
sance. En ré t récissant l'orifice d ' échappement 
de la mach ine , il augmen ta le t irage par le jet 
de vapeur , et doub la ainsi du p r emie r coup la 
p roduc t ion de vapeur . Il obt int l ' adhérence en 
accouplan t les quat re roues de la mach ine au 
m o y e n d ' une chaîne sans fin en rou lée sur deux 
roues dentées por tées par le mil ieu de chaque 
essieu. 

Après u n e vive po l émique , une enquê te faite 
par le pa r l emen t anglais a établi q u e George 
Stephenson est le véritable inventeur de la 
l ampe , dite l ampe Davy, invention aussi impor 
tante que le per fec t ionnement de la locomotive 
par le jet de vapeur et l ' adhérence , car chaque 
année , en E u r o p e , des mill iers de mineurs mou
ra ient vict imes des explosions de gaz, t and ' s 
qu 'avec la lampe de sûreté ils n 'on t plus r ien à 
cra indre du grisou. 

Le meil leur b iographe de Stephenson, M.Per -
donne t , a d m e t la possibili té que le célèbre chi
miste Davy eût découver t la l ampe de sûreté 
des mineu r s en m ê m e t emps que Stephenson. 
Dans un banque t qui lui fut offert par la ville 
de Newcast le , S tephenson raconta qu'i l avait 
été victime l u i - m ê m e , par l'insuffisance de son 
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ins t ruct ion, de ces déconvenues d ' inventeurs 
t rouvant une chose inventée avant eux . H Après 
u n e jou rnée labor ieuse , disait-il, je passais une 
part ie des nui ts à r a c c o m m o d e r les mon t r e s de 
mes voisins, afin de pouvoir donner à m o n fils 
l 'éducation qui m'avait fait défaut. J 'ai che rché 
su r tou t à lui éviter ce travail stérile auque l je 
m e suis livré dans ma j eunesse , lorsque je cher
chais le m o u v e m e n t pe rpé tue l , et lo rsque j ' i n 
ventais ce que d 'aut res avaient inventé avant 
mo i . » 

Ce digne pè re a été r écompensé de ses sacri
fices. Son fils, le p r emie r ingén ieur de l 'Angle
te r re , siège au pa r l emen t . 

Après avoir construi t le chemin de fer de 
Liverpool à Manchester , George Stephenson se 
ret i ra à la c am pagne , à Tap ton , où il m o u r u t 
dans sa soixante-sept ième armée. La ville de 
Liverpool a élevé une statue à George Stephen
son. 

Un neveu de Montgolfier, l ' inventeur des bal
lons, est l ' inventeur de la locomotive à g rande 
vitesse et des ponts en fil de fer. 

Marc Séguin se dist ingua en 1820 dans la 
car r iè re des const ruct ions civiles en cons t ru i 
sant le pont suspendu en fil de fer de T o u r n o n , 
q;n ne coûta que 200,000 fr., tandis q u ' u n pont 
en pierre eût coû té 000,000 fr. 11 devait ces 
magnif iques résul tats , qui é tonnèren t tous les 
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ingénieurs de la F r a n c e , à ses expér iences sur 
la résistance du fer employé sous différentes 
formes. Un grand n o m b r e de ponts en lil de fer, 
en y c o m p r e n a n t celui q u e les Américains ont 
jeté Tannée de rn iè re p o u r le passage d 'un c h e 
min de fer sur le Niagara, ont été const rui ts 
d 'aptes les p r o c é d é s de Séguin. 

Ce fut en 18-23 que Marc Séguin obt int avec 
son frère la concession du c h e m i n de fer de 
Saint-Etienne à Lyon , sur lequel il fit l 'applica
tion d e la chaudière tubulaire à la locomot ion . 
L 'expér ience réuss i t pa r fa i t ement ; les chaudiè
res tubula i res , p rodu isan t p lus de vapeur q u e 
les anciennes machines et donnant sans danger 
la g rande vitesse, furent appl iquées à toutes les 
mach ines locomotives . Non-seulement la chau
d ière tubula i re a fait la for tune des chemins de 
fer, mais elle est encore employée sur u n e 
g r a n d e échel le dans les mach ine s de ba teaux à 
vapeur dont n o u s avons à re la ter l 'h is tor ique. 

Le marqu i s de Jouffroy est le p remie r qui ait 
cons t ru i t un bateau à vapeur de g rande d imen
sion, en 1782 , à Lyon. La communica t ion du 
m o u v e m e n t au ba teau , tout à fait conforme à 
celle que Papin avait i nd iquée , était due à l 'ac
tion d ' une doub le c rémai l lè re à c roche t s . Le 
m a r q u i s de Jouffroy réussit à r e m o n t e r pendant 
u n q u a r t - d ' h e u r e le couran t de la Saône. Mais 
le minis t re Calonne , qu i avait été sollicité do 
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donner u n privilège de quinze ans , refusa, en 
al léguant que l 'épreuve faite à Lyon n'avait pas 
é té décisive et ne remplissait pas les condit ions 
requises . 

En 1798 se t rouvai t à Par is u n Américain qui 
avait fait de pressantes et inuti les instances au
près du g o u v e r n e m e n t français pour l 'adoption 
de divers proje ts de ba teaux sous-mar ins , et son 
but n 'étai t r ien moins que la destruction des 
forces mar i t imes de l 'Angleterre . Robert Ful ton 
serai t p r o b a b l e m e n t m o r t ignoré et misérable , 
s'il n 'avai t r encon t r é un h o m m e d 'espri t et 
d ' initiative, le représen tan t de sa na t ion , M. L i -
vingslon, qui l 'encouragea et l 'aida à cons t ru i re 
un bateau à vapeur sur la Seine . Malheureuse
ment , le ba teau , t rop faible p o u r suppor te r le 
poids et l 'action de la m a c h i n e , se rompi t a u 
centre et coula . Ce q u e voyant , Rober t Ful ton 
se livra à tous les mouvemen t s de désespoir de 
l ' inventeur déçu . Mais le bon génie de Fu l ton , 
le généreux et courageux Livingston, le releva 
d e son abat temen t. Un second bateau fut ép rouvé 
à la fin de l ' année -1803, en p résence rie p lu 
sieurs m e m b r e s de l 'Institut et d ' une foule c u 
r ieuse . Cette fois, l 'expérience réussi t à mer 
veille. La navigation à vapeur était t rouvée ! 

Fier à jus te t i tre des succès de son invention, 
Ful ton proposa au gouvernement français, en 
hostili té avec l 'Angle ter re , d ' employer des bâ-
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t iments à vapeur p o u r t raverser la Manche 
cont re vent et m a r é e , et de descendre à coup 
sur en Angle te r re . Mais Bonapar te , qui avait 
pour tan t secouru Ful ton de sommes d 'argent , 
n 'accueil l i t pas sa proposi t ion. 

