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J O U R N A L D E S M I N E S . 

N ° . 8 5 . V E N D É M I A I R E A N 1 2 . 

R É P O N . S E 

Aux Observations de M. L'Abbé H a û y , sur 

le Cuivre arseniaté. 

Par BOUKNON j membre de la Société royale de Londres t 

et de celle de Linnée ( i ) . 

C E n ' e s t q u e d e p u i s t r è s - p e u d e jours , M . l 'Abbé , 
que j ' a i eu l ' honneu r de recevoir de votre p a r t 
les observat ions que vous avez faites sur les diffé
r en te s espèces de cuivre a r s e n i a t é , que j ' a i d é 
cri t dans le Mémoi re qui a été lu , sur cet o b 
je t , à la Société royale de L o n d r e s , le 1 9 l évr ier 
1 8 0 1 ( 2 ) . J ' a i lu ces observajjjons avec le p lus 
g r a n d i n t é r ê t , et ne pouvan t a d o p t e r , à l e u r 
égard , la man iè re de voir à laquel le le t ravai l , 
auque l vous les avez soumis , vous a c o n d u i t , 
j e vous ai u n e véri table obligation de l 'occasion 
que vous me procurez de m 'é t endre d a v a n t a g e , 

(1) Ces observations ont été imprimées dans le Journal 
des Mines , tome J 3 , n Q . 78. 

(a) Le Mémoire dont il s'agit i c i , a été publié dans notre 
n° , 61 , tome 11. 
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2 SUR L E C U I V R E À R S E N T A T É . 

que je n e le fis a l o r s , sur t o u t ce qui peut c o n 
cerner cet te t rès- in téressante subs tance . V o u s 
n'offrez d 'ai l leurs , avec la modes t ie , c o m p a 
gne ord ina i re du véritable mér i t e , ces observa
t ions , qu ' accompagnées d 'un dou te qu i réc lame 
nécessa i rement u n nouve l e x a m e n . 

Vous combat tez m o n op in ion sur la division 
que j ' a i faite du cu iv re arsenia té en qua t r e es
pèces , avec u n e délicatesse et u n e h o n n ê t e t é 
qui d o n n e infiniment de pr ix , pour m o i , à la 
pet i te discussion minéra log ique qui en devient 
le résul ta t nécessaire . I l serai t bien à désirer 
que tous les faits sur lesquels les opinions p e u 
vent varier, se discutassent tou jours de cette m a 
n iè re . LeS sciences y gagnera ien t c e r t a i n e m e n t , 
et ceux qui s'y l i v r e n t , en se r a p p r o c h a n t d a 
vantage les uns des au t res , n y pe rd ra i en t 
r i en . 

Ainsi que v o u s , au m o m e n t où j e m 'occupa i 
de la substance q u i , depuis les p remiers essais 
d u célèbre Klap ro th su r elle , é ta i t di te ê t re 
u n e combinaison de l 'acide arsenical et du cui
vre i je crus devoir cons idé re r , sous u n m ê m e 
po in t de v u e , les différentes formes cris tal l ines 
qu 'e l le m o n t r a i t , en les faisant toutes par t i r 
d 'une base c o m m u n e ; et ce fut à dé t e rmine r 
cet te base , ou le cristal pr imi t i f généra teur -de 
tous ceux de cette subs tance , que fut emp loyé 
m o n p remie r t ravai l . Je n e ta rda i pas à m'aper-
eevoir que pa rmi les cr is taux que j ' ava is soumis-
à l ' examen , il existait deux formes qui n e pou
vaient e n a u c u n e man iè re ê t re rappor tées aux 
au t res . L 'analyse a fait voir depuis que l ' une 
d'elles appar t ena i t à u n fer arseniaté > qui ava i t 
été cité ma l à p ropos comme a p p a r t e n a n t a u 
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SUR LE C U I V R E A R S E N I A T B . 3 

cuivre , et l ' aut re à uïie combinaison du cuivre 
e t d u 1er avec l 'acide arsenical , qu i n ' é t a i t 
encore nu l l ement c o n n u . Pa rmi les cr i s taux 
q u i res ta ient , l ' apparence qu'offrait c h a c u n 
d 'eux , t endan t à repousser l 'opinion q u i v o u 
lait les r app roche r , il fallait nécessa i rement s ' é -
t a y e r , le p l u s for tement possible , de tous les 
au t res caractères extér ieurs que cet te subs tance 
pouva i t offrir au miné ra log i s t e , p o u r pa rven i r 
a u n résul ta t à l eur égard. C'est exac tement ce 
que j ' a i f a i t , et lorsque l 'ensemble de ces c a 
ractères m 'a forcé de r econna î t r e qu'il, existai t 
qua t re espèces b ien distinctes , dans la masse 
des substances que je soupçonnais devoir a p 
pa r t en i r à la combinaison de l 'acide arsenica l 
et du c u i v r e , j ' a v o u e que j ' é p r o u v a i que lques 
satisfactions à voir ensui te les analyses d ' u n 
chimis te , aussi j u s t emen t est imé q u e l 'est 
M . C h e n e v i x , sanct ionner en que lque sor te 
la division à laquel le l 'observat ion m 'ava i t c o n 
dui t . Vous r emarquez q u e ces mêmes a n a l y 
ses , ayan t é té répétées pa r M. V a u q u e l i n , on t 
var ié dans l eur résul ta t : il en dérive n é c e s 
sa i rement q u e ce point d ' appu i chance lé , e t 
dev ien t p o u r moi au moins incer ta in : j e l ' aban
d o n n e d o n c , et laisse à la chimie la discussion 
d ' u n fait qu i lu i a p p a r t i e n t , et n 'é ta i t p o u r m o i 
q u ' u n auxil iaire p u i s s a n t , p o u r m e r en fe rmer 
dans les strictes bornes qui l imi ten t la m i n é 
ralogie p rop remen t di te . 

Mais auparavan t pe rmet tez -moi de placer ic i 
que lques réflexions , d ' abord su r la m é t h o d e 
q u e je crois p r o p r e à suivre p o u r déterzniner 
la r é u n i o n , ou la sépara t ion des subs tances , et 
ensui te sur la possibili té de t rouver p lus ieurs 

A a 
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4 S U R L E C Ü I V R E A R S E N I A T E . 

espèces placées sous la combinaison d 'un m ê m e 
acide avec u n e m ê m e base , mais sans dou te 
avec dès différences essentielles dans le mode 
de combina ison . 

Les moyens à employer pa r le minéralogis te , 
dans l 'é tude des subs tances minéra les , gissent 
dans l ' examen des t rai ts par t icul iers que la n a 
tu re a impr imé à chacun des individus qu i d é 
c o r e n t et enr ichissent son se in , et q u ' u n e g rande 
hab i t ude de voir lu i a appris à r econna î t r e . D e 
ces trai ts q u e nous désignons p a r l 'expression 
de caractères extér ieurs spécifiques, que lques -
u n s sont t rop délicats p o u r pouvo i r être d é 
crits , mais 1 hab i tude de les voir les fait saisir 
pa r le na tura l i s te ; leur act ion est p romp te sur 
sa vue ; le coup-d 'œi l le plus rapide en saisit 
l ' ensemble ; et f r équemment le na tura l i s te est 
dé te rminé dans son opin ion , long-tems avan t 
de che rche r à se r end re ra ison à lu i -même du 
p o u r q u o i . Il n 'es t c ependan t pas pa r eux à l ' a 
b r i de l ' e r reur que d 'autres traits plus grossiers 
et plus comparables v iennent alors rectifier j 
mais bien souvent encore la p remiè re impres- 1 

s ion reçue par les premiers de ces t ra i ts , v ient 
lu i servir d ' indicat ion sur la man iè re de se se r 
vir des seconds. P a r m i ces derniers caractères , 
il en est d ' une appl ica t ion facile et presque tou
j o u r s poss ib le , et d ' au t res qu i d e m a n d e n f d e s 
soins et des c i rconstances par t icul ières , p o u r 
pouvo i r ê t re employés. Ceux qu i sont de l 'em
ploi le p lus c o m m u n et le plus f ac i l e , sont la 
forme , la cassure , l a d u r e t é , la pesan teur 
spécifique et la cou l eu r , p e u t ê t re même q u ' e m 
ployé avec u n e m a i n e x e r c é e , dir igée p a r l ' ha 
bitude contractée de laur usage, ces carac tères 
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SUR LE C U I V R E A R S E N Ï A T É . 5 

sont-i ls presque toujours SUFFISANS à la r econ
naissance , et à la classification des substance» 
minéra les . La cou leur est celui de tous le p lus 
variable , lorsqu ' i l est ques t ion do pierres ; c e 
pendan t il est cer ta in , sans qu 'on puisse e n 
core en assigner la véri table CAUSE , que c h a 
cune de celles qu i ont été examinées jusqu' ici , 
adopte plus volont iers une seule des couleura 
connues , q u ' a u c u n e des au t res ; mais dans les 
m é t a u x ce carac tère devient p lus cons tant et 
p lus essen t i e l , et il varie bien r a r e m e n t , sans 
q u e la cause qui le fait var ier ne soit u n c h a n 
gement dans la n a t u r e m ê m e de la substance 
méta l l ique . 

Ce fait p o s é , lorsque le na tura l i s te emploie-
les caractères extér ieurs spécifiques à la r e 
connaissance de l 'objet qu i dé te rmine son é t u d e , 
d u m o m e n t où l ' accord de ces ca rac t è re s , o u 
l eur différence d'avec ceux mont rés p a r les 
substances connues , le me t dans le cas de 
p r o n o n c e r sur l ' identi té ou la différence de l eur 
nat.urc , n e croyez-vous pas qt f i l n ' a i t a lors 
la l iberté d ' en r e t r a n c h e r , d ' u n côté ceux q u i 
ne s 'accordent pas avec l 'opinion qu' i l avait c r u 
devoir embrasser d 'avance , et en ' s econd l i e u , 
de soumet t re les au t res à des supposi t ions q u i 
puissent faire changer l e u r aspec t , p o u r le r a p 
p r o c h e r de celui qu'i l désire ; lorsque la n a t u r e 
el le-même ne lu i au ra pas offert des t races n o n 
douteuses de la probabi l i té de la modif icat ion 
qu' i l fait éprouver à ces caractères ? 

Permet tez - moi de vous obse rve r , que c'est 
p réc i sément là ce qu ' i l m ' a semblé exister d a n s 
vos observat ions sur le cuivre ,arsenia té . Vous 
me paraissez n 'y compter pou r rien les diffé-
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6 S U R L E C U I V R E A R S E N I A T É . 

rences très-sensibles qu i exis tent entre les di
verses espèces que j ' e n ai établ ies . Q u a n t à la 
d u r e t é , la pesan teur spécifique , la c o u l e u r , et 
vous a r rê tan t sur le seul carac tère de la l 'orme, 
vous faites pou r - chacune de ces substances des 
supposi t ions quifinissent enef fe tpa r r approcher 
les formes qu'elles o f f r en t , d ' un m ê m e cristal 
primitif . Mais les décroissemens que vous sup
posez , la n a t u r e n e les offre pas : je n ' e n ai 
j amais aperçu la moindre t race sur a u c u n de 
l ' immense quant i té de cr is taux de cuivre arse-
nia té qui a passé p a r mes mains . N e croir iez-
vous pas que ces supposi t ions ne seroient suscep
tibles de pouvoi r ê t re admises , que dans le cas 
o ù tous les au t res c a r a c t è r e s , é tant d 'accord 
dans l 'é ta t le plus parfai t de ces substances , 
q u i est celui de la cristall isation régul ière et de 
la t r a n s p a r e n c e , elles deviendra ient nécessaires 
p o u r appor te r seulement u n c o m p l é m e n t de 
preuves à celles déjà acquises de leur i d e n 
t i té ? 

J ama i s on fie s'est plus occupé que dans ce 
m o m e n t de celte g rande vérité , que le progrès 
des sciences qui ont t ra i t à l ' é tude de la n a t u r e , 
t i en t p r inc ipa lement à la dist inct ion exacte de 
chacune des espèces , don t la r éun ion forme la 
masse à laquelle la science est app l iquée . P e r 
sonne n 'es t p lus conva incu que moi de cette 
i m p o r t a n t e vér i té . Mais cet te connaissance 
exacte de l 'espèce , que p e u t - ê t r e un j o u r votre 
calcid , ou les analyses de la chimie perfection
n é e s , a t t e indron t d 'une man iè re simple et p r é 
cise ; ce n 'est encore au jou rd 'hu i que sur la 
concordance des caractères spécifiques ex t é 
r ieurs , q u e nous pouvons la faire reposer . 
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D u m o m e n t où cet te conco rdance existe , nous 
sommes forcés d 'en conclure qu ' i l y a simili
t ude dans l ' e spèce , et d issemblance a u con
t r a i r e , lorsqu' i ls diffèrent en t r e eux essentiel le
men t . Je suis cependan t par fa i tement d 'accord 
avec v o u s , qu ' avan t de séparer les unes des au
tres des subs tances , pou r faire de c h a c u n e d'elles 
des espèces , il faut p réa lab lement se conva incre 
que les différences qu 'el les m o n t r e n t , et sur 
lesquelles on appu ie leur division , ne sont pas 
p u r e m e n t accidentel les . R ien a lo r s , ce me sem
ble , ne met p lus à l 'abri de mér i te r le r e p r o c h e 
d 'avoir négl igé ces p r é c a u t i o n s , que d 'é tabl i r 
a u cont ra i re cette division sur l ' imper tu rbab le 
cons tance dans la différence de leurs ca rac tè 
res ex té r ieurs . 

L a seule ra ison q u i , dans les substances d o n t i l 
est ici ques t ion , peu t faire na î t r e que lque d o u t e 
sur l eu r d i f fé rence , est le résulsat qu ' en a ob
t e n u l 'analyse c h i m i q u e , q u i , dans c h a c u n e 
d'elles , a cons tamment t rouvé l 'acide .arsenical 
combiné avec le cu ivre . Mais si l 'analyse n ' e n 
eû t pas été possible , a u c u n na tura l i s te , t r è s -
ce r t a inemen t , n ' e û t hési té , d 'après les c a r a c 
tè res extér ieurs que m o n t r e chacune d 'e l les , d e 
les séparer les unes des au t r e s . 

Mais pourquo i d o n c , de ce que ces subs tan
ces appa r t i ennen t toutes à la combinaison d ' u n 
m ê m e acide avec u n m ê m e m é t a l , ne pourrai t - i l 
pas se t r ouve r pa rmi elles plusieurs espèces ? 
C'est , je crois , u n fait qu i arr ive beaucoup 
p lus f r équemment q u ' o n ne se l 'est figuré j u s 
qu ' i c i . T o u s les .métaux ne montrent- i ls pas 
divers exemples de différences f rappantes d a n s 
leurs, o x y d e s , pa r suite de celle qu i existe dans 
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la combinaison de l 'oxygène avec e u x . Le fer 
oxydé at tract if oc taèdre , celui r h o m b o ï d a l , ce
l u i n o n a t t rac t i f , ne sont-ils pas tous au t an t 
d 'espèces ? I l en est de m ê m e des sulfures. 
D a n s u n Mémoi r e qui a été impr imé dans le 
Journal des Mines ( t om. i 3 , n° . y5) , j ' a i 
c h e r c h é à faire voir que le fer sulfure oc taèdre 
e t celui en cube , formaient deux espèces bien 
dist inctes ; et je ne crois m ê m e pas que ce soit 
les seules qui y existent . Combien le cuivre su l 
furé ne présente- t - i l pas d 'espèces?En. m o n pa r 
t icul ier j ' e n connais six , toutes par fa i tement 
dist inctes et ca rac té r i sées , don t depuis l ong -
teras j ' a i le projet de d o n n e r la description , et 
q u e mes occupat ions et le m a n q u e de tems n e 
m ' a pas encore permis de faire. Enfin , n 'avez-
vous pas été vous -même forcé de faire de l 'ar-
r agon i t e u n e espèce par t icu l iè re dans la chaux 
ca rbona tée , d ' après la seule différence q u i 
existe en t re leurs caractères spécifiques ex t é 
r i eu r s , quo ique la chimie persiste à n 'y t r o u 
ver que de l 'acide ca rbon ique et de la chaux ? 
U n e ra ison q u ' o n pour ra i t a l léguer cont re la 
division du cuivre arseniaté en espèces , sera i t 
que la combinaison du cuivre avec l 'acide a r 
senical , é tan t déjà u n e espèce dans le genre d u 
mine ra i de cuivre , ce serait placer des espèces 
dans l 'espèce même ; et cet te o b j e c t i o n , qu i , 
au p remier a s p e c t , pa ra î t ra i t f o n d é e , serait la 
m ê m e à l 'égard des divers oxydes , su l fu res , e tc . 
Ma i s cette difficulté me para î t ra i t plus s p é 
cieuse que réelle : elle t i rera i t sa source de l ' im
possibilité dans laquel le nous sommes encore , 
de fixer tou t ce qui a t ra i t aux diverses causes 
qu i peuven t faire varier l 'espèce. Sans dou te 
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qu'ici , par exemple , ce n 'es t pas s implement 
la combinaison de l 'acide arsenical avec le cu i 
vre qui const i tue l 'espèce , mais telle combinai
son de cet acide et du méta l . 