Les m e m b r e s de l ' Insti tut , ne compr i r en t r ien 
ou ne vou luren t r ien c o m p r e n d r e à l ' invention 
de Ful ton qualifiée par eux d'idée folle, d'ab
surde, d'erreur grossière. Ils lui refusèrent for
mel l ement l eur sanct ion. Ce trait d 'aveuglement 
sys témat ique est certes la plus éclatante cr i t ique 
de la science officielle. Repoussé par l 'Institut, 
Robert Fu l ton , toujours encouragé pa rL iv ings -
ton , r e tou rna aux Etats-Unis, où il obtint la 
pro longat ion d u brevet de son pro tec teur . Il 
construis i t à Nevv-York, en 1807, un bateau à 
vapeur pourvu de la machine de W a t t , qui avait 
été expédiée d 'Angle te r re , et cette m ê m e année , 
il accompli t h e u r e u s e m e n t une navigation de 
240 k i lomèt res , de New-York à Albany, avec 
deux França i s , les seuls qui eussent osé l ' ac 
compagne r dans ce péri l leux voyage mar i t ime 
à la vapeur . 

F u l t o n , de re tour à New-York , pria un de ses 
compagnons de voyage d ' annonce r le succès 
complet de son ent repr ise à Carnot qui , con t re 
l'avis du minis t re de la mar ine Decrès , l'avait 
encouragé en lui disant : 

« Si j ' ava is encore l ' honneu r d 'ê t re minis t re 
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de la gue r re , je n 'hésiterais pas un instant à vous 
donner les moyens de faire cet essai, dont 
l 'entière réussi te est indubi tab le , ca r je com
prends tous les moyens d 'action, et j ' e n e n t r e 
vois les immenses résultais pour l 'avenir , » 

Ainsi , par l 'opposition aveugle d 'un minis t re 
de la mar ine et des m e m b r e s de l ' Institut, la 
France perdai t l ' honneur et l 'avantage de don 
ner naissance à la navigation à vapeur ; elle 
repoussai t Ful ton c o m m e elle avait neutral isé e t 
découragé Cugnot, de sorte qu'el le laissa réaliser 
deux des plus belles inventions mode rnes , la 
navigation et la locomotion à vapeur , par 
l 'Amér ique et l 'Angleterre . 

Il semble vraiment que no t re pays se can tonne 
sys témat iquement dans la rou t ine , le pré jugé , 
l 'antiquail le, dans le dédain de toute innovat ion . 
Toutes les fois q u ' u n e grande idée industr iel le 
est conçue chez lui , c'est à l 'é t ranger qu 'e l le est 
obligée de che rche r un refuge et de d e m a n d e r 
des lettres de natural isat ion. Pour les P r o m é -
lliées de l ' innovat ion, nous n ' avons q u e le 
rocher et les vautours ! 

xxnt. 12 
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IV 

STATISTIQUE DES CHEMINS Ï)E FER. 

LES ACCIDENTS. 

Le tableau comparat i f du déve loppement des 
chemins de f e r en F r a n c e , en Angleterre et aux 
Etats-Unis, donne les résul ta ts suivants : 

Longueur Par million 
exploitée. d'habitants. 

France 9,076 kilom. 255 kilom. 
Angleterre 10,220 570 
Etats-Unis 41,900 1,800 

Les réseaux concédés en cours d ' exécu t ion 
et supposés t e rminés donneront ies propor t ions 
suivantes : 

Longueur Par million 
exploitée. d'habitants. 

France 16,350 kilom. 4G0 kilom. 
Angleterre 15,330 S56 
Etats-Unis . . . . . 58,000 2,500 

La dépense faite en France, pour la cons t ruc 
t i o n des chemins t e rminés s ' é l è v e à plus d e 

trois mil l iards ; lo rsque t o u t le réseau concédé 
sera, t e r m i n é , elle s 'élèvera à près d e s e D t m i l 
l iards . 
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« Les salaires sur cette dépense de 3 m i l 
liards 1/2 env i ron sont de 91 pour 100 , soit de 
3 milliards 200.000 fr. en vingt-deux ans , soit 
par an 143 ,000 ,000 fr. Le p rodui t b ru t annue l 
de l 'exploitation e s t d e 387 mi l l ionse t l a dépense 
en salaires à prélever sur ce produi t b r u t est de 
180 mill ions. 

Ne sont pas comptés dans les salaires qui sont 
un accroissement de r ichesse na t iona le , les sa
laires indirects qu ' en t r a înen t les chemins de 
fer, tels que les cons t ruc t ions , les us ines par t i 
culières qui se sont créées par suite de l 'établis
s e m e n t du chemin de fer. 

La surface occupée par les chemins du globe 
construi ts sera de 2 ,956 ,572 k i lomètres , env i 
ron la d ix -hu i t i ème par t ie du te r r i to i re fran
çais. 

Le capital engagé dans les c h e m i n s de fer 
construits depuis t r en te années sur la surface 
du globe dépasse vingt milliards. Lor sque tous 
les réseaux concédés seront lernl inés le capital 
engagé au ra été de quarante milliards. 

Dans le m o n d e ent ier le travail des locomo
tives est de 4 ,150 ,000 chevaux d e v a p e u r . 

Le parcours annue l d e toutes les m a c h i n e s 
du globe équivaut à 884 ,790 ,000 k i lomè t re s , 
soit 22,119 fois le tour d u g lobe , et il sera dans 
quelques années de 2 ,293 ,145 ,000 k i lomè t re s , 
soit 57,329 fois le t o u r d u g lobe , égal à 6,822 
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fois l a dis tance de la te r re à la l une , et à l a fois 
celle de la te r re au soleil . 

En 1 8 5 5 , 1 1 0 millions de voyageurs ont pa r 
c o u r u chacun , en m o y e n n e , dix-neuf k i l o m è 
t res . R. S tephenson fait, à cet éga rd , le calcul 
suivant : Le temps nécessaire p o u r ce trajet de 
dix-neuf k i lomètres sur un c h e m i n de fer est 
d 'environ u n e demi -heu re . ' Su r les routes o rd i 
nai res , il était de u n e h e u r e et d e m i e ; c h a q u e 
voyageur , par la substi tut ion du chemin de fer 
aux routes , a donc gagné une h e u r e , et U 0 m i l 
lions de voyageurs 110 mill ions d 'heu res , égales 
à 13,740,000 journées de hui t heures . La jour 
née d ' h o m m e étant payée en moyenne 3 schel-
lings (3 fr. 75 c ) , la s o m m e dont l 'Angleterre 
a bénéficié chaque année sur le travail de la po
pu la t ion , qui voyage est de 13 ,750 ,000 X 3 
schel l ings, ou de 2 mill ions de livres s ter l ing. 
(50 millions de fr . ) . Les m ê m e s calculs faits 
p o u r la F rance donnen t 45 mill ions, qui doivent 
être ajoutés aux ressources créées par les c h e 
mins de fer. 

Les chemins de fer sont de toutes les voies 
de communica t ion la moins dange reuse . La 
vie des voyageurs était plus f r équemmen t et 
p lus sér ieusement menacée dans les di l igences 
et sur les ba teaux . 

Depuis l 'or igine des chemins de fer on 
compte en France un mor t sur 1,950,000 
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voyageurs , tandis que par les messageries il y a 
eu en dix années , en -France, un mor t sur 
355,000 voyageurs . Dans la navigation, de 1852 
à 1856, 1,500 navires sur 30 ,000 et vingt indi 
vidus sur cent voyageurs ont pér i . 

On voit par ces chiffres é loquents que le c h e 
min de fer offre infiniment plus de sécuri té p o u r 
le voyage que la navigation et que les di l igences. 
Le chemin de fer prévient les accidents par 
l 'emploi de la té légraphie é lec t r ique , en a t ten
dant que l 'usage de nouveaux freins les r ende 
tout à fait impossibles . 
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L I B R A I R I E FÉLIX ALGAN 

BIBLIOTHÈQUE D'HISTOIRE CONTEMPORAINE 
V o l i n - 1 5 à 3 fr. 5 0 . 

V o l . i n - 8 à 5 e t 7 fr. C a r t . 1 fr . o n phia p a r ? o l . ; r e l i u r e 2 fr . 

EUROPE 
H l S T O I K E DE L'EUHOPK P E N O A N T LA R É V O L U T I O t V F f l A N Ç A Ï S E , p a r 

.rY. c/e Sybel. T r a d u i t d e l ' a l l e m a n d p a r Ml le D o s q u e t . 3 v o l . 
i n - 8 21 i 

C L a q u e \ o l u m e s é p a r é m e n t . 7 • 

FHAÎiCE 
HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE, par Carlyle, t r a d u i t e d e 

l ' a n g l a i s . 3 v n l . i n - 1 8 ; c h a q u e v o l u m e 3 50 

L A RÉVOLUTION FRANÇAISE, r é s u m é h i s t o r i q u e , par H. Carnot, 
i i D i i v e l l e é d . l i o n . 1 vo l . in-12. 3 30 

Ï I i s T o t n E DE LA RESTAURATION , p a r de lïochau. 1 v o l . i n - 1 8 , t r a 
du i t du l ' . i l IcniauJ 3 50 

HISTOIRE DE DIX ANS, p a r Louis Blanc. 5 v o l . i n - 8 2 5 » 

CIJavilie v o l u m e s é p a r é m e n t . 5 > 
H i S T O i n t ; DE DIX ANS, 25 p l a n c h e s en ta i l l e d o u c e G » 
HisTOii'fi DE HUIT ANS ( 1 8 4 0 - 1 8 4 8 ) , p a r Elias Regnauit. 3 v o l . 

i u - S 15 » 

Charpie v o l u m e s é p a r é m e n t , o » 

HISTOIRE DE HUIT ANS, 1 4 p l a n c h e s e n ta i l l e d o u c e 4 » 

IIISTOUIE DU SECOND EMPIRE ( 1 8 4 8 - 1 8 7 0 ) , par* laxile Delord. 
G v o l u m e s in-S 4 2 i 

C h a q u e v o l u m e t é p a r é m e n t . 7 • 
L A GUERRE DE 1 8 7 0 - 1 8 7 1 , par Bcert, d 'après le c o l o n e l f é d é r a l 

s u i s s e ï l u s t ù w . t TOI. i n - 1 8 3 5 0 

L A FRANCE POLITIQUE ET SOCIALE, par Aug. Laugel. i v o l u m e 
i n - 8 5 » 

L ' A L G É R I E , par Maurice Wa/il. i vol . i n - 8 5 » 

L E S COLONIES FRANÇAISES, par P. Gaffarel. 1 v o l . i n - 8 . . . 5 » 

L ' A L G É R I E , par WahL 1 vo l . in-S S » 

HISTOIRE DES IDÉES MOHALES ET POLITIQUES FRANCE AIT x v i n " 

SIÈCLE, par Jules liarni. 2 v o l . i o - 1 8 . C h a q u e v o l u m e . . . 3 50 

L E S MORALISTES FRANÇAIS AU XVIH* SIÈCLE, par Jules liarni. 1 vo l . 
i n - 1 8 , f a i s a n t su i t e a u x d e u x p r é c é d e n t s . , , 3 50 

L A GUERRE ÉTRANGÈRE ET LA GUERRE CIVILE, par Emile Beawmire. 
1 vo l . i n - 1 8 3 50 

L A F R A N C E RÉPUBLICAINE, par / . Clamageran. 1 vo l . i n - 1 8 . 3 b0 
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L E S O C I A L I S M E C O N T E M P O R A I N , p a r E. de Laveleye. 2« é d i t i o n . 
1 vol . i n - l S 3 50 

ANGLETERRE 
H l S T O T R E G O U V E R N E M E N T A L E D E L ' A N G L E T E R R E , D E P U I S ( 7 7 0 J U S 

Q U ' A 1830 , par s ir G. Curnewal Lewis. 1 vo l , i n - 8 , t r a d u i t de 
l 'a'jyl ' i is 7 » 

H I S T O I R E D E L ' A N G L E T E R R E d e p u i s l a r e i n e A n n e j u s q u ' à n o s 
j o u r s , p a r / / . Iteynald. 1 v o l . i n - 1 8 3 S0 

L e s Q U A T R E G E O R G E S , p a r That/ctray, t r a d . de l ' a n g l a i s pa? 
Lefoypr. 1 v o l . in -18 , 3 b0 

L A C O N S T I T U T I O N A N G L A I S E , p a r W . Sagehot, t radu i t d e l ' a n g l a i s , 
l v o l . i n - 1 8 . . 3 50 

L o M B A i t T - 3 T R E I T , l e m a r c h é financier e n A n g l c t e r r e 3 par 
W. Bayehot. i v o l . in-iH 3 50 

L O R D P A L M E H S T D S E T L D R D U U S S Ê L , p a r Aug. Laugel. 1 v o l u m e 
in -18 3 50 

Q U E S T I O N S c : n n S T M U T U I N N E I . I . K S 1S7IÎ 1 8 7 8 ) . L e prinCô é p o u x . — 
L e dro i t e lcctora] . , par E.-W. Gladstone. T r a d u i t d e l ' a n g l a i s e t 
p r é c é d é d 'une i n t r o d u c t i o n , par A L B E R T G I G U T . 