L'espèce minéra log ique est b ien ce r t a inemen t 
dé terminée pa r la concordance ou la différence 
qui existe dans les molécules premières des dif
férentes substances ; mais j u squ ' à ce que n o u s 

• ayons des données fixes p o u r appréc ie r , d ' u n e 
irfanière dé te rminée et invar iab le , tout ce q u i 
p e u t avoir t ra i t à ces m o l é c u l e s , la cons tance 
o u la différence dans ces caractères spécifiques 
ex t é r i eu r s , sera tou jours le seul moyen à n o t r e 
usage p o u r rassembler ou séparer les espèces. 
J ' avoue c e p e n d a n t , qu ' i l faut dans ce cas éta
blir , au t an t qu' i l est possible , cet te division su r 
des caractères frappans et essentiels : et je con
viens en même- tems que dans ces derniers t e m s , 
o n a peut -ê t re beaucoup abusé de ce moyen , 
en faisant j oue r u n rôle essentiel à de simples 
caractères éventuels , ce qui a fait souvent pla
cer au n o m b r e des espèces , des substances q u i 
ne pouvaient ê t re regardées q u e comme de s im
ples variétés de celles déjà connues . 

J e vais m a i n t e n a n t vous p r i e r , de voulo i r 
bien comparer avec moi les différentes espèces 
de cuivre arseniaté que j ' a i décri t . 

Comparaison de la première et de la deuxième 
espèce. 

La forme de cette p remière espèce est u n oc
taèdre rec tangu la i re obtus , don t les faces sont 
inéga lement incl inées . D e u x d 'en t re e l l e s , dans 
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c h a q u e pyramide , et opposées , se r e n c o n t r e n t 
a u sommet sous u n angle de I3QO, et à la base 
sous u n de 5 o ° , les deux au t res se r encon t r en t 
a u sommet sous u n angle de n5°, e t à la base 
sous u n de 65". Cet oc taèdre est o rd ina i r emen t 
cuné i fo rme ; je n ' en ai jamais ape rçu aucune 
modif icat ion. 

La forme de la seconde espèce est u n e l ame 
h e x a è d r e toujours t rès-mince , don t les bords 
sont incl inés a l t e rna t ivement en sens con t ra i r e , 
d e m a n i è r e que deux d 'ent re eux , et d ' un 
m ê m e c ô t é , f a s sen t , avec les faces terminales 
su r lesquelles ils i n c l i n e n t , u n angle de Î35° 
e t le t rois ième u n de n 5 ° . 

La couleur la plus habi tuel le de la p remiè re 
espèce , est u n bleu de ciel foncé et t rès-bri l 
l a n t , qu i quelquefois passe au ve r t . 

Celle de la seconde espèce est le beau vert 
d ' émeraude . J e ne lui en ai j amais vu d ' a u t r e . 

L a pesan teur spécifique de la p r e m i è r e es
pèce , est 2881 , celle de la seconde est 2,548. 

La du re t é de la p remiè re est telle , qu 'e l le 
c o u p e faci lement la chaux ca rbona tée . La se 
conde n ' a en d u r e t é q u e ce qu ' i l faut p o u r 
c o u p e r le gypse . 

D a n s vos observations , vous avez po r t é à 
5o° 4' et 65a 8' les mesures que j ' avais é tabl ies 
à 5 o ° et 65° , mesures que vous avez fixées 
d 'après les r appor t s que vous avez établis en t re 
la h a u t e u r d 'une des py ramides , et les pe rpen
diculaires t irées de son p ied sur les bords de sa 
base , qu i r é p o n d e n t à d e u x des faces p y r a m i 
dales adjacentes , et inéga lement incl inées . Ces 
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mesures sont si r approchées des miennes , q u e 
j ' a i vérifié de n o u v e a u , et l ' i n s t rument peu t si 
difficilement t en i r compte de cette différence , 
que je n e fais absolument aucune difficulté de 
les adop te r . 

P o u r r a p p o r t e r ensui te la forme de la d e u 
xième espèce à l 'oc taèdre obtus de la p r e m i è r e , 
vous supposez deux sections faites paral lè le
men t à u f̂îe des faces les plus inclinées de l 'oc
taèdre , cfc man iè re à en dé tache r u n segment 
t rès -mince dans lequel soit renfermé le cen t re 
de ce m ê m e oc taèdre . C'est-à-dire , que cet o c 
taèdre se soit cons idérab lement accru sur tou tes 
ses faces , à l 'exception d 'une s e u l e , prise su r 
chaque p y r a m i d e , et d ' une man iè r e opposée 
p o u r c h a c u n e d'elles. Vous supposez en m ê m e -
tems u n décroissement par u n e seule r angée 
le long des bo rds de la base , mais ou i n ' a 
gisse que sur deux des faces de l 'oc taèdre , et 
le segment qui en résul te a deux des trois côtés 
incl inés sur chacune des faces t e r m i n a l e s , fai
sant avec elles u n angle de i 3 o ° 7 , et le t ro i 
sième de n 5 Q mesures qui diffèrent seu lement 
dans l 'angle de i 3 o ° 3 o ' de 5° 3 o r de celles 
q u e j ' a i données p o u r ce cris tal . 

Voici la réponse q u i nf'est dictée pa r le n o u 
vel examen que j ' a i fait de cet te subs tance . 

Ainsi que j e l 'ai d i t , dans m o n Mémoi r e sur 
les cuivres arseniatés , l 'oc taèdre obtus de la 
p remière espèce mon t re f r é q u e m e n t , sur ses 
faces , de légères stries paral lèles à ses arêtes ; 
ce qui i nd ique u n e tex ture lamel leuse suivant 
ces mêmes faces : les cassures ind iquen t aussi la 
m ê m e t ex tu re ; mais ces mêmes cassures sont 
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toujours plus ou moins i r régul ières ; il ne m 'a 
jamais été possible d ' en obteni r de ne t tes . Dans 
l a seconde espèce , au c o n t r a i r e , les lames s 'en
lèvent aussi faci lement d e dessus les faces ter
minales hexaèdres , qu 'el les pou r r a i en t le faire 
sur celles d 'un pr isme de mica . Les faces ter
mina les sont quelquefois striées para l lè lement 
a u x bords des côtés qui sont incl inés sur e l l es , 
e t ces stries , q u i se con t inuen t for tement su r 
les côtés , ne se m o n t r e n t jamais suï*eux q u e 
sous cette direct ion. Cette texture t rès-analogue 
à celle du m i c a , me pa ra î t être to ta lement diffé
r en te de celle de l 'oc taèdre obtus de la p remière 
espèce . 

J ' a i soumis quelques n o u v e a u x cr is taux de 
cet te espèce à la mesu re , et les ai t rouvés pa r 
fa i tement d ' a c c o r d , q u a n t aux angles de n 5 ° 
et de i 3 5 ° , avec ceux que j ' avais mesurés p r é 
cédemmen t ,* l 'angle de i 3 9 ° 3 o ' , que j ' a i e s 
sayé sur n o m b r e de c r i s taux , m ' a toujours 
p a r u t rop g r and de b e a u c o u p . Ces cr i s taux 
m ' o n t présenté une nouvel le var iété , dans l a 
quelle les côtés de la lame hexaèdre sont mo ins 
incl inés sur les faces te rmina les avec lesquelles 
ils font u n angle d ' envi ron io5°. Le cristal q u i 
m ' a donné cette nouvel le var ié té , a qua t re l i 
gnes de d i amè t re . 11 n 'es t par fa i tement conservé 
q u e dans u n e de ses moi t iés ; mais il laisse juger 
pa r elle , que tous ses côtés devaient avoir la 
m ê m e incl inaison. Ces nouvel les faces sont pa r 
fa i tement lisses , et ne laissent apercevoi r au 
cunes str ies . S u r u n au t r e cristal on o b s e r v e , 
en place des mêmes côtés incl inés , deux p lans , 
don t l ' un appar t i en t à celui qu i fait u n angle 
de io5° avec la face t e rmina le sur laquelle il 
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i n c l i n e , et l ' aut re a p p a r t i e n t , soit à celui de 
i o 5 w , soit à celui de i 3 5 ° . Il n e s'est abso lu 
m e n t r ien mont ré , à m o i , qu i a i t r a p p o r t à au
c u n de ces plans s u r l 'oc taèdre obtus de la p r e 
mière espèce. 

Comparaison de la troisième espèce avec la 
première, 

La couleur de la p remière e s t , soit le b l eu 
de ciel foncé , soit le ver t d ' he rbe . Celle h a b i 
tuel le de cette troisième , est u n vert j a u n â t r e 

Slus ou moins foncé , q u ' o n ne p e u t la p l u p a r t 
u t ems apercevoir , qu ' en p laçan t le cristal 

en t re l 'œil et la l u m i è r e , l ' in tensi té de la c o u 
l eu r faisant assez hab i tue l l emen t pa ra î t r e les 
c r i s taux noirs dans tou te au t r e posi t ion. 

La pesan teur spécifique de la p remiè re est 
de 2881. Celle de la t rois ième est de 4^80. 

La dure t é de la p remière n e s'élève pas a u -
dessus de ce q u i est suffisant p o u r rayer la 
c h a u x ca rbona tée ; celle de la t ro is ième va 
ju squ ' à e n t a m e r la chaux f luatée. 

L a première espèce a p o u r cristal u n i q u e e t 

Îjrimitif unf oc taèdre r ec tangu la i r e o b t u s , don t 
es dimensions ont été données p récédemment . 

L a forme de cette t roisième est u n octaèdre 
rec tangu la i re a i g u , dans lequel chaque pyra-» 
m i d e a deux faces p lus incl inées que les deux 
au t r e s . Les deux faces les plus inclinées se r e n 
con t r en t au sommet sous u n angle de 84 0 , et 
à la base sous u n de 9 6 0 , et les deux- autres 
se r encon t r en t a u sommet sous u n angle de 
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6 8 ° , et à la base sous u n de 1 0 2 . 0 . Le p lus 
hab i tue l l ement cet oc taèdre est cunéi forme , e t 
son a l o n g e m e n t est quelquefois t rès -cons idéra
b l e ; il se mon t r e alors sous l 'aspect d 'un pr isme 
té t raèdre rhombo ïda l de 84° et 9 6 O , t e rminé 
à ses extrémités par u n sommet dièdre à p lans 
t r iangula i res isocèles , d o n t le sommet est placé 
sur les bo rds de 84° , et don t les bases se r e n 
con t ren t en t re elles sous u n angle de 1 1 2 « . Cet te 
forme n ' a p résen té jusqu ' ic i d 'aut re modif ica
t ion que le r e m p l a c e m e n t , pa r u n p lan plus o u 
moins g r a n d , des bords de 9 6 O . Les plans d e 
l ' oc taèdre don t il s ' ag i t , sont hab i tue l l ement 
très-lisses et bri l lans ; et il m ' a toujours été im
possible de pa rven i r su r a u c u n d 'eux à a u c u n e 
espèce de c l ivage. 

Cette t ro is ième espèce passe p a r l 'oc taèdre 
t rès-alongé , à la var ié té capil laire dé te rminée , 
a insi qu ' à celle i ndé t e rminée , et dans ce cas 
la cou leu r se mon t r e , soit t i r an t davan t age 
sur le ver t , soit p r e n a n t une couleur j a u n e 
p lus dé t e rminée , q u i quelquefois 1 a le brillant: 
de l 'or . 

La p remiè re n e m o n t r e r ien qui app roche de 
ces divers passages ; elle est toujours sous le 
m ê m e oc taèdre ob tus , et ne varie que pa r u n 
très-léger a longemen t de ses c r i s t a u x , para l lè 
l emen t aux faces les moins incl inées . P o u r p a r 
veni r à la format ion de l 'oc taèdre a igu de 
cette t rois ième espèce , comme secondaire de 
celui ob tus de la p r emiè re , vous supposez u n 
d é c a i s s e m e n t à la base de ce de rn ie r pa r deux 
rangées , au-dessus et au-dessous des bords de 
r é u n i o n des faces les moins incl inées , et u n 
au t r e pa r q u a t r e rangées à celui de r é u n i o n des 
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Faces les plus incl inées ; et vous pa rvenez par-là 
à u n octaèdre a igu , don t les faces les plus i n 
clinées se r e n c o n t r e n t au sommet sous un angle 
de b6° 24' , et à la base sous u n de 93° 3 6 ' , 
e t dont les au t res se r encon t r en t a u somntet sous 
u n angle de 7 1 0 , et à la base sous u n de 109 0 

J ' avoue q u e ce r a p p r o c h e m e n t des mesures que 
j ' a i données est séduisant , et vu la pet i tesse 
hab i tue l l e des cr is taux de cette espèce , il m e 
serai t p e u t - ê t r e difficile de p rononce r si les me
sures que j ' a i prises sont de beaucoup plus jus tes 
q u e celles auxquel les vous êtes p a r v e n u par le 
calcifï j mais ce que je puis assurer , c'est q u e 
nul le t race que lconque , dans a u c u n de ces 
d e u x octaèdres , n e m è n e à la suppos i t ion q u i 
vous a d o n n é ce résul ta t . 

Il est facile de d é d u i r e , d 'après les détai ls 
dans lesquels je viens d 'en t rer , les ra isons q u i 
m e font t en i r encore à la division q u e j ' a i c r u 
devoir faire dans le cuivre arsenia té , et m ' e m 
pêchen t d ' adopte r le r a p p r o c h e m e n t auque l vos 
hypothèses ingénieuses vous o n t fait a r r ive r . 
T o u t me pa ra i t encore t end re à i nd ique r u n e 
différence d 'espèces dans celles que j ' a i sépa
rées , tandis que ô o u r les r amene r à u n e seule , 
vous avez été obligé de regarder comme n u l s 
tous les caractères extér ieurs spécifiques , à 
l 'except ion seulement de celui de la f o r m e , 
e t n 'avez fait usage de ce dern ier q u ' e n é t a 
blissant à son égard u n e hypothèse à l aque l l e , 
su ivant m o i , n i moyen art i f iciel , tel que ce lu i 
du clivage , n i ind ica t ion na ture l le , telle que 
plans secondaires sur le cristal p r imi t i f , o u 
conservat ion des plans primitifs sur les a u t r e s , 
n e pouva i t vous condui re . 
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Des qua t re espèces de cuivre arseniaté que 
j ' a i d é c r i t , i l en reste encore u n e , à l ' égard 
de laquel le vous n 'avez fait a u c u n calcul de 
r a p p r o c h e m e n t , c'est la qua t r i ème , celle q u e 
j ' a i dil^ avoi r p o u r cristal p r imi t i f u n pr i sme 
t é t raèdre , ayan t u n t r iangle équi la téra l p o u r 
Tjase. Cependan t vous ne l 'excluez pas , lorsque 
vous t i rez vos conclusions sur le dou te que 
vous croyez Revoir exister à l 'égard de la d i 
vision de ces cuivres a r s e n i a t é s , en qua t re e s 
pèces , et faites po r t e r éga lement ce dou te sur 
cet te q u a t r i è m e . Comme d 'après votre s u p p o 
sit ion , ce ne pou r r a i t ê t re qu ' au cr is ta l ide la 
p r emiè re e s p è c e , comme pr imi t i f , qu'el le se
r a i t de m ê m e dans le cas d 'ê t re r a p p o r t é e , j e 
crois devoir jo indre en out re ici , l a compa
ra ison de cet te qua t r i ème espèce avec la p r e 
mière . 

Comparaison de la quatrième espèce avec la 
première. 

La cou leur de la p remière espèce est le b leu 
de ciel foncé , qu i quelquefois passe a u ver t 
d 'he rbe . Celle de cette qua t r i ème est u n su 
perbe vert-de-gris foncé ; mais sa surface s'al
tè re t rès-faci lement sans doute en s ' o x y d a n t , 
et devient alors no i re , ce qui r end opaques les 
cr i s taux qui sont d ' u n e très-belle t ransparence , 
lorsqu ' i ls n ' o n t pas éprouvé cette a l té ra t ion ; 
ce qui est t r è s - ra re pa rmi ceux qui ont été na 
tu re l l ement exposés à l 'a ir l ibre p e n d a n t u n 
certain tems. Cette a l téra t ion n 'exis te cepen 
dan t q u ' à la surface ; en gra t tan t l égè remen t 

les 
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les cristaux , on l eu r r end très-faci lement l eur 
belle cou leur . 