ALLEMAGNE 

L A P R U S S E C O N T E M P O R A I N E E T S E S I N S T I T U T I O N S , par K. Hille-
brand. 1 v o l . i n - 1 8 3 50 

H I S T O I R E D E L A P R U S S E , d e p u i s la m o r t d e F r é d é r i c I I j u s q u ' à l a 

b a t a i l l e de S a d o w a , par Eug. Veion. 1 v o l . in -18 3 FjQ 
H I S T O I R E D E L ' A L I K M A G S K , d e p u i s la b a t a i l l e de S a d o w a j u s q u ' à 

n o s j o u r ? , par Eug. Véron. 1 v o l . i n - l î i . . . . . 3 ftO 

L ' A L L E M A G N E C O N T E M P O R A I N E , par Ed. Bourloton. 1 v o l u m e 

i n - 1 8 3 b0 

AUTRICHE-HONGRIE 
H I S T O I R E D E L ' A U T R I C H E , d e p u i s la m o r t de M a r i e - T h é r è s o j u s 

qu'à n o s j o u r s , par E. Asselinn. 1 v u l . i u - 1 8 3 50 
H I S T O I R E D E S H O N G R O I S e t d e l e u r l i t t érature p o l i t i q u e de 1790 à 

1815 , p a r Ed. Sayous. 1 v o l . in-18 3 5<j 

ESPAGNE 
H I S T O I R E D E L ' E S P A G N E , d e p u i s la m o r t d o C h a r l e s III j u s q u à 

n o s j o u r s , p a r / / . lUynald. 1 v o l . i n - i b 3 ftO 

HDSSIE 
L A R U S S I E C O N T E M P O R A I N E , par Herbert Barry, t radui t d e l ' i n -

g l a i s . 1 v o l . i i i - iS 3 5 3 

H i s r o i r i E c o f i T E M P o n A i N E D E L A R U S S I E , p a r M . Crêhangc. 1 v G i . 
i n - l S 3 ^ 
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SUISSE 

L A S L ' I S S Ë C O N T E M P O R A I N E , p a r H. Dixon. i v o l . in-i .8, t r a d u i t 
de l ' a n g l a i s 3 50 

H I S T O I R E D U P E L P L E S U I S S E , p a r Daendliker. T r a d u i t de l ' a l l e m a n d 
p ; i r AI n i e J U L K S F A V H H , et p r é c é d é d 'une i n t r o d u c t i o n d e M . 
J U L E S F A V R E . 1 vo l . i n - l S 5 » 

AMÉRIQUE 

L E S E T A T S - U N I S P E N D A N T L A G U E R R E , 1 8 6 1 - 1 8 6 5 . S o u v e n i r s p e r 
s o n n e l s , p a r Aug. Laugel. 1 v o l . i n - l 8 3 5 0 

L U B B O G K . L'homme préhistorique, é t u d i é d ' a p r è 3 l e s m o n u 
m e n t s e t l e s c o s t u m e s r e t r o u v é s d a n s l e s dif férents p a v s d a 
l ' E u r o p e , suivi d ' u n e D e s c r i p t i o n c o m p a r é e ries m œ u r s dr.s 
s a u v a g e s m o d e r n e s , t radui t de l ' ang la i s p a r M . E d . M A U D I E R , 
aven ï!)G f i g u r e s i n t e r c a l é e s d a n s le t e x t e . lH7fi, 2* é d . , r.ousJ-
d u r a b l e m e n t a u g m e n t é e , su iv i d'une c o n f é r e n c e de AI. F . B H O C A . 
sur les Troglodytes de la Vezère. 1 b e a u v o l . i n - S , b r o c h é . 15 l r . 

C a r t . r i che , d o r é sur t r a n c h e s . 18 fr . 

L U B B O L K . Les o r i g i n e s de l a c i v i l i s a t i o n . E t a t pr imit i f de 
l ' h o m m e e t m œ u r s d e s s a u v a g e s m o d e r n e s , 1 8 7 7 . 1 'vol. g r a n d 
ï n - 8 , a v e c f i g u r e s e t p l a n c h e s h o r s t e x t e . T r a d u i t do l ' a n g l a i s 
par M. Ed. B A R B I E R , 2e édi t ioD, 1377 . 15 fr . 

R e l i é en d e m i - m a r o q u i n a v e c n e r f s . 18 fr. 

E V A N S ( J o h n ) . Les âges de la pierre, i n s t r u m e n t s , a r m e s e t 
o r n e m e n t s de l a G r a n d e - B r e t a g n e . 1 b e a u v o l u m e g r a n d ia -S , 
a v e c 467 fig. d a n s le t e x t e , t r a d u i t p a r M. E d . B A R B I E H . 
P r i x , b r o c h é . 15 fr. 

R e l i é e n d e m i - m a r o q u i n a v e c n e r f s . 18 fr. 

B L A N C H A R D . Les métamorphoses , les mœurs et les ins
t inc t s d e s insectes , par M . E m i l e B L A N G H A R n , d o l ' Ins t i 
tut , pro fe s seur a n M u s é u m d 'h i s to i re n a t u r e l l e . 1 m a g n i 
fique v o l u m e in-i J é s u s , a v e c 150 l i g u r e s i n t e r c a l é e s d a n s l o 
t e x t e e t 40 g r a n d e s p l a n c h e s h o r s t e x t e . 2« é d i t i o n , 1 8 7 7 . 
P r i x , b r o c h é . 25 fr . 

R e l i é e n d e m i - m a r o q u i n . 30 fr. 

S M E E ( A . ) . Mon j a r d i n , g é o l o g i e , b o t a n i q u e , h i s t o i r e n a t u 
r e l l e . 1876 . 1 m a g n i f i q u e vol. g r . i n - 8 , o r n é de 1300 f i g . e t 
52 p l . h o r s t e s t e . B r o c h é , l a fr. — D e m i - r e l . , t r a n c h e s d u r é e s 

1S fr . 

E V A N J (John) . L'âge du bronze- 1 vo l . i n - 8 , avec i i4Q figures d a n s 
le t e x t e . B r o c h é , l u fr. — E n d e m i - r e l i u r e . 18 f r . 
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BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE & POLITIQUE 
V o l u m e s i n - 8 , à 5 , t f r . K O e t 1 0 f i - , 

ALBANY D E F O N B I . A N Q U E . L ' A n g l e t e r r e , s o n g o u v e r n e 

m e n t , s e s i n s t i t u t i o n s . T r a d u i t do . l ' a n g l a i s s u r l a l i L ' < î d i -

t i u n p a r M . D H E Y K U S , a v e c i n t r o d u c t i o n p a r M . H . B U I S S O N . 

1 v o . . i n - 8 . 5 f r . 

B E N I . O E W . L e s l o i s d e l ' h i s t o i r e . ( v o l . i n - 8 . 5 fr. 

D E S C H A N E L ( E . l . L e p e u p l e e t l a b o u r g e o i s i e . 1 v o l . i n - S . 

5 fr 

D U C A S S E . L e s r o i s f r è r e s d e N a p o l é o n I E R . 1 v o l . i t i - S . 

1 0 f r . 

MINGHETTI. L ' É t a t e t l ' É g l i s e . 1 v o l . i n S. 5 i r . 

LOUIS BLANC. D i s c o u r s p o l i t i q u e s ( I S i S - l S S l ) . 1 v o l . i n - 8 . 
7 f r . 5 0 

PUBLICATIONS HISTORIQUES ILLUSTRÉES 

h i s t o i r e l l l u s t k é e d u s e c o n d e m p i r e , par 

Taxile D E L O U D . 6 vol. in-8 colombier. 
C h a q u e v o l . , b r o c h é , 8 f r . — C a r t . d o r e , t r . d o r é e s . 11 f r . 5 0 

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

S p a y e s a u p r i x d e 1 0 c e n t i m e s . 

H I S T O I R E P O P U L A I R E D E L A F R A N C E , depuis les 
origines jusqu'en 1 8 1 5 . — Nouvelle édition. — 4 vol. in-8 
colombier. 
C h a q u e v o l . , a v e c g r a v u r e s , b r o c h é , 7 f r . 5 0 . — C a r t . d o r é , 

t r a n c h e s d o r é e s , 1 1 f r . 

L ' o u v r a g e e s t c o m p l e t . C h a q u e l i v r a i s o n d e 8 p a g e s s e v e n d 
s é p a r é m e n t 1 5 c e n t i m e s . 

F A L ' . Anatomle des formes du corps hnmnln, à l'usage des 
pe intres et des sculpteurs . 1 vol. m-8 e t a t l a s d e 2 5 p l a n c h e s . 
â « é d i t i o n , a v e c l i g u r e s n o i r a s , 2 0 f r . ; f i g u r e s c u l o r i é e s . 3-'i f r . 

HUXLEY. La Pûysiographie, i n t r o d u c t i o n à l ' é t u d e d e l a n a t u r e . 
1 v o i . i n - 8 , a v e c f i g u r e s d a n s l e t e x t e e t 2 p l a n c h e s e n c o u l e u r s . 
B r o c h é , 8 f r . — K n d R i n i - r r i l i u r a , t r a n c h e s d o r é e s . I l f r . 

P I È T R E M E N T . Les chevaux dans les temps préhistoriques et 

historiques, i vol. i u - 8 . l o f r . 
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LISTE DES OUVRAGES 
DE LA. 

BIBLIOIIIÊBIiE SCIENTIFIQUE HTFMTMALE 
PAH OIîDRE DE MATIÈRES 

C h a q u e v o l u m e i n - 8 , c a r t o n n a à l ' a n g l a i s e 6 f ï a n c s . 

K u d t m i - r e l i i i r s v e a u avec c o i n s , t r a n c h e s u p é r i e u r e do:-üc, n o n r o g n o . 10 francs , 

SCIENCES SOCIALES 
I n t r o d u c t i o n à l a s c i e n c e s o c i a l e , p a r H e r b e r t S p e n c e r . 1 vo l . 

L e s B a s e s d e l a m o r a l e ù v o l u t i o n n i s t e , par H e r b e r t S p e n c e r -

1 vo l . 

L e s C o n f l i t s d e l a s c i e n c e e t d e l a r e l i g i o n , p a r D r a p e r , p r o 
f e s s e u r à l ' U n i v e r s i t é de N e w - Y o r k . 1 v o l . 

L e Cr ime e t l a F o l i e , p a r H . M a u d s i . E V , p r o f e s s e u r d e m é d e c i n e 
l é g a l e à l ' U n i v e r s i t é d e L o n d r e s . 1 v o l . 

La D é f e n s e d e s É t a t s e t d e s c a m p s r e t r a n c h é s , p a r l e g é n é r a l 
A . Ü R 1 A L . M O N T , i n s p e c t e u r g é n é r a l de s for t i f i ca t ions et d u corpa 
d u g é n i e de B e l g i q u e . 1 v o l . , a v e c n o m b r e u s e s flgurea d a n s le 
t e x t e et 2 p l a n c h e s h o r s t e x t e . 

L a M o n n a i e e t l e m é c a n i s m e d e l ' é c l i a n g e , par W . S t a n l e y 
J e v o n s , p p u f e s s e u r d ' é c o n o m i e p o l i t i q u e à l ' U n i v e r s i t é d e L o n 
d r e s . 1 v o l . 

La S o c i o l o g i e , p a r d e R o b e r t y . 1 vn l . 

La S c i e n c e d e l ' É d u c a t i o n : p a r A l e x . B a i n , p r o f e s s e u r à l ' U n i 
v e r s i t é d ' A b e r d e e n ( E c o s s e ) . 1 v o l . 

L o i s s c i e n t i f i q u e s d u d é v e l o p p e m e n t d e s n a t i o n s d a n s l e u r s r a p 
porta a v e c les p r i n c i p e s de l ' h é r é d i t é et, d e la s é l e c t i o n n a t u 
r e l l e , par W . B a g e h o t . 1 v o l . 

La V i e d u l a n g a g e , p a r D . W r i t n e y . p r o f e s s e u r do p h i l o l o g i e 
c o m p a r é e à Y a l e - G o l l c g e de B o s t o n ( E t a t s - U n i s ) . 1 vo l . 
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P H Y S I O L O G I E 

L e s I l l u s i o n s d e s s e n s e t d e l ' e s p r i t , p a r J A M E S S U L L Y . 1 v o l . 

i n - S , 

L a L o c o m o t i o n c h e z l e s a n i m a u x ( m a r c h e , m i l . " l . i n n et , v o l ) , s u i v i e 

d ' u n e élude s i ! / - VHistoire de la naviijalimi aerir-ïinr, p.-r- J . - B . 
Vr:\-i I G R E W , p r o f e s s e u r a u C u l T i V / e r o y a l d e c h i r u r g i e d ' E d i m 

b o u r g ( E c o s s e ) . 1 v o l . , a v e c 1-ÏO l i g u r e s d a n s l e t e x t e . 

L e s N e r f s e t l e s M u s c l e s , p a r J . R O S E N T H A L , p r o f e s s e u r d e p h y 

s i o l o g i e - à l ' U n i v e r s i t é d ' E r l a n g e n ( B a v i è r e ) . 1 v o l . , a v e c 7 5 f i g u 

r e s d a n s l e t e s t e . 

L a M a c h i n e a n i m a l e , p a r E . - J . M A E E Y . m e m b r e d e l ' I n s t i u ! . , 

p r o f e s s e u r a u C o l l è g e d e F r a n c e . 1 v o l . a v e c . 1 1 7 f i a u i ' L s d ; u i a l e 

t e x ' . e . 

L e s S e n s , p i r B E R N S T E I N , p r o f e s s e u r d e p h y s i o l o g i e à l ' U n i v e r s i t é 

d e H a l l e ( P r u s s e ) . 1 v o l , , a v e c 9 1 D g u r e s d a n s l e t e x t e . 