Je n 'a i jamais r ien aperçu qui ait r appor t à 
ce f a i t , q u i t ient b ien ce r ta inement à la n a 
tu re de la substance de cette espèce , soit p a r m i 
les cr is taux de la première , soit p a r m i ceux de 
la seconde et de la t ro is ième. 

La pesan teur spécifique de cette qua t r i ème 
espèce est de 4280 , et est pa r conséquen t pa r 
fa i tement ana logue à celle du cuivre a r s e n i a i i 
de la t roisième espèce , mais en inême-tems d e 
b e a u c o u p infér ieure à celle de la p remiè re es
pèce qui est de 2.881. 

Sa dure té t rès- inférieure à celle de la t r o i 
sième espèce , avec laquel le nous venons d e 
voir qu 'e l le a du r appor t pou r le poids , est 
m o i n d r e auss i ' que celle de la p r e m i è r e espèce 
p a r laquel le elle est en t amée . 

Ses formes , qu i sont t rès -mul t ip l iées , t and i s 
qu ' i l n ' en existe q u ' u n e seule dans la p remiè re 
e spèce , diffèrent essent iel lement aussi de celles 
de cette p remière espèce . 

Tou tes ces formes m ' o n t p a r u dér iver d u 
pr isme té t raèdre droi t à t r iangles équ i l a t é r aux 
p o u r bases , et toutes celles que j ' a i cherché à 
r econna î t r e , et ai d o n n é dans m o n Mémoi re , 
m ' o n t p a r u sè dér iver très - fac i lement d e 
cel le- là . 

Ainsi que je l 'ai dit a u s s i , ces cr i s taux sont 
toujours ex t r êmemen t petits , et il m 'a é té 
impossible de dé te rminer l eur mesure : p e u 
de g roupes m ê m e m 'on t offert ce pr isme d e 
man iè r e à me le faire observer par fa i tement 

Volume i5. B 
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(1) V o y e z l a planche XLII t n ° . 61 . 

complet . Les cr is taux les moins rares , ap rès 
ceux qui a p p a r t i e n n e n t aux variétés que j ' a i 
représen tées sous les Jig. i5 , 16 et 17 ( 1 ) , e t 
qu i o rd ina i r emen t sont g roupés de man iè re à. 
se p é n é t r e r l 'un l ' au t re , et à deveni r p a r - l à 
fort difficiles à r e c o n n a î t r e , sont le r h o m b o ï d e 
t rès-a igu complet et ses variétés incomplètes , 
tel que le r ep résen ten t les fig. 2 2 , 2.3 et 2,4 de 
m o n Mémoi re . J ' a i m ê m e balancé u n m o m e n t , 
le clivage ne m ' a y â n t r i en mon t ré qu i ait p u 
rat; d i r iger , si je ne p rendra i s pas ce r h o m 
boïde p o u r la forme pr imit ive . Dans ce c a s , 
la seule man iè re qu i me para î t ra i t na tu re l l e e t 
simple , de r appor t e r ce cristal à l 'oc taèdre 
ob tus de la t roisième espèce , serai t de s u p 
poser cet oc taèdre devenu rhombo ïda l pa r u n 
accroissement qui aura i t eu l ieu , p a r la su
perpos i t ion de lames ou collect ion de r angées 
de molécules en re t ra i te , sur u n e seule des 
faces de chaque p y r a m i d e , et prise d 'une m a 
n iè re opposée p o u r c h a c u n e d'elles , ainsi q u e 
cela arr ive dans le spinelle 'f et n o m b r e d e 
substances ayant u n oc taèdre dro i t p o u r cr is tal 
p r imi t i f , et que je l'ai vu de même dans le 
d i aman t . Mais dans ce cas , ou l 'accroissement 
se serai t fait sur les faces les plus incl inées , 
et alors le calcul fait voir que les p lans du 
r h o m b o ï d e au ra i en t 5j° 39' et 122" 2 1 / p o u r 
mesure de ses angles plans : ou ce m ê m e ac 
croissement se serai t fait sur les faces les moins 
incl inées , et alors les mesures des angles p lans 
d u rhombo ïde sera ient de 47° 4 ' e t 2 3 2 w 56'. 
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O r , quoique le rhombo ïde qui existe dans ce t te 
qua t r ième espèce , échappe pa r sa petitesse à 
la mesure de l ' i n s t rumen t , je puis c e p e n d a n t 
prononcer d ' une m a n i è r e affirmative , qu ' i l est 
beaucoup p lus a igu que n e Je serait a u c u n des 
deux que la supposi t ion v ient de faire na î t re . 

Il est t rès - vrai que depuis l ' impression d e 
mon Mémoi r e su r le cuivre arseniaté , j ' a i c r u 
devoir séparer des espèces qu i y sont décrites , 
et en faire u n e c inquièaie de l ' une des subs
tances qui y é ta ient renfermées ; subs tance qu i 
p a r ses caractères extér ieurs diffère t o t a l e m e n t 
des au t res , et semblerai t indu i re n a t u r e l l e 
m e n t à penser que l 'eau doi t en t re r p o u r beau 
coup au n o m b r e de ses part ies composan tes . 
Mais vous me paraissez ê t re dans l ' e r reur s u r 
cel le de «es substances que je pense être e n 
effet d ' u n e n a t u r e différente de celle des a u 
tres . J 'avais c ru alors de m o n p remie r t ravai l 
su r le cuivre a r s e n i a t é , devoir faire p lus ieurs 
subdivisions ou var ié tés dans la qua t r i ème e s 
pèce . Ï3e ces variétés , les trois p remières , 
celle capi l la i re dé te rminée , celle capil laire i n 
dé te rminée , et celle qu i , solide à u n e de ses 
ex t rémi tés , se divise en fibres très-déliées à l ' au
t r e . Il vous semble que je comprends ces v a 
riétés dans la nouve l le espèce que je suis p o r t é 
à cons idérer comme u n hydroarsen ia te : ce t te 
opiniQn serai t en effet , ainsi que vous l ' o b 
servez t rès-bien , tout-à-fa i t cont rad ic to i re avec 
ce que j ' a i di t de ces v a r i é t é s , dans la descr ip
t ion que j ' e n ai d o n n é e , et je conçois qu 'e l le 
a dû vous é tonner . L 'espèce de cuivre a r se 
nia té seule , à laquel le cet te op in ion a trai t , 
est celle qui renferme les deux variétés a u x -
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quelles j ' a i d o n n é le n o m à'hématlforme et 
<x ajniantiforme. El les sont b ien ce r ta inement 
les mêmes , avec la seule différence que l ' une 
est le p rodu i t de la décompos i t ion de l ' au t re . 

Ce cuivre arsenia té , lorsqu' i l est in tac t , 
fo rme des mamelons t rès -compacts , mais c e 
p e n d a n t striés d u cent re à la c i r con fé rence , 
e t bien souvent aussi fo rmé p a r différentes 
couches concent r iques : leur couleur est l e 
L r u n , t i ran t quelquefois t rès - légèrement sur 
le vert . E n général cette substance a b e a u c o u p 
de r a p p o r t , pa r son a s p e c t , à l 'oxyde d 'é ta in 
hémat i fo rme , qu i por te en Cornvt'all le n o m 
de -wood-ti/i ; ce qui a fait donne r à ce cuivre 
a r sen ia té , par les mineurs d u m ê m e pays , 
Celui de v/ood-copper. Sa du re t é , malgré sa 
t ex tu re fibreuse , est assez considérable p o u r 
r aye r avec facilité la c h a u x i lua tée . Sa pesan
t e u r spécifique est de 4 1 0 0 à. 42.00. 

Cette subs tance s 'altère avec b e a u c o u p de 
f a c i l i t é ; elle passe alors a n gris de c e n d r e , 
et pe rd cons idérablement de sa dure fé . El le 
arr ive souvent aussi à u n e décomposi t ion p lus 
avancée ; elle devient alors par fa i tement b l a n 
che , et si t endre , que l 'ongle suffit p o u r 
l ' en t amer et en séparer les fibres. Si l 'on casse 
les mamelons qu i sont passés à cet é t a t , sou 
v e n t on s 'aperçoi t que leur décomposi t ion s 'é
t e n d ju squ ' à l eur centre ; mais t r è s - f réquem
m e n t aussi ce même centre a parfa i tement con
servé sa cou leur b rune et sa dure té , et l 'on 
voit d iminue r l 'une et l ' aut re g radue l lement e n 
se r a p p r o c h a n t de la c i rconférence . Si dans 
ce cas , on por te son a t ten t ion sur les fibres , 
dans leur proximi té de la c i r confé rence , o n 
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observe qu'i ls se d é t a c h e n t les uns des a u t r e s , 
e t la surface el le-même de ces mamelons , p r é 
sente l 'aspect de celle d 'un m a d r é p o r e , pa r l ' im
mensité des fissures suivant différentes d i r e c 
tions que le re t ra i t y a occas ionné . Cette subs
tance enfin arr ive à u n tel degré de d é c o m p o 
sition , q u e les mamelons s 'ouvrent complè te
m e n t , leurs fibres se sépa ran t fo r tement les 
u n e s des a u t r e s ; et dans cet état ces m ê m e s 
fibres dev iennen t souvent si minces et si f lexi
b les , qu 'e l les ressemblent parfa i tement à u n 
pe t i t m o r c e a u de papier de soie. 

Voi là , M. l 'Abbé , quel le est la n a t u r e d u 
cuivre arseniaté , dans lequel j ' a i c ru r e m a r 
q u e r des propr ié tés , et u n e maniè re d 'ê tre q u i 
n 'ex is te pas dans les au t res : j ' a i été dans le 
cas de pouvoi r l ' examiner avec plus de facil i té 
e t d 'exact i tude depuis l ' impression de m o n M é 
m o i r e . Cette décomposi t ion si facile , le r e t ra i t 
p r o d i g i e u x , et le g rand changemen t q u e cette 
subs tance éprouve par l u i , m 'a fait s o u p ç o n n e r 
que la per te de l 'eau pouvai t y j o u e r u n g r a n d 
rô le . Mais ce fait n ' es t c e p e n d a n t q u ' u n e o p i 
n i o n que l ' expér ience doit ou renverser ou vé
r i f ie r ; et je ne l'ai d o n n é que comme tel. IL 
serai t même' très-possible q u e cet arseniaté n e 
fa t en af'fet q u ' u n e var ié té de la t ro is ième es
pèce , ainsi que je l 'avais d ' abord cons idéré ; 
mais vous c o n v i e n d r e z , c e p e n d a n t , qu ' i l p r é 
sente des carac tères bien singuliers , e t d o n t 
alors il serait bien in téressant de c o n n a î t r e la 
cause . 

Les m a r c h a n d s minéralogis tes de Londres , 
et p r inc ipa lemen t M . M a w , vous o n t , je crois , 
po r t é à Par i s u n e collect ion de cuivre arsenia té . 

E 3 
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Cette substance m e pa ra î t mér i ter de fixer u n 
m o m e n t l ' a t ten t ion de la c h i m i e , q u i , je p e n s e , 
n e doi t pas c ra indre de répé ter les analyses à 
son égard . Peut -ê t re por teront-e l les u n jour u n e 
l umiè re plus p u r e , sur u n e subs tance q u i m 'a 
b e a u c o u p intéressé , et à laquel le je dois , d a n s 
ce m o m e n t , le plaisir d 'ê t re en t ré avec vous , 
M o n s i e u r , dans u n e discussion a imable pa r sa 
man iè r e , et ins t ruct ive pa r son obje t . 
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Far M o N T G O I . F r £ B . ( l ) . 

L e s g r ands avantages que p résen ten t à l 'agri
cu l tu re les i r r iga t ions artificielles , sont g é n é 
ra lement r e c o n n u s ; e t , s i nous avons p e u d ' é t a -
blissemens de ce genre , je crois qu'on, p e u t 
l ' a t t r i b u e r , i ° . a u x irais considérables de cons
t r u c t i o n et d 'ent re t ien des machines h y d r a u 
l iques , employées ju squ ' à ce jou r , ainsi q u ' à 
l a difficulté de se p rocure r dans les dépar te-
i r iens , les ouvriers et m ê m e souvent les m a t é 
r i a u x nécessaires ; 2.°. a u faible p rodu i t des 
mei l leures de ces machines , dans lesquelles la 
ma jeu re par t ie de la force de l ' agent se pe r d 
en f rot temens , et tend sans cesse à la des t ruc
t ion du g rand n o m b r e de pièces mobiles q u i les 
composent ; -3^. à l ' impossibili té de les établ ir 
sous des chutes d ' eau peu considérables (les*-
quelles sont cependan t les plus n o m b r e u s e s ) , 
d e p l u s , au g rand espace de te r ra in que de tels 
é tabl issemens o c c u p e n t , ainsi qu ' à la nécessité 
d e les ten i r couverts , et de les surveil ler c o n 
t inue l l ement , e tc . 

Ces cons idéra t ions m ' o n t engagé à proposer 
aux agr icul teurs , manufac tur ie rs et au t res p r o 
pr ié ta i res r i v e r a i n s , u n e nouve l le mach ine de 

( 1 ) Voyez la Notice du même auteur sur cette machine , 
dans notre n°. y?> , tome i3 , page 4-- , et les Observations 
t[ve nous avons insérées dans le n ° . 6 6 , tome i 1 , page 4^9» 
« u r plusieurs machines analogues au bélier. A . H. 
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m o n inven t ion ( p o u r laquel le je suis breveté 
en F r a n c e , sous la dénomina t ion de Bélier hy
draulique ). Cette mach ine t rès-s imple , p a r e 
a u x inconvéniens ci-dessus. On en j uge ra par 
l a descr ipt ion su ivante 

Cette mach ine (1) est composée d 'un tube 
( q u e nous n o m m o n s corps de bélier) de c u i v r e , 
d e p lomb , de fonte , de fer , m ê m e de bois , 
su ivan t les c i rconstances , placé ho r i zon ta l e 
m e n t sous u n e tête d 'eau , et ayan t u n d iamè
t r e p r o p o r t i o n n é au cours d 'eau don t on p e u t 
d isposer ; il reçoi t à angle d r o i t , à u n e de ses 
ex t r émi t é s , u n cyl indre de cuivre d 'un d iamèt re 
doub le de ce corps de bélier , et d 'une h a u t e u r 
t r ip le de son p ropre d iamèt re . Ce cyl indre que 
n o u s n o m m o n s icte de bélier, est t e rminé à 
son sommet par u n e calotte h é m i s p h é r i q u e , 
et à sa par t ie infér ieure p a r u n e pai re de col
le ts , sur l 'un desquels v ient battre de dedans 
e n dehors u n e soupape ( i ? ) , que nous n o m -
inoms soupape d'arrêi; laquelle soupape cons
t i t ue à elle seule tou te la théor ie sur laquelle 
est fondée i n v e n t i o n . Cette tê te de bélier est 
séparée dans sa l o n g u e u r en deux p a r t i e s , don t 
l a supér ieure est u n réservoir d 'a ir compr imé 
(comme à toutes les machines hydrau l iques bien 
e n t e n d u e s ) , dest iné à r end re l 'ascension de 
l ' eau con t inue , et un i fo rme dans la condui te 
d 'ascens ion . La communica t i on de ce réservoir 
d 'a ir compr imé , aveu la par t ie infér ieure de 
ladi te tête de b é l i e r , qui est celle qui reçoi t le 

(*) Les lettres A , B , C, etc. se rapportent aux notes 
qui sont imprimées à la suite de ce Mémoire. 

( i ) L a fg. 2 , pl. XL VIII, { Journ. des Min. n». 6 6 ) , 
représente une machine de cette esptee. 
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Corps de bél ier , est fermée à l 'ordinai re p a r 
u n e soupape ou clapet que n o u s n o m m o n s 
soupape d'ascension. Le réservoir d 'air com
pr imé est en ou t r e g a r n i , dans sa par t ie infé
r ieure , d ' une virole sur laquel le s'ajuste , a u 
moyen d 'une vis , l ' ext rémité infér ieure de la 
condui te d 'ascension. Ce cyl indre ou tête d e 
bél ier , est la seule jaièce qui nécessite la m a i n 
d u mécanic ien ( l e s corps de bélier et condu i t e 
d 'ascension é t an t du ressort des fonteniers ) . 
C'est aussi la seule qui exige que lque e n t r e t i e n : 
e n c o r e , se borne-t-iL à changer ou ne t toyer les 
cuirs des soupapes q u i , b ien e n t r e t e n u s , d u r e n t 
p lus ieurs années . Les frottemens sont p resque 
n u l s ; la très-maj'eure par t ie de la force de l 'eau 
est employée à élever u n e par t ie de ce f luide. 
On util ise toutes lçs chutes d 'eau , depuis les 
p lus élevées jusqu 'à celles d ' un p ied , que l q u e 
soit le volume d 'eau qu'elles fournissent ; et l ' on 
p e u t ê t re cer ta in que le p rodu i t sera tou jours 
au moins c inq fois p lus cons idé rab le , que celui 
de la mei l leure p o m p e hydrau l ique m u e p a r 
une roue à palons, adap tée au même couran t 
d 'eau que le bélier . 