PHILOSOPHIE SCÏEMIFJQXX 

L e C e r v e a u e t s e s f o n c t i o n s , p a r J . L I J Y S , m e m b r e d e l ' A c a d é m i e 

d e m é d e c i n e , m é d e c i n d e l a S a l n è t r i è r e . 1 v o l . , a v e c , f i g u r e s . 

L e C e r v e a u e t l a P e n s é e c h e z l ' h o m m e e t l e s a n i m a u x , p a r 

C H A . I U . T O N B A S T I A N , p r o f e s s e u r à l ' U n i v e r s i t é d e L o n d r e s . 2 v o l . 

a v e c 1 8 1 figures d a n s l e t e x t e . 

L e C r i m e e t l a F o l i e , p a r ÏT. M A U D S L E Y , p r o f e s s e u r à l ' U n i v e r s i t é 

d e L o n d r e s . 1 v o l . 

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

t i o n s , s u i v i s d ' é t u d e s s u r l é s E?treurs généralement répandues au 
sujet de l'Esprit, p a r A L E X . B A I N , p r o f e s s e u r à l ' U n i v e r s t a 
d ' A b e r d e e n ( E c o s s e ) . 1 v o l . 

T h é o r i e s c i e n t i f i q u e d e 3 a s e n s i b i l i t é : le Plaisir et la Peine, 
p a r L o o n D [ ; M O N T . 1 v o l . 

ANTHROPOLOGIE 

L ' E s p è c e h u m a i n e , p a r A . D E Q U A T R E F A G E S , m e m b r e d e l ' I n s t i 

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

d e P a r i s . 1 v o l . 

L ' H o m m e a v a n t l e s m é t a u x , p a r N . J Q L Y , c o r r e s p o n d i t d e l ' I n s 

t i t u t , p r o f e s s e u r à l a F a c u l t é d e s s c i e n c e s d e T o i l o u s e . 2 * é d i t -

1 v o l . , a % e c 1 5 0 figures d a n s l e t e x t e e t u n f r o n t i s p i c e . 

L e s p e u p l e s d e l ' A f r i q u e , p u r R . H A R T M A N N , p r o f e s s e u r à l ' U n i 

v e r s i t é d e B e r l i n . 1 v o l . , a v e a 9 3 figures d a n s l e t e x t e . 
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ZOOLOGIE 
D e s c e n d a n c e e t D a r w i n i s m e , p a r o . S C I I M I D T , p r o f e s s e u r à l ' U n i -

^ o i ? i t é d e S t r a s b o u r g . 1 \ o l , a v e c figures. 

F o u r m i s , A h e i l l e s , G u ê p e s , p a r s i r J O H N L U R R D C K . 2 v o l . i n - S , 

a v e • figui'fia d a n s l e t e x t e e t 1 3 p l a n c h e s h o r s t e x t e , d o n t 5 c n -

lu i 1 é=. 

L ' É c r e v i s s c , i n t r o d u c t i o n a. l ' é t u d e d e l a z o o l o g i e , p a r T h . - H , 

J I C M . E Y , n e m b r o d e l a S o c i é t é r o y a l e d e L o n d r e s e t d o l ' i n s t i 

t u t d e F r a n c e , p r o f e s s e u r d ' h i s t o i r e n a t u r e l l e à l ' E c o l e r o y a l e 

d e s m i n e s d e L o n d r e s . 1 v o l . , a v e c 8 2 h g u - e s . 

L e s C o m m e n s a u x e t l e s P a r a s i t e s d a n s l e r è g n e a n i m a l , p a r P . -

J . V A N Hii.Nf--.DENj p r o f e s s e u r à l ' U n i v e r s i t é d e L o u v a i n ^ H e l g i -

q u e ) . 1 v o l . , avec. 8 3 - f igures d a n s l e t e x t e . 

BOTANIQUE — GÉOLOGIE 
L e s C h a m p i g n o n s , p a r C O O K E e t B E R K E L E Y . 1 v o l , , a v e c 110 fig. 

L ' é v o l u t f n n d u r è g n e v é g é t a l , l e s Cryptogames, p a r G . D E S A -

P O R T A , c o r r e s p o n d a n t tlo l ' I n s t i t u t , e t M A R I O N , p r o r e s e r à la 

F. i cu l <S d e s s c i e n c e s d e M m - s e i l l e . 1 v o l . , a v e c S 5 f i g u r e s d a n s 

lrc N ; \ L B . 

L e s V o l c a n s e t l e s T r e m b l e m e n t s d e t e r r e , p a r F c c u s , p r o f e s 

s e u r à l ' U n i v e r s i t é d e H e i d e i h e r g . 1 v o l . , a v e c 36 figures e t u n e 

c a r i a e n c o u l e u r . 

Orig ine d e s p l a n t e s c u l t i v é e s , p a r A . D E C A N D O L L E , c o r r e s p o n 

d a n t d e l ' I n s t i t u t . 1 v o l . • 

CHIMIE 
L e s F e r m e n t a t i o n s , p a r P . S C S U T Z E N R E R G E R , m e m b r e d e l ' A c a 

d é m i e d e m é d e c i n e , p r o f e s s e u r d e c h i m i e a u C o l l è g e d e F r a n c o , 

v o l . 

L a S y n t h è s e c h i m i q u e , par M . B E R T H E L O T , m e m b r e de L ' InsLi tut , 

p ' o f r s s e u r d e c h i m i e o r g a n i q u e a u C o l l è g e d e F r a n c e . 1 v o l . 

La T h o é r i e a t o m i q u e , p a r A d . W u n r z , m e m b r e d e L ' I n s t i t u t , 

p ' O f e s s e u r h l a F a c u l t é d e s s c i e n c e s e t à l a F a c u l t é d e m é d e 

c i n e d e P a r i s . 1 v o l . 

ASTRONOMIE — MÉCANIQUE 
H i s t o i r e d e l a M a c h i n e à v a p e u r , d e l a L o c o m o t i v e e t d e s B a 

t e a u x à v a p e u r , p a r R . T H L T R S T O N , p r o f e s s e u r d e m é c a n i q u e à 

r i n & L i L i i t t e c h n i q u e d e H o b o k e n , p r è s de N e w - Y o r k , r e v u e , a n -
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C o u l o m m i e r s — T v p o g . P A U L B R O D A e t C"1»* 

n o t e r et a u g m e n t é e d'un G [ in troduc t ion par HrnscH, professeur d e 

m a e s a \ a p e u r à l ' E c o l e d o s p o n t s et c h a u s s é e s de Paris. 

2 -\n . a ec lo i ) figures d a n s le t e x t e e t 16 planches Urées h 

par t . 