En. comparan t le p rodu i t d 'une b o n n e m a 
ch ine hyd rau l i que ( const rui te avec u n e roue 
à palons faisant mouvoir u n e pompe ) avec 
celui d 'un bélier p a r e i l , on r e c o n n a î t r a que la 
quan t i t é d 'eau élevée par cette m a c h i n e com
posée de roues et pompes , est le plus souvent 
à la q u a n t i t é d ' eau dépensée , comme la d ix ième 
par t ie de la h a u t e u r vert icale de la chu te d ' e a u , 
est à la h a u t e u r vert icale à laquel le on se p r a -
j)ose d 'élever l 'eau ( C ) , tandis que , si cette 
ascension d ' eau est exécutée pa r le moyen d 'un 
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( i ) Sans doule (jue l e Cit. Montgolfier n'entend parler 
ici que des roues à palans ou à ailes, qu'il a indiquées c i -
dessus : les roues à pots paraissent conserver dans tous les 
cas l'avantage sur le bélier hydraulique, Voyez les expé
riences des commissaires de l'Institut, Journal des Mines , 
tome i j , page 5 i 4 - Nous pourrions citer d'autres exemples. 
Q u ' i l nous sulfise de rappeler q u e la dépense d'eau des 
roues à pots , employées dans plusieurs mines de France , 
est au produit d'eau , toute réduction faite , comme 5 est 
à 3. Voyez le Journal des Mines , n u . y5 , tome i3 , page 
2 2 a . Les machines à colonnes d'eau, décrites dans plusieurs 
•ouvrages , et notamment dans les Voyages de Jars et Duha
mel , ne sont pas moins avantageuses que les roues'à pots. 
Voyez le Journal des Mines , n°. î 2 , page 2 9 , le n°. 1 6 , 
page i 4 ) et le n°. 58 , page 7 5 0 . A . B. 

bél ier h y d r a u l i q u e , placé convenablement sous 
la m ê m e chu t e d 'eau , la quan t i t é de ce fluide 
élevé S e r a tout a u moins ( m ê m e dans les cas 
les p lus défavorab les ) à celle dépensée pa r l e 
di t b é l i e r , comme la moi t ié de la h a u t e u r de 
la chu t e est à la h a u t e u r des eaux élevées. 

Ainsi , p o u r appréc ie r le n o m b r e de pouces 
de fontenier ( D ) , ou si l 'on v e u t , le n o m b r e 
de pintes d 'eau élevées p e n d a n t chaque m i n u t e 
p a r les mach ines hydrau l iques ordinaires (1) , 
avec roues e t pompes , on p e u t mul t ip l ier le 
nombre de pintes que fourn i t le ru isseau pen-
d a n t c h a q u e m i n u t e , p a r l a h a u t e u r de la c h u t e , 
e t diviser le produi l de cette mul t ip l ica t ion pa r 
d ix fois la h a u t e u r vert icale à laquel le on élève 
l 'eau. 

Exemple. 

Soit h} la h a u t e u r verticale de la chu te d 'eau 
= 5 pieds . 
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Soit Ji, la h a u t e u r ver t ica le d u bassiu dans 
lequel on s'est p roposé d 'é lever l ' e a u , = 1 0 0 
pieds . 

Soit M, l a masse ou quan t i t é d 'eau fournie 
par le ruisseau p e n d a n t chaque m i n u t e , égale 
112, pouces de i o n t e n i e r , qu i p rodu isen t i56o 
pintes d 'eau pa r m i n u t e , 

x 3 n o m b r e de p in tes d'-eau élevées à la h a u 
teur H j p e n d a n t -chaque minu te = - l i? = 

5 > < , j 6 ° — = 7 p in tes et A - Mais si o n subs-
30 x 100 1000 ' 1 

t i tue dans le m ê m e emplacement de la r o u e , 
lu i bél ier hyd rau l i que d 'un d i amè t re suffisant 
p o u r dépense r les i56o pintes ci-dessus p a r mi
n u t e , le n o m b r e de p in tes d ' eau élevées à la 
h a u t e u r Ii, p e n d a n t chaque m i n u t e , sera cinq 
fois p lus cons idérable , c 'est-à-dire , de 3o p i n 
tes ; et on p e u t , dans tous les cas , l ' appréc ie r 
d ' a v a n c e , en employant la même forme de ca l 
c u l que cel le c i -dessus pou r les mach ines à 
roues et pompes , à la différence près que x , 
au l ieu d 'ê t re égal comme c i -dessus à , le 

v * M 5 X ' 5 6 o 7 8 0 0 ry • , 

sera a - „ = — 9 - — = -— = âq p in tes : les -
quelles 3o p i n t e s , divisées pa r 1 4 , p r é sen t en t 
p o u r quo t ien t 2 ri pouces de ion ten ie r , a t 
t e n d u q u ' u n pouce de ion ten ie r est u n cours 
d 'eau qu i fourni t 14 p in tes pa r m i n u t e . . 

U n e tête de bélier d e g r a n d e u r suffisante , 
p o u r dépenser 1 1 2 pouces d ' e a u , ou les i56o 
p in tes ci-dessus , p a r chaque m i n u t e , sous u n e 
chu te de 5 p i e d s , aura i t u n e en t r ée d ' env i ron 
8 pouces de d iamèt re , e t ex igera i t en consé
quence u n corps de bélier du m ê m e d i amè t re 
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d e 8 pouces , c o m m e il sera di t à la sui te de 
ce Mémoi r e . Le p r ix d 'une parei l le tête de bé
l ier serait de 12.00 francs , et en supposant боа 
francs celui d ' un corps de bélier de 8 pouces 
de d i a m è t r e , et de 3o p ieds de l o n g u e u r , la 
tota l i té des frais de cette mach ine n 'a r r ivera i t 
q u ' à la somme de 1800 francs , n o n compris 
c e u x de condu i te , qu 'on ne peu t apprécier , 
p a r c e qu' i ls dépenden t de la longueur de cette 
c o n d u i t e , qu i doit ê t re de 2 pouces de d iamè
t r e , faite en p l o m b , et d o n t la l ongueu r varie 
suivant la dis tance que les circonstances met 
t en t en t re le poin t de la c h u t e d ' e a u , et celui 
d u bassin dans lequel on veut l 'élever. 1 1 est 
b i en visible q u ' o n serait lo in de pouvoi r cons
t r u i r e avec u n e somme aussi mod ique que celle 
c i -dessus , de 1800 f rancs , u n e mach ine h y d r a u 
l ique avec roues et p o m p e s , placées sous u n e 

#chu te de 5 p i e d s , et qu i p e u t élever» à ladi te 
h a u t e u r de 100 p ieds , 3 q p in tes d 'eau pa r m i 
n u t e , encore que l 'ascension de cette masse 
d ' e i u exigerai t , p o u r faire mouvoi r la roue de 
la mach ine , u u e c o n s o m m a t i o n , qu in tup le de 
l 'eau du ru isseau , q u i , dans ce de rn ie r c a s , de
vrai t être u n cours d 'eau de 56o pouces de fon-
tenier , c 'est-à-dire , à m ê m e de fourni r 7800 
pintes pa r m inu t e . 

L a l o n g u e u r des tubes ou corps de bél ier 
( dans les cas les p lus o rd ina i res ) doit être en
vi ron six f o i s la h a u t e u r de la chute d 'eau , plus 
ou moins c e p e n d a n t , suivant la p ropor t ion qui 
se t rouve en t re la h a u t e u r de la chute h, et la 
h a u t e u r du bassin II, d a n s l e q u e l on élève l 'eau. 
L 'épa isseur du méta l de ces corps de bélier doi t 
ê t r e suffisante p o u r suppor t e r le poids d ' une 
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Colonne d 'eau égale à la h a u t e u r de l 'ascension 
q u ' o n veut obtenir . J e les fais exécu te r en tous 
métaux , depuis le d iamèt re d ' un p o u c e , j u s 
que à celui de 8 pouces ; les cas qu i nécessi tent 
u n plus grand d iamèt re , é t an t t rès-rares . Ces 
corps de bé l i e r , ainsi que les condui tes d ' a s 
cension , n ' é t an t que de simples tubes acces
soires du bél ier h y d r a u l i q u e , accessoires n é 
cessaires et c o m m u n s à toutes les espèces de 
mach ines hydrau l iques ( le p remie r de ces t u 
bes , c 'est-à-dire , le corps de bélier r e m p l a 
çan t le coursier en bois ou en pierre , q u i con
du i t l ' eau sur les roues destinées à faire m o u 
voir des p o m p e s ) , je n ' en t r e r a i po in t dans le 
détai l des frais que ces tubes peuven t occa 
s ionne r , d ' au tan t que ces objets , d ' une e x é 
cu t ion t rès -commune , sont du ressort des fon-
teniers qu i les exécu ten t et les posent , e t 
q u e ces mêmes frais var ien t beaucoup , t a n t 
à ra ison de la mat ière q u ' o n emploie , q u e 
des circonstances locales , e tc . Ainsi la seule 
p ièce dont je m 'occupe , est la mach ine h y 
drau l ique p rop remen t dite , qu i consiste seule
m e n t dans le cyl indre en cuivre c i - d e s s u s , 
c 'est-à-dire , la tê te de bélier , laquel le r e n 
ferme les deux soupapes d 'a r rê t et d ' a scen
sion , le réservoir d 'air compr imé ; plus , d e u x 
viroles , don t u n e p o u r la fixer au corps d e 
b é l i e r , et l ' aut re p o u r la fixer à la condu i t e 
d 'ascension. Le p r ix de ces têtes de bélier 
est en raison d u d iamètre du tube ou corps 
de bélier auque l on doit les adapter . J ' e n a i 
u n assort iment complet ( e n cuivre ou b r o n z e ) 
chez m o i , rue des J u i f s , n ° . 1 8 , au M a r a i s , 
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• I • \ 

mètres 

oo . . . . . _ . 

à Paris ; en yoici les p r ix à ra ison 
de l ' en t rée desdites tètes , savoir 

Pour être adaptées à un 
corps de bélier , d'un 
diamètre intérieur de 
2 pouces. 

Pour id de 3 pouces 
Pour id. de 4 id. 
Pour id. de 5 id. 
Pour id. de 6 z't/. 
Pour id. d e y z'rf. 
Pour z'J. de 8 io?. 

des dia-

P R I X . 

1 0 O à. l 5 o f f . Suivant la hautffnr 
à laquelle ils doi
vent «lev er l'eau. 

de aoo à 3oo 
de 36o à 54o 
de 5 o o à 7 Ó 0 

de 8 0 0 à 1 2 0 0 

de 1 0 0 0 à î5oo 
de 1 2 0 0 à 1 8 0 0 

On sent que la quant i té d ' eau élevée par u n 
bélier ou tou te au t r e mach ine , e s t , en géné
ra l , en ra ison , 

1 ° . D e la quan t i t é d 'eau que fourni t le ruis
seau , la source ou la rivière , employée à faire 
mouvo i r cette même mach ine . N o u s avons dé
signé cette quan t i t é d 'eau pa r la lettre M. 
' 2. 0. D e la h a u t e u r de la chu te d 'eau que les 
ci rconstances pe rme t t en t de se p r o c u r e r sur 
cette r ivière ou ce ruisseau. N o u s avons dési
g n é cette h a u t e u r pa r la le t t re h. 

3 " . D e la h a u t e n r à laquel le on désire élever 
u n e par t ie des e a u x de cet te r ivière o u de ce 
ruisseau. N o u s avons dés igné cette dern ière 
h a u t e u r pa r la le t t re II. 

J ' a i présenté aussi plus h a u t les p r o p o r t i o n s 
en t re les eaux dépensées et celles élevées , d'a
près la n a t u r e des machines hydrau l iques don t 
o n a fait emploi ; mais il me reste à p résen te r 
l'es moyens d 'apprécier pins par t i cu l iè rement 
les p rodui t s réels que chaque bél ier p e u t four
n i r , à raison , 

i w . D u diamètre de son corps de bél ier . 
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(Diamèt re que nous dés ignerons pa r la le t t re Dt 

et dont la valeur sera expr imée en pouces ) . 
2 ° . De la h a u t e u r fie la chu te d ' eau . ( H a u t e u r 

désignée p a r la le t t re A , et don t la va leur est 
exprimée en p ieds ) . 

' 3 ° . D e la h a u t e u r à laquel le on élève l ' eau . 
( H a u t e u r dés ignée pa r la le t t re H, et d o n t la 
valeur est aussi expr imée en p i eds ) . 

P o u r parveni r à ofette appréc ia t ion , on p e u t 
d 'abord dé te rminer le r a p p o r t en t re la masse 
d 'eau dépensée pa r le bélier , et la masse d 'eau 
élevée p e n d a n t u n tems donné ; ce qui est t rès -
aisé à fa i re , pu isqu ' i l suffit de diviser ( comme 
il est di t plus h a u t ) la h a u t e u r / / à laquelle o n 
élève l ' e a u , pa r la moit ié de la h a u t e u r h qu i 
est celle de la chu te d 'eau . Le quo t i en t de cet te 
division présen te ce r appor t . Pa r exemple , si 
le quot ien t est le n o m b r e 8 , on conclu t que la 
masse d 'eau élevée n 'est que la hu i t i ème par t ie 
de celle que le bél ier a dépensée . 

Il ne reste donc p lus q u ' à conna î t re la masse 
d ' eau que dépense chaque bélier d 'après sa 
g r a n d e u r , dans u n tems d o n n é . Soit ce lu i 
d ' u n e m i n u t e . Or cet te masse , ou q u a n t i t é 
d ' eau dépensée , dépend du d iamèt re d u corps 
de bé l i e r , ainsi que de la h a u t e u r h de la c h u t e 
d 'eau ; et voici u n exemple du calcul a r i t h m é 
t ique q l i ' o i i peu t f a i r e , p o u r a r r iver à la con
naissance de la dépense d 'eau q u e fa i t , p e n 
dan t chaque m i n u t e , u n bélier don t le d iamè
t re du corps est c o n n u . 

Expr imez en n o m b r e de pieds la h a u t e u r de 
votre c h u t e h ; mult ipl iez ce nombre pa r le 
nombre constant 6o ; cette mul t ip l ica t ion d o n 
n e r a u n p r o d u i t d o n t vous extrairez la racine 
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q u a r r é e , laquel le racine vous servira à m u l t i 
pl ier le nombre p rovenan t du car ré du d i a m è 
t re du corps de bélier ( ce d iamèt re é tan t ex 
p r imé en pouces ) j le p rodu i t de cette de rn iè re 
mul t ip l ica t ion é t an t encore mul t ip l ié par 7 , et 
le p rodu i t r é su l t an t divisé pa r 5 , le quot ien t de 
cet te dern ière division vous p résen te ra le nom
bre de pintes d 'eau que le bélier dépensera pen
dan t chaque m i n u t e , sous ladite c h u t e . 

Exemple figuré. 

Soit h j la h a u t e u r de la chute d ' e a u , = 5 
pieds . 

Soit D , le d iamèt re du corps de bélier , ^= 
8 pouces . 

x , le n o m b r e de pintes d 'eau dépensées p a r 
le bél ier p e n d a n t chaque minute , égale la r a 
c ine quar rée de 6o h, mult ipl ié pa r 5, qui est 
17,32, ; laquel le rac ine 17 ,32 mul t ip l iant 64 » 
(carré de-D) donne p o u r p rodu i t le n o m b r e 1108, 
lequel mul t ip l ié , comme il est dit c i - d e s s u s , 
p a r 7 , d o n n e p o u r p rodu i t le n o m b r e y/56, l e 
que l divisé pa r 5, donne pou r quo t ien t 1002 , 
qu i représen te le n o m b r e de pintes dépensées 
pa r le bélier p e n d a n t chaque minu t e . 

Cette dépense d ' eau x , é t an t ainsi établie , 
o n p e u t savoir d 'avance la quant i té d 'eâu que 
le bél ier élèvera pendan t chaque minu te a u n e 
h a u t e u r H. donnée . Supposons celle de 100 
pieds . 

Soit donc H3 la h a u t e u r à laquel le on désire 
élever l 'eau , = 100 p ieds . 

x } la masse ou quant i té d 'eau dépensée pa r 
le b é l i e r , p e n d a n t chaque minu te , laquel le 

quan t i t é 
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quan t i t é est e x p r i m é e , c o m m e dessus , en n o m 
bre de pintes , et que nous avons r econnue ~ 
i652 pintes. 