L e s É t o i l e s , n o t i o n s d ' a s t r o n o m i e s i d é r a l e , par l e P . A. S E C C H I , 

d i r e r t e u r d e l ' o b s e r v a t o i r e d u C o l l è g e r o m a i n . 2 vo l . , avec 63 

figures d a n s le t e x t e e t "16 p l a n c h e s e n noir e t en couleur . 

L e S o l e i l , p a r C . - A . Y O L N G , p r o f e s s e u r d ' a s t r o n o m i e au co l lège de 

N e w - J e r s e y . 1 "vol. i n - 8 , a v e c 87 l i g u r e s . 

PHYSIQUE 
L a C o n s e r v a t i o n û e l ' é n e r g i e , p a r B A L F O U H - S T E W A R T , professeur 

d e p h y s i q u e - au col lèjro O w e n s de M a n c h e s t e r (Angle terre) , 

su iv i d ' u n e é t u d e s u r la Nature de la fora, par P . D E S A I N T -

R O O E R T (de- T u r i n ) . 1 vo l . a v e c figures. 

L e s G l a c i e r s e t l e s T r a n s f o r m a t i o n s d e l ' e a u , par J . T Y X D A L L , 

p r o f e s s e u r de c h i m i e à lTnsLil .nI .Ma r o y a l e du Londrns , su iv i 

d ' u n e é l u d e sur l e m ê m e suje t p a r I l E L M r r o t r . T z , pro fe s seur à 

l ' U n i v e r s i t é d e B e r l i n . 1 vn l . , a v e c n o m b r e u s e s figures dans 

le t e x t e et 8 p l a n c h e s t i r é e s k p-irt sur p a p i e r t e i n t é . 

L a P h o t o g r a p h i e e t l a C h i m i e d e l a l u m i è r e , p a r V O G E L , pro

f e s s e u r t l ' A c a d é m i e p o l y t e c h n i q u e do B e r l i n . 1 v o l . , a v e c 9 5 

figures d a n s l e t cxLe e t u n e p l a n c h e e n p h o t o g l y p l i e . 

THÉORIE DES BEAUX-ARTS 
L e S o n e t l a M u s i q u e , p a r P . B L A S E R N A , p r o f e s s e u r à l ' U n i v e r 

s i té d e R o m e , s u i v i d e s Causes physiologiques de VKarnvmiG 
musicale, par I I . R E L M H o n x z , p r o f e s s e u r à l ' U n i v e r s i t é d e B e r 
l in . 1 v u ! . , a v f ï i ; -il Heures. 

P r i n c i p e s s c i e n t i f i q u e s d e s B e a u x - A r t s , p a r E . B R U C K E , p r o f e s 
s e u r à l ' U n i v e r s i t é d e V i e n n e , s u i v i do VOptique et les Arts-, 
par H E L M J I Q L T Z , p r o f e s s e u r à l ' U n i v e r s é de B e r l i n . 1 v o l . , a v e a 
f i g u r e s . 

T h é o r i e s c i e n t i f i q u e d e s C o u l e u r s e t i c i rs a p p l i c a t i o n s a u x a r t s 

ni. à l ' i n d u s t r i e , p a r O . - N . R n o n , p r o f e s s e u r d o p h y s i q u e à C û -

l a m b i a - O n l l e g e , d e N e w - Y o r k ( E t a t s - U n i s ) . 1 v o l . a v e c 130 û g . 

d a n s l e t e x t e e t u n e p l a n c h e e n c o u l e u r s 
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SUITE DE Ï-A BIBLIOTHEQUE UTILS 

M . ZabOTOWSki. L ' o r i g i n e d a l a n g a g e . 
5 1 . H . B l e r ^ y . Le* c o l o n i e s a n g l a i s e s . 
5 2 . A l b e r t L e v y . H i s t o i r e d e l 'air (aven fig.)* 
5 3 . G e i k i e - Lu g é o l o g i e ( a v e c fig.). 
5 4 . Z a b o r û W S k i . Les m i g r a t i o n s dea a n i m a n j . 
5 5 . F - P a u l i l a u . La p h y s i o l o g i e de l ' e s p r i t . 
5 8 . 2 u r c h e r e t M a r g o l l ô . Lu* p h é n o m è n e s c é l e s t e s . 
5 7 . G i r a r d d e R i a l l e . Les p e u p l e s d e l 'Afr ique e t d e l ' A m é r ï q n a . 
&S. J a c q u e s fiertlllon. La s t a t i s t i q u e h u m a i n e d a l a \b 7 ranûQ 

( n a i s s a n c e , m a r i a g e , m o r t ) . 
5 9 . Paul G a f f a r e l . La d é f e n s e n a t i o n a l e e n 1 7 3 2 . 
6 0 . H e r b e r t S p e n c e r . De l ' éducat ion . 
M . J n l e s B a r n i . N a p o l é o n I " . 
6 Ï . E u X l e y . f r e m i è r e s n o t i o n s sur l e3 s c i o n c o s . 
8 3 . P. B o u d o l s - L ' E u r o p e c o n t e m p o r a i n e ( 1 7 S 9 , i 8 7 3 ) J 

6 4 . G r è v e . U o n t i n e o t a e t o c é a n s . 
6 5 . J o u a n . L e s l i e s d u P a c i f i q u e . 
6 6 . R o b i n e t . L a p h i l o s o p h i e p o s i t i v e . 
6 7 . R e n a r d . L ' h o m m e e s t - i l l ibre? 
« S . Z a b o r o W s k l . Los g r a n d s s i n g e s . 
8 9 . H a t i n . Le j o u r n a l . 
7 0 . G i r a r d d e R i a l l e - Les p e u p l e s d o l ' A s i e e t d a l ' E u r o p e . 
7 1 . I l o n c a t l d . H i s t o i r e c o n t e m p o r a i n e do la P r u a a o . 
7 2 . IJufour . Pe t i t d i c t i o n n a i r e d e s f a l s i f i c a t i o n s . 
1 3 . H e n n e g n y . H i s t o i r e do l ' I ta l i e , d e p u i s 1- i lo . 
7 4 . L e n e v e u x . L o trava i l m a n u e l e n F r a n c e . 
7 5 . J o n a n . l i a . r . h a s s H et l a p è c h e d e s a n i m a u x m a r i n s . 
7 6 . ï l e g u a r d . H i s t o i r e c o n t e m p o r a i n e d e l ' A n g l e t e r r e . 
7 7 . B o u a n t . Kis' .oire d e l 'eau (avec 3 g . ) . 
7 8 . J o u r d y . Le p a t r i o t i s m e à l ' éùn le . 
7 9 . M o n g r e d i e n . Lo . ihre é c h a n g o e n A n g l e t e r r e . 
8 0 . C r e i ^ h t o a H i s t o i r e r o m a i n e . 
8 1 . P. B o a i i o i s . H i s t o i r e d e s m œ u r s e t i n s t i t u t i o n s d e l a F r a n c o 

( d e p u i s les o r i g i n e s j u s q u ' a u x v u o s i è c l e ) . 
8 2 . P. B a n d o i s . H i s to i re dea m œ u r s e t i n s t i t u t i o n s d e l a F i a n c e 

(depuis le x v u ° s i è c l e j u s q u ' à la R é v o l u t i o n ) . 
8 3 . Z a b o r o w s k i . L e s m o n d e s d i s p a r u s ( a v e c figures). 
8 4 . J. B e i n a c l l . L é o n G a m b e t t a (avec f igures ) . t, 

E ï I i M f l T U È Q L ' E U T I L E (format 
Pour livres de prix et de récompense. 

Brochés i fr. « 
C a r t o n n a g e to i l e , t r a n c h e s icugea I fr. BO 

Cartonnage toile, tranchas dorées 1 fr. 75 
aîflliy (H.)- T o r r e n t s , n e u v e s e t 

c a n a u x d e l a F r a n c e . 
Blerzy ( H . ) . L e s c o l o n i e s a n 

g l a i s e s . 
B o u d a i s ( P . ) . L ' E u r o p e c o n t e m 

p o r a i n e d e p u i s j u s q u ' à 
n o s j o u r s . 

Barni (Jules). N a p o l é o n I > \ 
î a r n i ( J u l e s ) . M a n u e l r é p u b l i c a i n . 
Sa f taro l . L a d é f e n s e n a t i o n a l e 

Geikie. La g é o g r a p h i e p h y s i q u e 
{avec fleures d a n s lo t e x t e ) . 

H a x l e y (Th.). P r e m i è r e s n o t i o n s 
s u r Je? s c i e n c e s . 

2 a b o r o W S k l - L o s m i g r a t i o n s d e s 
a n i m a u x e t l e p i g e o n v o y a 
g e u r . 

Zevort ( E d g a r ) , n i s f o ï r e d» 
L o u i s - P h i l i p p e . 

Zurolier e t M a r g o l l à . L e s p h ô -
• o m ô u e s c é l e s t e » . 

t i ' v . j ^ e p a t r io t i sme i '.'éculs. 
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B I B L I O T H É ' 

W r o i B T t l FRANCE 
Snobes. Mérovingiens. 
Hachez- Garloviogienn. 
J. Bastide. Lattes relig. 

аг.ш premiere siècles. 
J. Bastide* La Re forme. 
F. fflorïn. 1л France au 

moyen Age. 
Fred. Lock Jeanne d'Are. 
Eng. Pelletan. Décadence 

de la mon. française. 
Carnet. La Révolution 

française. î roi. 
F. Look- La Restanration. 
E. Zevort. Lonis-PhUippe. 
AU. Doneand. La ma

rine française. 
F. Gaffarel. Ln défense 

nationale en 1792. 
Jules Banil-Napoléonl". 
F. Boadole. Mœurs et ins

titutions de la France. 
J.Rfltnaob. L. Gnmbelta, 

П. 
PATS ÉTRANGERS. 

H.Raymond* L'Espagne. 
L. Collas. L'empire ot

toman. 
L. Combes. La Grèce. 
A . OU. L'Aria at l'Egypte. 
A. Ott .Llnde et la Chine. 
Ch. Rolland. L'Autriche. 
Eu g- Despois. Les révr,-

IutioDB d'Angleterre. 
H- Blerry . Le» colonies 

anglaises. 
F . Bondois. L'Europe 

contemporaine. 
Al Г D on eaud- Histoire con-

temporaine de I I P I U M B . 
HenilDgliy. Hisloiro con

temporaine de l'Italie, i 
Regnard. Histoire contem

poraine de l'Angleterre. 
Creighton. Histoire гош. 

IIL 
DROIT. 

Xorin . La loi civile. 
G. Jocrdan. La justice 

eh min elle. 

IV. 
PHILOSOPHIE. 

Enfantin. La vie éternelle. 
Eug. Noël. Voltaire et 

Rousseau. ' 
Léon BrothiOT. Histoire J 

de ht philnsophie. 
Victor MeUnïer. La phi

losophie zoologïque. 
Zaborowski-L'origine du 

l a n g u e . 
T. Paulùan. La phys io 

| logip do l'esprit. 
Renard- L'homme est-il 

' libre î 
Robinet. L» philosophie 

positive. 
V. 

SCIENCES. 
Benj . t iast inean. Lo gé

nie de la science. 
Zuroher et Margollé.Té-] 

leacopo et microscope. 
Zu relier et Margollé. Les j 

i phénomènes célestes. I 
Zuroher. Les pbonomè-, 

nés de l'atmosphère. 1 

Morand. Introduction à | 
L'étude des sciences. | 

Cmvei lh ier . Hygiène. 
Brotbier . La mécanique. 
Brotbier- HÏBt. de la terre. 

|Sanson. L=* chimÎB. 
Turcfe. Médec. populaire. 

ICatalan. Astronomie. 
E. Margollé. Les phéno- ; 

mènes de la mer. 
Ch. Ricïiard- Origines et 

fins dos mondes. 
H. Blexzy. Torrents, fleu

ves et canaux. 
P . Seccni, "Wolf et Brlot. 

La soleil et les étoiles. 
Em. Ferriére. Le darwi

nisme. 
BolUot. La pluralité des 

mondes. i 
A. Lévy. Hiat. da l'air, i 
Bnnaat. Histoire de l'eau. 
Geikte. Géographie physi-

\ que. 
Geikle. Géologie. 

Xaborowslrl. L'homme 
préhistorique. 

Zauorawski, Migrations 
des animaux. 

Zaborowski. Les grands 
singes. 

Girard de Rialle. Pau-
pies de l'Afrique et de 
l'A mérique. 

Girard do Rialle. Lsa 
peuples de l'Asie et de 
l'Ii^rope. 

Huxley . Premières no-
firjns sur les scicacas. 

Grave. Continents et 
Océans. 

Jousn. Les îles da Paci
fique. 

Jonan. La chassa e t la 
pèche des animaux ma
rins. 

Dnfonr. Dictionnaire des 
falsifications. 

Zaborowski. Les mondes 
disparus. 

VI. 
ENSEIGNEMENT. — ÉCO

NOMIE PULlTiaUE. — 
ARTS. 

Gorbon. L'enseignement 
professionnel. 

Cristal. Les délasse
ments dn travail. 

Leneveux. Lo budget du 
foyer-

Lcneveni . Paris muni
cipal. 

Leneveux Le travail ma
nuel en Franco. 

Laurent Picliut. L'art 
et les artistes. 

Stanley Jevoas. L'éco-
numia politique. 

J. Berti l lon. La statis
tique humaine. 

Herbert Spencer. Da 
l'éducation, 

Hatin. Le journal. 
Jourdy. Le patriotisme a 

l'école-
Mongredien. Libre échan

ge en Angleterre. 

Cooiommiera* — Typographie Рлиь BRODARD et GÎC; 
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