Soit y, le nombre de pintes d 'eau élevées à-
la hau teur H ci-dessus , p e n d a n t chaque m i 
n u t e , pa r ledit bé l i e r , d 'un diamètre de b p o u -
C e s = H j divisé par la moi t ié de h , c 'es t-à-
dire , =. \o ; lequel nombre 4 ° ind ique q u e 
la quaran t i ème par t ie de l 'eau dépensée par le 
bé l i e r , sera élevée à la h a u t e u r H qu i est de 
100 p ieds . A i n s i , il ne reste plus qu ' à diviser 
x , ou 1 .^2 pintes , par ledit nombre -40 ; ce 
qu i d o n n e pour quot ien t le n o m b r e 3 y ; l e 
quel ind ique que le bélier de 8 pouces de d ia 
mè t r e élèvera 3 q p intes d 'eau par minu te , à 
ladi te h a u t e u r de 100 pieds , sous u n e chute d e 
5 pieds . 

O n peu t encore appréc ier par u n moyen p l u s 

cour t la valeur de y , c'est-à-dire , le nombre 
de pintes d 'eau élevée à la h a u t e u r H, p e n 
d a n t chaque minu te , en employant la forme 
d u calcul suivant . 

Soit ^ , la h a u t e u r de la chiite d ' e a u , = 5 
pieds . 

Soit H , la h a u t e u r à laquel le on 4Jève l ' e au , 
= 100 pieds. a '' 

S o i t Z ) , le d iamètre in té r ieur du. corps de 
bél ier , = 8 pouces . • 

j j l e n o m b r e de pintes élevées, = : 

V ^ ' ^ c o Ô X 3,5 X 8 X 3 ^ l / ^ m X 3,5 X H 

100 100 
1 7 , 3 2 X 3,5 X 64 6 o , 6 H X 64 38Ro r>Q o - , 

— - — — = ¿ 0 , 0 p i n t e s , 

ÎOO 100 100 1 * 
au lieu de 3 9 p intes que présente le p récéden t 

Volume i5. C 
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calcul , c e qui n e l'ait que la légère différence 
d ' u n c inqu ième d e p in te . 

Autre exemple de la dernière forme de calcul 
ci-dessus f d'après d'autres données. 

Soit h = 6 pieds . 
Soit H — 80 id. 
Soit D = 8 poyces . 

^ K f o i X ^ f l J = K 60 X 6 X 3.5 X 8 X » 

• Ï ^ " ^ " X 3 ,5 X 64 _ 19 X 3 .5 X H _ 66,5 X 6 4 _ _ 4 a 5 S 

bo 80 80 &o 

t = 5 3 , a p in tes . 

La gr-andeur d ' un ruisseau é tan t c o n n u e , 
ainsi que l a h a u t e u r de la chu te , il est aisé d e 
dé te rmine r le d iamètre du corps de bélier q u ' o n 
do i t employer p o u r recevoir et dépenser t o u t e 
la quan t i t é d 'eau qui coule dans ce ruisseau , 
si les besoins l 'exigent . P o u r cet ef fe t , il fau t 
expr imer la h a u t e u r de la chu te h en n o m b r a 
de pieds , et la g r andeu r du ruisseau M en 
n o m b r e de pouces de fontenier (d i t s pouces 
d e jauge ) ; ces deux n o m b r e s ainsi établis , 
i l faut mul t ip l ie r pa r 10 , le n o m b r e de p o u c e s 
d e fontenier que présente la g randeur du ruis-
$ e a u , et en divisunt le p rodu i t de cette m u l t i 
p l ica t ion pa r celui résu l tan t de la rac ine quar -
r é e , de 60 fois la chute , la racine quar ree du 
q u o t i e n t de cette division p représentera le d ia 
m è t r e d u corps de bélier , qu i do i t ê t re e m 
p l o y a p o u r dépenser tou te l 'eau qui coule dan» 
le ru isseau. ( L e d i t d iamètre sera, expr imé en 
flûmbra de p o u c e s . ) 
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Jlxemple. 

Soit h, la. h a u t e u r de la chu te d 'eau , = 5 
pieds. ' 

Soit M, la quant i té d 'eau fournie p a r le ruis
seau , ladite quan t i t é expr imée en pouces. 4 o 
fbntenier , = n a pouces de fontenier . z< > 

Dj d iamèt re du corps de bélier expr imé ên 
Vf 10 M\ I / / 1 0 X i ' i a \ l / / 1 1 * 0 -V 

pouces = r ( - — = ) =a K ( ) — ̂  ( _—_ ] 

y/nao \ _ v"ô^b6 =± 8 pouces , e t u n e t rès -

peti te fraction qu 'oi t p e u t négl iger . 
P o u r connaî t re la valeur de D ci-dessus r j ' a i 

d ' abord mul t ip l ié J\I p a r 10 , et j ' a i en p o u r 

p r o d u i t n a o ; j ' a i ensu i te mul t ip l ié h pa r 60 j 
le p rodu i t de cette mult ipl icat ion m 'a d o n n é Iô 
n o m b r e 3 o a , don t j ' a i extrai t la racine q u a r r é e 
q u i est 17 ,32 y ensui te j ' a i mul t ip l ié le n o m b r e 
1120 ci-dessus (p rovenan t de M, mul t ip l ié pa» 
l o ) pa r ladite rac ine quar rée 1 7 , 3 2 ; le quot ien t 
d e cette division m 'a d o n n é le n o m b r e 64,66 , 
d o n t j ' a i finalement ext ra i t la racine qua r réô 
q u i s'est t rouvée 8. Ce qui me représente -que 
le^ i iamèt re d u corps, de bélier nécessaire p o u E 

employer u t i l emen t tou te l ' eau du ruisseau de 
1 1 2 pouces de f o n t e n i e r , do i t ê t re de 8 pouces . 

Autre exemple, 

h3 = 5 p i e d s , M, =± râo . 

Ainsi Z> éga l e ra , dans tous les cas^ la rac ine 
q u a r r é e du quo t ien t obtenu de la d i v i s i o n de 10 
.À/par la rac ine quar rée de 60 h. 

C -JL 
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N O T E S . 

f y 4 ) ' L a théorie sur laquelle est fondée l'invention du 
bélier hydraulique , porte sur les moyens de tirer parti de 
la somme de force ou puissance que possède un corps, à 
raison de son mouvement , en ramenant ce même corps 
dans l'état de repos 5 o u , si l'on veut , sur les moyens d'ex
traire la force d'un fluide en mouvement , et de l'emma
gasiner ( qu'on me passe l'expression y pour l'employer 
au besoin. Ce but pouvant être rempli par plusieurs moyens 
dUîérens , j'en ai tenté un très-grand nombre que la diffi
culté ou le prix trop élevé de l'exécution m'ont fait aban
donner. A peine l'exécution d'une douzaine de ces moyens t 

m'a paru digne d'être presonr.ee au public. L'expérience et 
sur-tout l'usage de ces machines ? m'ayant démontré que 
cellps de ce pe:tit nombre avaient toutes les qualités néces
saires pour remplir le but proposé, je m'occupe de la gra
vure des dessin^ de ces douze machines , qui seront numé
rotées par ordre de date. Celle décrite ci-dessus est le n°. 5 , 
de l'espèce de celles dont la tête de bélier laisse échapper 
au-dessous d'elle l'eau qu'elle a reçue du corps de bélier 
(pendant l'espace de tems qui s'est écoulé entre l'ouverture 
desa soupape d'arrêt, et la clôture de cette même soupape ) , 
ce-qui nécessite l'emploi d'un ressort pour tenir soulevée 
cette soupape d'arrêt pendant ledit tems , tandis que le seul 
poids de ladite soupape suffit dans les tètes de bélier qui 
laissent échapper cette même eau pardessus. Mais ce léger 
inconvénient de l'emploi d'un ressort sous la soupape d'arrêt 
de ladite tête de bél ier , n°. 5 , est compensé par nomnre 
d'avantages qu'elle présente. 

(_B ) Pour faite battre cette soupape d'arrêt , de dehors 
en dedarïs ( voyez la note A) , on emploie un ressort (dit 
à boudin) fait arec du fil de laiton écroui , tourné en spi
rale , qu'on place sous cette_même soupape , autour de sa 
tige. Il est contenu en dehors par la boîte cylindrique de 
cuivre dans laquelle il est renfermé. La roideur de ce res
sort est telle qu'il puisse tenir la soupape soulevée , pour 
laisser échapper en dedans l'eau qui entre dans la tète du 
bélier, jusques à l'instant que la vitesse croissante avec la
quelle l'eau Coule dans le corps du bélier , ait atteint 1» 
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tiers ou le quart du maximum de celle qu'il pouvait o b 
ten ir , d'après la hauteur de la tète d'eau dont ce corps de 
bélier était charge. C'est cette hauteur de tête d'eau que 
nous nommons chute, et que nous représentons par ia 
lettre h. 

( C) Je suppose , pour cela , que la machine hydraulique 
employée soit exécutée dans toutes les règles de l'art ; car 
il existe nombre de ces sortes de machines qui sont biea 
insuffisantes pour donner de pareils produits; par exemple , 
la plus généralement connue , la machine de Marly , n'en 
approche pas autant , puisque dans les eaux moyennes de 
la rivière de Seine , elle dépense plus de cent mille pouces 
de fontenier , sous une chute ou tête d'eau d'envicon 5 
pieds , et elle n'a jamais élevé plus de i s o pouces de fon
tenier , dans le bassin du chàleau d'eau qui est placé à 
une hauteur d'environ cinq cents pieds au-dessus de la 
rivière ; ce qui prouve que cette machine ( dans la tems 
•même qu'elle était neuve , et-dans le meilleur état^ n'éle
vait que la deux mille cinq centième partie de l'eau qu'elle 
dépensait.-.Ainsi , la quantité de ce fluide qu'elle élevait 
alors , était à celle qu'elle dépensait , comme la vingt-
cinquième partie de la hauteur de la chute de la rivière, est 
à la hauteur verticale à laquelle les eaux sont élevées. Quel
que faible que fût dans ce tems ce produit, que j'ai même 
exagéré , elle ne peut aujourd'hui en élever le quart , vu 
son état de détérioration pardéfaut d'un suffisant entretie»: 

( - D ) La quantité d'eau qui s'échappe par une ouverture 
cylindrique d'un pouce de diamètre, pratiquée mince? 
parois dans un vase entretenu plein d'eau , et à une l i
gne au-dessous de la surface de l'eau , représente le pouca 
de jauge , vulgairement dit de fontenier. Ce pouce de fon
tenier peut être aussi représenté par l'eau qui s'échappe 
d'une conduite d'un pouce de diamètre intérieur ^ avec uns 
vitesse à raison de ¡4 pouces par seconde. L'un et l'autre de 
ces cours d'eau dépense 14 pintes de Paris par minute. Ainsi , 
on entend par un pouce de fontenier , tout cours d'eau 
qui fournit 14 pintes , mesure de P a r i s , par minute , 0« 
s o i 6 0 pintes , par chaque jour de 3 4 heures. 
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D'UN Jppaveilpour sdturerles alkalis d'acide 
carbonique. 

Par le Cit. D i a i p i u . 

^ V y a m t eu occas ion , L'hiver d e r n i e r , de p ré 
pa re r du ca rbona te de potasse sa turé , pou r le 
labora to i re des mines , je mon ta i u n appare i l 
à-peu-près semblable à celui qu i est représenté 
pl. I, à l 'except ion que l ' en tonnoi r i k n e 
p longeai t pas dans le l i qu ide , et qu ' i l étai t sur
m o n t é d 'une tige de verre , don t la par t ie infé
rieure- était garnie de toile , et formait u n e 
espèce de piston qu i remplissait exac tement le 
t u b e i k. Ord ina i rement on verse dans cet e n 
tonno i r de la craie dé layée dans de l 'eau ; on 
Soulève de tems en tems la tige : la craie cou l s 
d a n s Le vase k qu i cont ien t de l 'acide sulfurî-
<que 'affaibl i , et p rodu i t le dégagement de l'a
cide ca rbon ique . J e remarqua i que cette m é 
thode est sujette à beaucoup d ' inconvéniens : 
souven t l'orifice infér ieur est obs t rué pa r la 
c r a i e , 4 'ûutant ' p lus qu 'on est obligé d 'é t i rer à 
la l ampô d 'émai l leur le tube de l ' e n t o n n o i r , 
afin d'en d iminuer l ' ouver tu re et d ' empêcher 
q u e c l a craie , én tombant en t rop grande quan
t i té , n 'occas ionne u n violent dégagement d'a
cide carbonique et l a r u p t n r e des vases. Comme 
on ne t rouve pas d 'en tonnoi rs dont la t ige soit 
assez iongue-, on est obligé d'y souder u n tube ; 
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mais il est plus commode d'y subst i tuer u n ma-
tras à long col , don t on a dé taché le fond au 
moyen d 'un fer chaud , après en avoir al longé 
le col à la l ampe d 'émai l leur . 

U n des plus grands inconvén îens de l ' appa 
reil ainsi disposé , c'est d 'exiger la présence 
d 'une pe r sonne qui soulève f réquemment le 
piston p o u r r end re le dégagement con t i nu . Le 
Cit. W e l t h e r , dans u n apparei l t rès - ingénieux 
publ ié dans le tome 2 7 e . des Annales de Chi
mie , a bien remédié à ce dé fau t , au moyen 
d ' u n e cloche faisant fonct ion de gazomètre ; 
mais son apparei l me pa ra î t u n peu compl iqué . 
L a grande quan t i t é de tubulures qu ' i l faut lu t t e r 
r e n d l 'opéra t ion longue et difficile. 

La m é t h o d e de verser la craie dans l 'acide 
su l fur ique , ou t re l ' inconvénient qu 'e l le a d 'obs
t rue r t rès -souvent l'orifice du tube , est encore 
désavantageuse , en ce qu' i l ne se dégage pas au 
t an t d 'acide ca rbon ique qu ' i l devrai t s en d é 
gager . E n effet , je me suis a p e r ç u , en j e t an t 
le résidu , c ' e s t - à -d i r e , le sulfate de chaux que 
l 'on obt ient dans cette opéra t ion , qu ' i l y avait 
u n e .effervescence prodigieuse , malgré q u e 
j 'eusse in t rodui t de la cra ie en excès , et qu ' i l 
ne se dégageât plus r ien . Cependan t on sait q u ' i l 
est facile de sa turer u n excès d 'acide sulfuri
q u e , au moyen de la chaux carbonatée- q u ' o n 
appel le craie. On fait m ê m e usage de ce p r o 
cédé p o u F ob teni r à l 'é ta t de sels neut res des 
6 u l f a t e s acides p rovenan t de diverses o p é r a 
tions , et pa r t i cu l iè rement de la décompos i 
t ion du m u r i a t e de soude ou du n i t r a te de po 
tasse p a r l 'acide sulfur ique. 

E n che rchan t à me r e n d r e compte d e cette 
C 4 
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anomal ie , je soupçonna i q u ' o n devait l 'a t t r i 
b u e r à ce que l 'acide sulfurique é tendu d ' eau 
n 'est pas d 'une densité homogène dans tou te 
sa masse , que la por t ion infér ieure du l iquide 
est la plus concen t rée . Comme c'est précisé
m e n t cet te por t ion qui se t rouve en contac t 
avec le sulfate de chaux , il en résulte que cet 
acide est pe rdu p o u r l 'opérat ion , puisque mal
gré l 'excès de craie et d ' a c i d e , il ne saurai t y 
avoir de décomposi t ion • u l t é r i eu re . On p e u t 
a jouter à cela que le sulfate de chaux déposé 
dans le fond du v a s e , forme une couche qui 
défend le reste de la craie de l 'action de l 'acide 
su l fur ique . Ce de rn ie r effet a l ieu d 'une m a 
n iè re très-sensible , lorsque p o u r essayer u n e 
pierre à chaux , on la met en contact avec de 
l 'acide sulfur ique : il se p rodui t à l ' instant u n e 
effervescence à la surface ; mais bientôt elle 
cesse pa r l ' interposi t ion d 'une pet i te couche 
de sulfate de chaux . Si l 'on se sert de l 'acide 
n i t r i que ou m u r i a t i q u e , il est à-peu-près i n -
différeut de verser l 'acide sur la craie ou la craie 
sur l ' a c i d e , parce que les sels qu i en résul tent 
sont très-solubles. Mais ces acides sont, t rop 
chers ; on n e p e u t guère les employer que lors
q u ' o n doit t irer par t i d u n i t ra te ou du mur ia te 
de chaux qui se forme dans cette circons
tance ; ils ont d 'ai l leurs l ' inconvénien t d 'être 
moins fixes que l 'acide su l fu r ique , et par con
séquent d 'a l térer la pure té des alkal is . A, la 
véri té on p e u t y remédie r en met tan t u n flacon, 
con tenan t u n peu de po t a s se , ent re le vase de 
d é g a g e m e n t , et ceux qui sont destinés à r e 
cueil l i r les p rodu i t s . De ces différentes obser-r-
v a l i o n s i l me pa ra î t na tu re l de conclure qu ' i l 
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est préférable- de verser l 'acide sulfurique sur 
la cra ie : c'est aussi le procédé ind iqué pa r Pel
le t ie r , Annales de Chimie, tome i 5 , dans la 
description d 'un appare i l r emarquable par sa 
simplicité. Mais cet appare i l exige q u ' o n d é 
bouche une t u b u l u r e pour in t rodu i re de l 'acide 
sulfurique é t endu d'eau ; pendan t ce tems l'a
cide carbonique se dégage en p u r e per te ; e n 
suite le dégagement du gaz r end l 'appl icat ion 
des luts très-difficile. 

L 'appare i l don t je me suis servi après ces 
diverses considérat ions , a ses dimensions d é 
cuples de celles de la gravure . Il consiste 
en un ba l lon à deux tubulures scellé sur u n 
t rép ied m n, percé d 'un t rou conique des 
t iné à laisser passer la tubul L i r e o , don t le b o u 
chon est ass qet t i par u n e bande de toile en
dui te de blanc d 'œuf et de chaux. Après avoir 
in t rodu i t de la craie délayée dans deux ou t rois 
part ies d ' e a u , je ferme la tubulure s u p é r i e u r e , 
au moyen d 'un bouchon t raversé de deux trous ; 
l 'un destiné à recevoir l ' en tonnoir i k; l ' aut re 
u n tube / h de communica t ion avec le flacon z* 
U n second tube g e fait communique r le fla
con z avec le flacon y. Enfin le t ube b d fait 
c o m m u n i q u e r le flacon y avec le flacon x. 
T o u s ces flacons , à l 'except ion du dern ie r , 
doivent avoir trois tubulures ; celles qu i son t 
en a, c ,f, servent à rempl i r les f lacons , ou à 
r e t i r e r , à l 'mde d 'un s i p h o n , la l iqueur qu'ils 
con t i ennen t . Ces tubulures , excepté celle qu i 
est en a 3 doivent être bouchées e t l u t é e s e x a c 
tement . C'est pou rquo i on doit préférer le lu t 
gras ou résineux au lu t de farine de gra ine de 
l i n ; ce dern ier , en se desséchant , p rend t rop de 
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re t ra i t , se fendille et laisse échapper les gaz É 

Après cette opérat ion j ' i n t rodu i s dans le fla
con x u n e solut ion de potasse du commerce 
aussi chargée qu' i l est possible , ayant eu a u -

Îiaravant la p récau t ion de la laisser exposée 
ong-tems à l 'air, p o u r que le sulfate de potasse 

qu 'e l le cont ient puisse en êt re séparé par la 
cristallisation : je verse ensui te de l 'acide su l -
fur ique concent ré dans l ' en tonnoi r ik, dabord 
p a r petites po r t ions , pa r exemple , u n centi l i t re 
a la fois , a u t r e m e n t l 'effervescence p o u r r a i t 
deveni r t rop considérable . 

A mesure que l 'acide ca rbon ique passe dans 
fa solut ion , il se fait u n précipité d ' a lumine , 
e t su r tou t de s i l i ce , que ces solut ions alkalines 
cont iennent en quan t i t é d ' au tan t plus g rande 
qu 'e l les sont plus caust iques. Lorsque la p o 
tasse du flacon x ne laisse plus r i en d é p o s e r , 
a u lieu de la f i l t rer , il est plus simple de la faire 
passer t o u t de suite dans le flacon su ivant : 
p o u r cela je débouche la t u b u l u r e c , j ' app l i 
q u e les lèvres en a } et en soufflant je force la 
l iqueur de monter dans le flacon y : de c ra in te 
que le dépô t sil iceux ne passe en même- te ras , 
le tube b d n e p longe que j u s q u ' a u x deux tiers 
de la p rofondeur du flacon x. Je remplis de 
n o u v e a u , je ferme la t ubu lu re c , et je con
t inue le dégagement de l 'acide ca rbon ique . L a 
l i queu r achève de déposer dans le flacon y tou te 
l a silice qu 'el le contenai t ; lorsqu 'el le com
m e n c e à cristalliser , je la fais m o n t e r dans le 
flacon z; p o u r cet effet je ferme la tubu lu re a , 
j ' o u v r e celle qu i est en f, e t j ' o p è r e comme ci-
dessus. Le gaz ne t raversant pas la l iqueur z , 
çlle se sature seulement pa r la surface ; il s'y 
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forme successivement u n e c roû te de cris taux 
très-purs qui tombent au fond du vase, à mesure 
qu'ils acquièrent plus de volume. 

Si la* craie d ' abord in t rodui te dans le bal lon 
ne suffit pas p o u r sa turer t ou te la potasse , i l 
sera facile de la remplacer par de nouvel le . I l 
ne s'agira que de d o n n e r issue au sulfate de 
c h a u x , en o u v r a n t la t ubu lu re o , de la re fer 
mer ensui te , de lever l ' en tonnoi r pou r in t ro
du i re de nouvel le craie , et de le replacer , tou
jours de man iè re que l'orifice du t u b e p longe 
de quelques mill imètres dans l 'eau. Il faut en
core avoir l 'a t tent ion que sa longueur au-dessus 
du n iveau excède la somme des hau t eu r s des 
co lonnes de l iquide qui s 'opposent à la sort ie 
du gaz , eu égard à leur pesan teur spécifique. 

Cet e n t o n n o i r me para î t préférable à u n t u b e 
doub lemen t recourbé : il est p lus avan tageux 
p o u r verser l 'acide dans le bal lon , pour e m 
pêcher l 'absorpt ion dans le cas où elle serai t 
à c ra indre , et p lu tô t encore l 'explosion ; ca r 
malgré qu 'on emploie des tubes d 'un g rand dia
mè t r e , souvent ils se t rouven t en t i è remen t 
bouchés pa r les cr is taux qui s'y a t t achen t , 
soit à l 'orifice , soit à l ' in té r ieur . Alors si l 'on 
a fait usage du tube recourbé , l 'acide sulfur i -

3u e qu i reste dans la c o u r b u r e est lancé a u 
ehors pa r l ' é rupt ion du gaz , et p e u t occa

s ionner des accidens. A u contra i re , si l ' en ton
no i r est p lacé c o n v e n a b l e m e n t , l 'eau mon te ra 
dans Je réservoir i , et le gaz s 'échappera à t ra
vers . On p e u t , il est v r a i , empêcher , jusqu 'à u n 
certain po in t , la formation des cr is taux dans 
les tubes , en ayan t soin que le dégagement ne 
se fasse pas avec t rop de len teur . 
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L'effet de l 'eau dans laquel le la craie est 
délayée , ne se borne pas à d iminue r l 'act ion 
t rop yive de l 'acide sulfurique concent ré su r 
cette substance : elle facilite le mouvemen t de 
ses molécules p e n d a n t l 'effervescence ; elle les 
t ient en suspension , et les empêche de se réu
n i r en une masse impéné t rab le . Dès qu' i l s'est 
formé u n e couche de sulfate de c h a u x , de 
quelques mill imètres d 'épaisseur , on p e u t , sans 
i n c o n v é n i e n t , verser à la fois u n ou deux dé
cilitres d 'acide sulfurique. La porosité de cette 
c o u c h e , la g rande quant i té de t rous don t elle 
est p e r c é e , en laissant u n l ibre cours à l 'acide 
c a r b o n i q u e , p e r m e t t e n t , en meme-tems, à l 'a
cide sulfurique d 'obéir à la t endance qu ' i l a , 
en ver tu de sa dens i t é , à se por ter successive
men t dans la part ie infér ieure du vase. L ' a p 
parei l ainsi disposé , peu t aller plusieurs jours 
sans qu 'on y t o u c h e ; et si l 'on a soin de re t i rer , 
à l 'aide d 'un siphon , les dépôts de s i l ice , ainsi 
que la l iqueur du flacon z , dès qu 'e l le est 
saturée , on p o u r r a con t inuer l 'opéra t ion jus 
qu ' à ce que le vase z soit rempl i de cr i s taux. 
Ceux-ci sont o rd ina i rement t rès-purs , lors
q u ' o n s'est servi d 'acide sulfurique. Ceux qui se 
t rouvent dans le flacon y , sont quelquefois m é 
langés de silice ; p o u r les purifier , il faut les r e 
dissoudre dans l 'eau f ro ide , filtrer la solut ion e t 
l ' abandonne r à l ' évaporat ion spon tanée . Q u e l 
ques au teurs conseillent d 'évaporer les l iqueurs 
sur le feu : c'est u n bon moyen de dé t ru i re tout 
l'effet de la première opéra t ion . U n e chaleur 
assez faible , la simple dissolution des cr is taux 
dans l 'eau c h a u d e , suffisent p o u r chasser u n e 
g rande par t ie de l 'acide ca rbon ique : ce fait a 
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été remarqué p a r Pe l l e t i e r , et décri t dans son 
Mémoire . Aussi ces au teurs a joutent que le 
carbonate de potasse sa turé est u n peu déli
quescent : c'est u n e e r reur qu i p rovien t de leur 
manière d 'opérer ; c a r i e s cr is taux de carbonate 
dépotasse bien s a t u r é , dissous à f roid , et p r o 
duits pa r l ' évaporat ion spon t anée , après avoir 
été séchés sur du pap ie r n o n collé , n ' a t t i r en t 
pas p lus l 'humidi té de l 'air que le n i t ra te de p o 
tasse bien pu r . La forme qu' i ls affectent est celle 
d 'un pr isme d r o i t , à base r h o m b e , t e rminé pa r 
des sommets dièdres . Ces cr is taux sont sou 
ven t géniculés , c ' e s t - à - d i r e , suivant le Ci
toyen H a i i y , q u e deux prismes se réunissent 
pa r une e x t r é m i t é , et forment u n e espèce de 
genou. 
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N O T I C E 

SUR La cause des couleurs différentes qu'af* 

foctent certains sels de platine. 

Présentée à la Classe des Sciences mathématiques et physique» 

de l'Institut nat ional , dans sa séance du 3 vendémiaire au XII-

Par Ift Cit. H. V . C o h e t - D é s c o s t u S , ingénieur 

des mines. 

T o u s les chimistes qui se sont occupés des 
propr ié tés du platine 'nat i f , savent que ce mi 
néra l ne se dissout avec facilité que clans l 'acide 
n i t ro -mur ia l ique , et que sa dissolution fourni t 
avec les sels a m m o n i a c a u x , et avec ceux à base 
de po tasse , des précipités composés d'acide mu-
r ia t ique , d 'oxyde de p l a t i ne , et de Palkal i e m 
ployé. La couleur de ces précipités varie du 
j aune clair au rouge b r u n très-foncé ; que lque
fois ils p r ennen t u n e teinte verdâ t re . O n observe 
les mêmes nuances dans le sel t r iple que le mu-
r ia te de platine forme avec la soude . 

Avan t d 'ent rer dans le détail des expér iences 
que j ' a i faites pou r conna î t re la n a t u r e du p r in 
cipe qui fait var ier ces cou leu r s , il est néces 
saire de rappeler que lques-uns des p h é n o m è n e s 
qu i se p résen ten t p e n d a n t la dissolution du p l a 
t ine . 

Le plat ine en gra ins est mélangé avec u n 
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Assez grand nombre de corps é t rangers dont on 
doit chercher d 'abord a i e débarrasser . Quelques-
uns sont de n a t u r e métal l ique , les au t res sont 
des fragmens de pierres dures , par conséquen t 
peu attaquables pa r les acides. P a r m i les p r e 
miers , on doi t dis t inguer deux espèces de sa
bles f e r r u g i n e u x , l 'un a t t i rable et dissoluble 
dans les ac ides , l ' au t re insensible à l 'action du 
barreau a imanté et non dissoluble en ent ier . J e 
ne présentera i po in t ici le résul tat de l ' examen 
de ces sables , parce que je n 'en ai poin t en
core te rminé l 'analyse. J ' o b s e r v e r a i x e p e n d a n t 
que le premier cont ient du t i t a n e , et le second 
de l 'acide ch rômique en assez g rande p r o p o r 
t ion . 

La mei l leure manière de séparer les sables d u 
p l a t i ne , est celle indiquée pa r M . P rous t , et q u i 
consiste à é tendre sur u n e table ou sur de» 
feuilles d e ' p a p i e r , le pla t ine que l 'on veut n e t 
toyer , et à chasser , à l 'aide d ' un souff le t , les 
corps les plus légers . La grande différence d e 
pesan teur spécifique suffit pou r que le platine» 
et l 'or restent en place , tandis que les au t res 
substances sont chassées au loin . Il semblerai t 
p lus exact de séparer gra in à gra in le pla t ine 
que l 'on voudra i t soumet t re à des expér iences 
r igoureuses ; mais ou t re que ce travail serait ex
t r êmement long et fastidieux, o n ne serait po in t 
encore assuré d 'ê t re en t iè rement débarrassé d u 
sable n o i r , pu isque , su ivant l 'observat ion d u 
Cit. Guy ton , on en t rouve souvent des p o r 
tions enchâssées dans l ' in tér ieur même des 
grains de p la t ine . L'acide mur ia t ique boui l lant 
peu t ê t re employé p o u r séparer les d e r n i è r e s 
port iona dLssolubies de ce sable . O h p e u t en-> 
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suite enlever p re squ ' en t i è r emen t l 'or avec de 
l ' eau-réça le é t endue de moit ié d 'eau. 

J 'a i soumis à u n e forte cha leur , dans u n e 
g rande cornue de porcela ine , du platine b r u t 
net toyé de cette man iè r e . J 'avais adapté , mais 
sans l u t e r , au bec de la cornue u n ballon rem-

Eli d 'eau jusqu 'au t iers environ de sa capacité , 
e feu fut poussé p e n d a n t deux heures avec la 

plus grande violence que p û t donne r le four
neau de réverbère . Il se dégagea pendan t ce 
tems des vapeurs légères qui serpenta ient dans 
le bal lon , et qu i furent en par t ie dissoutes pa r 
l ' eau . U n e odeu r assez sensible d'acide sulfu
reux se r épanda i t en même-tems à l ' extér ieur 
par l ' intervalle qu i se t rouvai t entre le ballon 
et le bec de la co rnue . 

La l iqueur du ballon , qu i conserva assez 
long-tems l 'apparence de l ' e a u , pr i t sur la f i n 
de l 'opéra t ion u n e légère teinte verdâ t re . A u 
bou t de quelques jours , elle devint d 'un bleu 
semblable au plus bel ou t remer . Il s'était formé 
à la par t ie supér ieure du bec de la cornue u n 
sublimé bleu insoluble dans l 'eau. 

Je ne pus ret i rer le p la t ine de la cornue sans 
la briser. J e t r o u v a i l e s grains de ce métal aglu
tines. La par t ie supér ieure avait u n aspect bru
n â t r e . Chaque grain était comme roui l lé . Cette 
oxydat ion était moins apparen te dans la p r o 
fondeur . Enfin la p a r d o n qui toucha i t le fond 
de la cornue avait conservé son br i l lant m é 
tallique , et les grains se séparaient beaucoup 
plus facilement. 

Il me paru t résul ter de cette expérience , 
qu 'en même-tems que le soufre s'était conver t i 
en acide su l fu r eux , à l 'aide de l 'air ccmtenu 

dans 
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dans la capacité de la co rnue , le fer s 'était 
oxvd% , et une au t r e substance métal l ique s'é
ta i t sublimée à l 'é ta t d 'oxyde bleu , peut-ôt re à 
l 'aide de l 'acide sul fureux ou de l 'acide inur ia -
t ique qui pouvai t être resté adhé ren t a u x 
grains du plat ine . P o u r connaî t re la n a t u r e de 
cette mat ière , je versai dans la l iqueur b leue 
du ballon , des alkalis qu i y occas ionnèrent u u 
dépôt bleu. Les acides sulfurique et m u r i a t i -
que à froid n ' y dé te rminèren t aucun c h a n g e 
ment . Les acides n i t r ique et mur ia t ique oxygéné 
lui d o n n è r e n t d 'abord u n e te inte lilas , et fini
ren t pa r le d é c o l o r e r , au moins la cou leur d e 
la l iqueur étai t insens ib le , ce qu i pouva i t p r o 
venir de la pet i te quan t i t é de mat iè re c o n t e n u e 
dans cette dissolution. L 'hydrogène sulfuré n ' y 
occas ionna a u c u n précipité , mais l ' hyd rosu l -
fure d ' ammoniaque y forma u n dépô t gr i sâ t re 
que les acides faisaient faci lement repasser a u 
b leu , et qu i étai t soluble dans u n excès d ' h y -
drosul fure . 

U n e pet i te por t ion du subl imé b l e u , fixé a u 
bec de la co rnue , fut chauffée au c h a l u m e a u 
avec du borax. Ce dernier ne fut en aucune m a 
n iè re coloré , et le sublimé p a r u t se r édu i re avec 
facilité. 

U n e au t r e por t ion chauffée seule avec l 'ex
t rémité de la flamme , d isparut t r è s -p rompte -
m e n t . 

Je p rocéda i ensui te à la dissolution d u p l a 
t ine , à l 'aide de l 'acide n ï t ro -mur ia t ique , mais 
p réa lab lement j ' en leva i l 'oxyde de ï è r avec l 'a
cide mur i a t i qee . Cet acide a t taqua en mêzne-
tems u n e cer ta ine por t ion très-faible , â la yé.-

Kolume j5. D 
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rite , de p la t ine qui d o n n a pa r le sel a m m o 
n iaque u n léger précipi té j a u n e . 

P e n d a n t la dissolution o n observe u n e p o u s 
sière n o i r e , br i l lante et l é g è r e , qu i pa ra î t se 
séparer des grains du p la t ine . Si on a l 'a t ten
t ion de recuei l l i r cette poussière à mesu re 
qu 'e l le se forme , on p e u t en obteni r env i ron 
les T7o du poids du pla t ine employé . Si au l i en 
de la re t i re r on la laisse dans la l i q u e u r , el le 
finit pa r se d issoudre en g rande par t i e . 

P o u r ob ten i r le mur ia te ammoniaca l de pla
t ine , j ' a i laissé déposer la dissolution n i t r o -
n m r i a t i q u e , et je l 'ai décan tée avec p r é c a u 
t ion j q u a n d el le a été par fa i tement claire . J 'y 
ai versé alors u n e dissolut ion concen t rée d e 
sel a m m o n i a c qui a p rodu i t u n précipité j a u n e , 
et je me suis a r rê té lorsque la l iqueur ne s'est 
p lus t roub lée . Ce sel ayan t été séparé par le 
filtre , et lavé ju squ ' à ce que la l iqueur q u i 
passai t ne colorât plus en ver t le pruss ia te d e 
p o t a s s e , j ' a i réuni les eaux - mères et les p r e 
mières eaux de lavage pou r les concent re r . Lors 
qu 'el les ont été rédui tes a u tiers envi ron , j 'y 
ai versé de n o u v e a u de l 'eau de m u r i a t e d ' a m 
m o n i a q u e , et j ' a i ob tenu u n e nouvel le q u a n t i t é 
de sel t r iple d 'un r o u g e foncé. Enfin e n fai
san t évaporer les eaux-mères de ce second dé
p ô t , j ' a i ob tenu pa r le sel a m m o n i a c u n n o u 
v e a u préc ip i té d ' u n b r u n e x t r ê m e m e n t f o n c é . 

Ces de rn iè res quant i t és de sel t r ip le o n t été 
lavées jusqu ' à ce qu 'e l les n e cont inssent p l u s 
«le cuivre n i de fer. 

Si au l ieu de me t t r e t ou t à la f qis dans l ' eau -
régale , le p la t ine à d i ssoudre , on l 'a joute p a r 
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p o r t i o n s , et qu 'on sépare à chaque addi t ion de 
p la t ine la dissolution déjà f a i t e , on obse rve , en 
précipi tant par le sel ammoniac chacune de 
ces port ions de dissolution , que la couleur du 
sel est d ' au tan t plus in tense que la poussière 
noire était p lus abondan te dans la l i queur qui 
l'a produi t . 

Enfin si l 'on trai te avec u n e eau régale t r ès -
chargée d 'acide n i t r i q u e , la poussière no i re r e 
cueillie p e n d a n t la dissolution du p l a t i n e , elle 
se dissout en par t ie , qno iqu 'avec difficulté, e t 
l 'on obt ien t u n e l iqueur très-foncée qu i d o n n e 
u n précipi té d ' une couleur d ' au tan t plus som
bre , que cette poussière a été plus t o u r m e n t é e 
par le dissolvant. 

On peu t déjà conc lure , ce me semble , de ce 
que je viens de r a p p o r t e r , que cette pouss ière 
cont ient la subs tance qu i Colore les sels de pla
t ine , en p lus gj-ande propor t ion que le p la t ine 
b r u t . 

P o u r e n faire conna î t re la n a t u r e , j e vais 
exposer les expér iences q u e j ' a i faites sur les 
sels t r iples. Les seuls que j ' a ie employés sont le 
m u r i a t e ammoniaca l de plat ine , et celui à base 
de soude . Le p r e m i e r , à cause de sa facile dé
composit ion , le s e c o n d , à ra ison de sa g r a n d e 
dissoiubil i té . 

Expériences sur le Sel triple ammoniacal. 

J 'a i dissout dans des quant i tés égales d 'eau 
p u r e , u n e certaine por t ion de sel j a u n e ob t enu 
de la p remière précipi ta t ion , et u n e quan t i t é 
é^ale de s eWouge foncé. L a couleur de la p r e 
mière dissolution était d 'un j aune d 'or , la se-

D a 
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coude étai t d 'une cou leu r j aune rougeât re , t i 
r a n t u n peu au vert . U n e pet i te quant i té de s u l 
fate vert de fer ou d 'acide su l iu reux , faisait 
aussitôt p r end re à cet te dernière la m ê m e 
•nuance que présenta i t la dissolution du sel 
j a u n e . L 'a lkool produisa i t à la longue le m ê m e 
effet. 

Il é tai t n a t u r e l de pense r que l 'oxygénat ion 

Iî lus g rande d u pla t ine dans le sel rouge , était: 
a seule cause de la couleur de ce s e l , et il n e 

r e s t a i t , p o u r en avoir la convict ion parfai te , 

2u ' à fixer u n e plus g r ande quant i té d 'oxygène 
ans le sel j aune . Ce de rn ie r devait passer a u 

r o u g e , si ( l 'oxygène seul était la cause d e l à 
différence des nuances . J ' a i ten té de p r o d u i r e 
cet effet avec l 'acide n i t r ique , e t avec l ' ac ide 
mur ia t ique oxygéné . 

Avec le p r e m i e r , j ' a i effectivement ob tenu 
quelquefois u n e légère a u g m e n t a t i o n de t e i n t e , 
d ' au t res fois le sel est reste de la plus belle cou
l eu r j aune . D a n s le premier cas la nuance d u 
sel a r r iva i t sur- le-champ à la plus g rande i n 
tensi té qu ' i l fût possible d ' ob t en i r , et une ébu l -
l i t ion t rès-prolongée ne la rembrunissa i t p a s . 
Jamais je n ' a i pu obteni r par ce procédé u n e 
cou leur beaucoup plus intense que le rouge 
pâle , lorsque j ' a i employé du sel jajine p r o 
venan t de la p remière précipi ta t ion des disso
lu t ions de p la t ine . 

L 'ac ide mur ia t ique oxygéné agit bien diffé
r e m m e n t sur le sel t r iple ammoniacal . Il d é 
compose l ' ammoniaque , don t u n e par t ie des 
p r inc ipes se dégage à l 'état de gaz. La l i queu r 
ne cont ient plus que d u mur ia te de p la t ine . Si 
l 'on cont inue de faire passer du gaz acide m u -
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r ia t ique oxygéné dans la d issolut ion après que 
l ' ammoniaque est d é t r u i t e , elle ne se colore pas 
p l u s , et le sel a m m o n i a c n 'y forme q u ' u n p r é 
cipité j aune . 

L'acide n i t ro - mur ia t ique p rodu i t u n effet 
' semblable, en raison de l 'acide mur ia t ique oxy
géné auquel l 'ébul l i t ion donne naissance ; car 
n i l 'acide n i t r ique , n i l 'acide mur ia t ique n e 
peuven t séparément décomposer le sel t r ip le . 

Le sel rouge , t ra i té de la même m a n i è r e , est 
pare i l lement décomposé. La l iqueur est infini
m e n t plus colorée que celle ob t enue du sel 
j a u n e . El le donne pa r le sel ammoniac u n p ré 
cipi té d 'une couleur semblable a u mur ia t e t r i 
p le qui l 'a p rodu i t e . 

J ' appel lera i désormais muriate jaune celui 
qu i p rov ien t du sel j a u n e , et muriate rouge ce
lu i qui p rov ien t des sels t rès-colorés . 

Si l 'on décompose p a r u n e cha leu r d o u c e 
des quant i tés égales de sel rouge et de sel j a u n e , 
le résidu du premier pèse les 0,44 d u poids d u 
sel ; le rés idu du sel j aune n e pèse que les 0,42.5 
env i ron . A u s u r p l u s , on juge bien que ces r a p 
por t s dépenden t du degré de dessiccat ion des 
sels , et je ne donne pas ces p ropor t ions c o m m e 
cer ta ines ; j ' a i l ieu d e c r o i r e cependant qu'el les 
n e s 'é loignent pas b e a u c o u p de la vér i té . 

Si l 'on expose le pla t ine rédui t du sel j aune 
à l 'action de l 'acide n i t r o - m u r i a t i q u e , il se dis
sout en ent ier et avec u n e facilité s u r p r e n a n t e . 
Il ne faut même q u ' u n e quant i té d ' eau- réga le 
t rès-peu considérable p o u r sa dissolution par 
fai te . Le sel ammoniac p r o d u i t dans cette dis-
«olu t ion u n précipi té j a u n e . 

Le plat ine r é d u i t . d u sel r o u g e , se compor ta 
I ) 3 
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d ' u n e maniè re b ien différente. Quelque q u a n 
t i té d 'eau-régale que l 'on emploie , il en reste 
toujours u n e por t ion qu i refuse absolument de 
se d issoudre . Cette por t ion p rend l 'aspect d ' une 
pouss ière noire et t e rne . La dissolution d o n n e 
avec le sel ammoniac u n préc ip i té d 'une cou-» 
l e u r r o u g e , u n peu moins in tense que celle 
qu ' ava i t Je sel employé p o u r ob ten i r le p la t ine 
méta l l ique . 

U n e au t re por t ion de sel t r ip le rouge ayan t 
é té rédui te pa r la c h a l e u r , j ' in t roduis i s le pla
t ine qu'el le avait fourn i dans u n tube de por
ce l a ine . A l 'une des extrémités de ce tube , 
j ' a d a p t a i une 'pe t i t e cornue rempl ie de mur i a t e 
o x y g é n é de potasse , et à l ' aut re u n bal lon dans 
leque l j ' ava is versé u n e neti te quan t i t é d 'eau ; 
le ballon n 'é ta i t pas lute au tube . 

Lo r sque le t u b e fut b ien r o u g e , j e d é g a g e a i , 
à l 'aide de la cha leur , l 'oxygène du mur ia te 
con t enu dans la c o r n u e . Au bout d 'un cer ta in 
t ems , je vis la par t ie supér ieure de l 'extrémité 
d u tube se colorer en bleu , et cet te couleur t a 
pisser ensui te la par t ie la plus élevée du ballon. 
L e dégagement de l 'oxygène ayan tb i en tô t cessé, 
faute de mat ière , le sublimé n ' a u g m e n t a plus , 
mais le plat ine avait déjà ép rouvé que lque chan
gemen t , l i s e dissolvait avec facilité dans l ' ea i i -
r é g a l e , sans laisser de rés idu sens ib le , quo ique 
l ' intensi té de la couleur de la d i s so lu t ion , ainsi 
q u e celle du sel qu 'y forma le mur ia te d ' am
m o n i a q u e , fût à-peu-près égale à celle du mu
r ia te tr iple r édu i t p a r la cha l eu r . 

D a n s u n vase fermé on n 'observe r i en de 
semblable. 

L a pet i te quant i té de snblimé que j ' o b t i n s , 
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lie me permit pas de l ' examiner avec d é t a i l , 
mais il me pa ru t avoir quelques r appor t s avec 
celui du plat ine b r u t . Je crois que je serais 
parvenu , en c o n t i n u a n t l 'act ion de l 'oxygène , 
à pr iver en g rande par t ie le p la t ine de cette 
substance é t rangère , malgré l ' agglut inat ion 
qu ' éprouvent les molécules de pla t ine qui ne 
peuven t plus par conséquen t ê t re frappées dans 
tous l eurs points p a r le c o u r a n t de gaz oxy
gène. 

Des expér iences que je viens de décr i re , on 
p e u t déjà conc lu re que la co lora t ion en r o n g e 
des sels de plat ine , est due à l 'oxygénat ion 
d ' une substance qui diffère du pla t ine , et q u i 
présente , lorsqu 'el le est à l 'état méta l l ique , 
u n e g rande résistance à l ' ac t ion des acides-. 
Cette conséquence est confirmée p a r les autres 
faits que je vais r a p p o r t e r . 

Expériences sur le Sel triple de soude. 

Ce sel est encore p e u c o n n u , quo ique 
M.-JViussin P u s c h k i n en ait annoncé l 'existence 
dans u n e dissertat ion publ iée dans le Journal 
de Crell, et don t j ' a i t rouvé u n e annonce ex 
t r ê m e m e n t succinte dans le 3 4 e . Volume des 
Annales de Chimie. 

Le mur ia t e t r iple de p la t ine et de soude s'ob
t ient t rès-faci lement . Il suffit de mé lange r à 
u n e dissolut ion de p la t ine u n sel q u e l c o n q u e 
à base de soude . P a r la concen t ra t ion et l e 
re f ro id i s sement , il se forme de longs pr ismes , 
et quelquefois des tables t r iangula i res , d o n t 
3a couleur est j aune ou rouge , selon la n a t u r e 
de la dissolut ion de p la t ine dont on a fait u s a g e , 
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ou le degré d 'oxygéna t ion auque l est por té le 
p r inc ipe co loran t . 

Ce sel est t rès-soluble dans l ' e a u , et m ê m e 
d a n s l 'a lkool . Le mur ía t e d ' ammoniaque y o c 
cas ionne u n précipi té qui n 'es t que du sel tri pie 
ammon iaca l . La soude ajoutée en propor t ion 
convenable le décompose en grande par t ie , 
mais il faut ê t re t rès-at tent if à b ien saisir le 
p o i n t où la sa tura t ion est à-peu-près p a r f a i t e , 
c a r u n excès d 'alkali redissout l 'oxyde de p l a 
t i n e , avec au tan t de facilité au moins que les 
acides eux-mêmes , soit que cet oxyde p r o 
v ienne des sels jaunes , soit qu ' i l p rov i enne , 
des sels rouges . Le carbona te de soude et tous 
les au t res alkalis lixes caustiquen ont la m ê m e 
p r o p r i é t é . 

L e mur ia te t r ip le de soude chauffé au cha
l u m e a u sur u n cha rbon , se boursouffle et finit 
p a r se r édu i r e . Ce m é t a l , qui p rend u n éclat 
t r è s -v i f , reste mélangé avec du mur ia te de 
s o u d e . 

L e sel t r iple de soude rouge peut passer au 
j a u n e par les moyens déjà indiqués p o u r le sel 
t r iple ammoniaca l . 

Si après avoi r chassé pa r l ' évapora t ion l 'a
c ide excédant à la sa tura t ion complète du sel 
t r ip le rouge , on laisse les cr is taux exposés à 
l ' a i r p e n d a n t que lque t e i n s , ils p r e n n e n t une 
t e in te verdât re ; et si alors on les dissout dans 
l ' e a u , et qu 'on y verse d u m u r i a t e oxygéné de 
c h a u x , il se forme u n préc ip i té d ' un bjçu f o n c é , 
q u i lavé et recuei l l i , se dissout dans l 'acide mu
r ia t ique , et lui c o m m u n i q u e u n e couleur bleue 
magnif ique. Avec l 'a lkool cette dissolution pe rd 
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sa couleur , mais le mur i a t e oxygéné de chaux 
la lui rend. Elle p r end à la véri té u n e te in te d e 
vert. 

Le précipi té para î t u n peu soluble dans l ' eau . 
Si on le chauffe avec le bo rax , il se rédu i t sans 
colorer le l lux ; le métal r édu i t a l ' appa rence 
d 'une éponge méta l l ique qui n e m 'a p a r u sen
siblement a t t aquée pa r a u c u n acide , pas m ê m e 
par l ' eau- réga le . 

La dissolution de p la t ine d o n n e ensui te u n 
sel presque j aune pa r le sel ammoniac . 

Si la dissolution de sel t r iple , a u lieu d 'ê t re 
neu t r e , se t rouve avec excès d 'acide , il n e 
se forme po in t de précipi té avec le m u r i a t e 
oxygéné de c h a u x , mais en évaporan t la l i 
queu r , elle p r end u n e cou leur ver te m a g n i 
fique. Si on précipi te à froid pa r le sel a m m o 
niac le pla t ine d i s s o u t , il se forme u n sel d ' u n e 
c o u l e u r j aune u n p e u rougcâ t re ; mais en fa i 
sant chauffer le sel se redissout , et se dépose , 
ensuite pa r le refroidissement avec u n e cou leur 
rouge foncée. Dans ce cas-ci la l i queur res te 
colorée en ver t ; quand la mat ière colorante 
n 'est pas abondan te , la l iqueur passe au j a u n e . 

Expériences sur lès Mariâtes jaune et rouge 
de platine. 

Le mur ia te rouge de pla t ine passe au j aune -
pa r les réactifs désoxygénans qui ont déjà été 
indiqués pou r les muria tes triples. Si on verse 
ensuite dans ce mur ia te p resque déco lo r é , u n e 
dissolution concent rée de mur ia te d ' ammonia 
que , le précipi té qu i se forme est d ' un j a u n e 
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assez pâle ; mais si on le fait boui l l i r avec l 'acide 
n i t r i q u e , il p r end u n e couleur rouge foncée. 

Si on verse dans du mur ia t e j aune , et dans 
u n e quant i té égale de mur i a t e rouge , de la dis
solut ion de ca rbona te de soude jusqu 'à parfaite 
dissolut ion de l 'oxyde de p la t ine , o n observe 
q u e le mur ia te rouge d o n n e u n e dissolution 
a lka l ine moins foncée que celle q u e fourni t le 
m u r i a t e j a u n e . Si on laisse ces d e u x dissolu
t ions exposées à l ' a i r , celle qui p rov ien t du sel 
rouge n e t a rde pas à laisser déposer u n e m a 
t ière verte assez abondan t e . La dissolution d u 
mur ia t e j a u n e , au con t r a i r e , n e laisse pas ape r 
cevoir sensiblement de précipi té , lorsque le 
sel t r ip le q u i l'a d o n n é e ne p rena i t pas de cou
l e u r rouge avec l 'acide n i t r ique . 

On accélère s ingul iè rement la préc ip i ta t ion 
dans la dissolution formée avec J e m u r i a t e r o u g e , 
e n y v e r s a n t u n peu d 'acide mur i a t i queoxygéné . 
Il pa ra î t que c'est à l 'oxygène qu'esr*dûe cette 
p r é c i p i t a t i o n , car les au t res acides n e la dé te r 
minen t p o i n t , et le seul dépôt que l 'on obt ienne 
est. u n oxyde de p la t ine qu i se sépare du car
b o n a t e a lka l in , à m e s u r e que ce de rn ie r se com
b ine à l 'acide. 

Si au lieu de verser de Vacide m u r i a t i q u e 
oxygéné dans la dissolution alkal ine , on se 
con ten te de la faire chauffer l é g è r e m e n t . la ma-
t ière verte se dépose presqu 'à l ' ins tant . 

Si on fait cette expé r i ence ' avec du mur ia t e 
j a u n e , la pet i te quan t i t é de mat iè re ver te qu' i l 
p e u t con ten i r se dépose b i e n t ô t , et la l i queur 
restç d ' u n beau j a u n e . P a r l ' évaporat ion il se 
forme u n dépô t j a u n e q u i , redissout dans l'a-
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cide mur ia t ique , et sursaturé ensui te par le 
carbonate de s o u d e , ne fournit p lus de mat iè re 
ver te , et d o n n e avec les au t res alkalis des sels 
cons tamment j aunes . 

La dissolution formée avec le mur ia te r o u g e , 
au cont ra i re , fourn i t un dépôt a b o n d a n t , et la 
l i queur reste ver te . Si après l 'avoir décan tée o n 
la fait évaporer , on obtient u n dépôt d ' un j a u n e 
b r u n . Ce dépôt dissout dans l 'acide m u r i a t i q u e 
d o n n e encore des sels assez colorés. 

J ' a i mêlé u n e pa r t i e de la mat ière verte avec 
d u ve r r e de bo rax en poudre et u n p e u d 'hu i l e . 
Ce mélange soumis pendan t v ingt-c inq minu te s 
b. u n feu v io l en t , dans u n doub le c r e u s e t , m ' a 
d o n n é u n peti t bou ton méta l l ique , t rès-bien 
fondu , b lanc et cassant , qu i n 'é ta i t qu ' avec 
peine a t taqué p a r l 'eau-régale . 

L a dissolution très-faible qu 'opé ra i t cette der
n iè re , était d 'une cou leur violacée ; poussée à 
siccité , le rés idu devint d ' u n ver t foncé , et l 'a
cide m u r i a t i q u e , en le d i sso lvant , se colorai t en 
vert . * 

Le reste du b o u t o n ayant été p u l v é r i s é , l ' e a u -
régale l ' a t t aqua plus facilement. L a l iqueur 
p r i t une couleur j aune rougeâ t r e . Le sel a m m o 
niac y forma u n préc ip i té d 'un r o u g e b r u n , ce 
qui prouve que ce b o u t o n contena i t encore d u 
p la t ine . 

U n e au t re po r t ion du dépôt v e r t , p rovenan t 
du mur ia te r o u g e , fut dissoute dans l 'acide 
mur i a t i que ; l 'acide su l fureux et le sulfate ver t 
de f e r , faisaient passer la dissolution a u jaune , 
e t le mur i a t e oxygéné de chaux lu i r end i t sa 
cou leur ver te . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6o CAUSE DES COULEURS DIFFERENTES 
U n e troisième por t ion d u m ê m e dépôt ayan t 

été soumise à u n e forte cha leur , dans u n e 
pet i te co rnue de porcela ine , il se forma dans 
le bec u n léger subl imé d 'un bleu noi r . 11 
étai t res té dans la cornue u n e mat ière m é 
ta l l ique très-difficilement a t taquable pa r l ' eau-
régale : 

U n e dern iè re por t ion du m ê m e dépô t fut 
pro je tée dans du ni t re fondu au rouge , et 
qu i dégageai t u n e g rande quan t i t é d 'oxygène. 
Ap iè s avoir laissé le mélange au feu jusqu 'à 
ce qu ' i l ne se dégageât plus r i e n , la mat iè re 
saline fut dissoute dans l 'eau. La potasse étai t 
pa r fa i t ement incolore , et les acides n 'y oc
cas ionnèren t aucun changement . Le dépôt b ien 
lavé n 'é ta i t p resque plus a t taquable pa r les 
acides , pas m ê m e p a r l 'eau-régale. 

Cette dern iè re expér ience exclut la présence 
du ch rome et du mo lybdène . 

On peu t séparer presque tout le plat ine con
tenu dans le mur i a t e rouge , en versant dans 
la dissolut ion u n e cer ta ine quan t i t é d 'a lkool , 
e t en a joutant à ce mélange de la soude ou 
de la potasse caust ique solide. Il se dégage 
u n e cha leur v i v e , et le pla t ine se rédu i t p res -
qu 'auss i tô t . Le m ê m e p h é n o m è n e se présente 
avec les carbonates de soude et de potasse , 
lorsque la l iqueur est t rès -concent rée . Dans ce 
dern ier cas le p la t ine se rédui t même à froid , 
mais il lui faut plusieurs jours . Le p la t ine ainsi 
r édu i t et b ien lavé , ne d o n n e que des sels 
triples jaunes- , ou du mo ins très-peu rouges . 
La l iqueur filtrée exposée à la chaleur prend 
u n e couleur lilas ; elle devient bleue pa r u n e 
exposition à l 'air l o n g - t e m s c o n t i n u é e , et 
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enfin il se précipi te u n e mat ière verte qui pa
ra î t semblable à celle que l 'on obt ient par le 
ca rbona te de soude . L 'ac ide mur ia t ique oxy
géné hâte cette précipi ta t ion. 

On peu t encore séparer du mur ia te rouge le 
plat ine assez p u r , à l 'aide de l ' hydrogène sul 
furé. Le pla t ine se précipi te sous la forme d ' u n 
dépôt b run . L ' au t re matière" métal l ique reste 
presque toute ent ière dans la dissolut ion. On 

f ieut en précipi ter u n e gran.de par t ie avec 
' ammoniaque . Dans la seule expér ience q u e 

j ' a i e faite par ce procédé , la l iqueur a m m o 
niaca le acquéra i t u n e belle cou l eu r rosée , pa r 
l 'acide mur ia t ique oxygéné ou le m u r i a t e oxy-» 
géné de c h a u x . 

Le précipi té formé pa r l ' ammoniaque étai t 
b run , il fut t ra i té p a r la potasse caust ique 
dans u n creuset d 'argent . L 'a lkal i pr i t u n e 
te inte v e r t e , et j e versai sur le t ou t de l 'acide 
mur ia t ique , mais sans pouvo i r dissoudre u n 
dépô t à -peu-près semblable à celui qu i reste 
après la dissolution du p la t ine rédui t du sel 
r o u g e . Je n 'ob t ins pas de dissolut ion p lus sen
sible pa r l 'addi t ion de l 'acide n i i r ique . J e s a 
tu r a i alors la l iqueur avec le ca rbona te sa turé 
de potasse , qu i sépara u n p e u de fer. J e fis 
ensui te bouil l ir la l iqueur claire q u i ne se 
t roub la p a s , mais qu i pr i t u n e te inte b leuâ t re . 
Cette teinre augmenta beaucoup pa r la c o n 
cen t ra t ion , et elle colora même le sel r édu i t 
à siccité. Alors u n e peti te quan t i t é d 'acide n i 
t r ique Ht passer la cou leur au roirge foncé. J ' a 
vais commencé à répéter ce procédé , et je vou-t 
lais essayer de séparer u n e p lus g r ande q u a n 
ti té de ce mé ta l en ne p réc ip i t an t pas pa r i ' am-
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moniaque , mais u n accident m 'a empêché de 
t e rmine r cet te expér i ence . 

CONCLUSION. 

Je crois ayoi r r appor t é dans cette Not ice , 
assez de faits p o u r p rouve r : 

i ° . Que les sels rouges de plat ine sont co 
lorés pa r u n métal par t icu l ie r oxydé à u n cer
ta in degré . 

20. Q u e ce méta l est presqu ' insoluble d a n s 
les acides", qu ' i l se dissout plus facilement lors
qu ' i l est u n i au p la t ine , qu ' i l p rend par l 'oxy
da t ion u n e belle cou leu r b leue qui passe au 
v e r t , et qu'enfin on l 'obt ient quelquefois d ' une 
cou leu r violacée j que ses oxydes sont dissolu-
bles pa r les alkalis q u a n d ils sont combinés 
a u p la t ine ; que dissouts pa r les a c i d e s , ils ne 
sont pas précipi tés pa r l ' hydrogène sulfuré ; 

3u'i is ne co lorent pas le b o r a x , qu ' i l s se r é -
uisent en p a r t i e p a r la simple cha leur , et 

q u ' u n e po r t i on se volatilise ; q u ' u n c o u r a n t 
de gaz oxygéné favorise cet te volat i l isat ion , 
et . qu'il suffit m ê m e avec le concours de la 
cha leur p o u r oxygéner ce méta l et le sublimer 
en b l eu . 

Ces propr ié tés me paraissent n ' a p p a r t e n i r à 
a u c u n des métaux connus , et me forcent à 
r ega rde r comme u n e substance nouvel le le 
métal qu i colore en rouge les sels de p la t ine 
. Je pense qu_e la g rande résis tance qu 'oppose 

4 l 'act ion d e l 'eau régale , la poussière qu i se 
sépare du pla t ine brut p e n d a n t sa d isso lu t ion , 
p rov ien t de ce mé ta l é t r anger qu i s'y t rouye en 
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que lque sorte accumulé , comme le c h a r b o n 
dans le carbure de fer qui se sépare de l 'acier 
q u e l 'on dissout dans les acides. J e ne par le 
poin t ici des aut res substances q u i composent 
cette pouss iè re , parce que les expér iences q u e 
j ' a i commencées sur ce sujet ne sont pas encore 
terminées . 

J e rappel le en f in issant , que le sable fe r ru
g ineux qu i accompagne le p la t ine na t i f , c o n 
t ien t du chrome et d u t i t âne . ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T R A I T É É L É M E N T A I R E 

D E P H Y S I Q U E . 

ParR. J. HAÛY, membre de l'Institut national des Sciences 
et Arts , professeur de minéralogie auMuséum d'Histoire 
naturelle , de la Société des Scrutateurs de la nature de 
Berlin , de la Société Batave des Sciences de Harlem, de 
la Société de Minéralogie d'Iéna , ect. Ouvrage destiné 
pour l'enseignement dans les Lycées nationaux , 2 vol. 
in-8°. , avec 24 planches. A Paris , chez 13 E L A N CE et 
L E S U E U R. 

Extrait par le Cit. T R E M E K Y, ingénieur des mines. 

Q U O I Q U E la physique soit depuis long-tems cultivée 
avec assiduité et succès, cependant nous ne possédions en
core aucun traité où les différentes théories que cette science 
embrasse se trouvassent développées avec cette méthode , 
cette clarté , et cette précision qui sont si nécessaires , sur
tout dans un ouvrage qui est destiné à l'enseignement pu
blic. Le premier Consul, pénétré de cette vérité, et sentant 
combien il était important de mettre entre les mains des 
élèves admis dans les Lycées nationaux , des livres dans 
lesquels ils pussent puiser une instruction capable de for
mer leur jugement , et de meubler leur esprit de connais
sances solides, chargea l'auteur de composer un Traité élé
mentaire de Physique. Ce choix qui était dicté par tous les 
hommes qui se livrent à l'étude des sciences , a été pleine
ment justifié par la manière neuve et savante dont le Ci
toyen Haiiy a rempli la tâche difficile qui lu>i était imposée. 
L'ouvrage que nous annonçons ne laisse rien à désirer. 
Ajouter qu'il est digne , à la fois , et du héros qui l'a de
mandé , et de la célébrité de son auteur, c'est en faire l 'é
loge qu'il mérite sous tous les rapports. 

Les personnesqui ont déjà quelques notionsdela physique > 
auront sans doute de la peine à se persuader que le Traité 

dont 
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dont il s 'agit , ait été fait dans l'espace de six mois au p l u s , 
tems qui aurait à peine suffit à sa seule rédaction , si l'au
t eur , jaloux de répondre aux vues du premier Consul , et 
de concourir de tous ses moyens à procurer aux élèves des 
Lycées le bienlait d'une bonne éducation , n'avait consacré 
ses veilles à la composition de l'important ouvrage dont il 
vient d'enrichir les sciences. 

Il suffit de considérer, d'une part , combien certaines par
ties de la physique avaient été jusqu'ici peu étudiées , et 
d'une autre .part, les progrès rapides qu'ont fait dans ces 
derniers tem# plusieurs branches de cette même science , 
pour sentir toute la difficulté qu'offrait le travail dont le 
Cit. Haiiy publie aujourd'hui le résultat. En effet , que 
d'objections il a fallu lever , que de théories qui n'étaient 
pour ainsi dire qu'ébauchées, il a fallu développer , que de 
matériaux disséminés cà et là , il a fallu rassembler pour en 
former un ensemble bien lié , que de v ide», que de lacu
nes se sont trouvés à remplir ! Quoique l'auteur ait eu la 
modestie de ne pas se nommer , il sera facile à tous ceux 
qui sont au courant des sciences , de s'apercevoir que bien 
souvent il a euoccasion de créer, lors même qu'il ne pensait 
avoir , tout au plus , qu'à perfectionner ce qui existait déjà. 

Les sciences qui se rapportent à la nature ne forment dans 
la réalité , comme l'observe très-bien le Cit. Hai ïy , qu'une 
seule et même science, que nous avons sousdivisée de m a 
nière que Jes différens esprits pussent partager entre eux 
l'étude de ses diverses branches , et parcourir chacun toute 
l'étendue de celle qui a fixé son choix ; mais il ne faut pas 
croire qu'entre toutes ces sciences il y ait une ligne de dé
marcation nettement tracée , elles ont souvent des points 
de contact plus ou moins nombreux, ce II en est de même , 

dit l'auteur , de toutes les parties de nos connaissances ; 
» tour-à-tour elles divergent , se rapprochent , et finissent 
» souvent par se confondre , comme pour nous rappeler 
« qu'elles remontent toutes à une même unité , et que la 
« distinction que nous avons mise entre elles provient uni-
» quement des bornes de notre esprit et de celles du tems 
)> qui nous est accordé pour les cultiver » . 

Rien n'est peut-être plus propre à faire connaître l'objet 
spécial de chacune des sciences dont se compose l'étude de 
la nature , que le passage suivant que nous avons extrait 

Volume i5. E 
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de l'introduction au Traité dont nous donnons ici l'analyse^ 
introduction qui est écrite avec cetle élégance de style qu'il 
est si rare de trouver dans les ouvrages de ce genre. 

a Si nous considérons , dit l'auteur, dans les corps des 
» propriétés générales et permanentes , ou si les change-
» mens que subissent ces corps sont passagers , en sorte 
33 que la cause qui les a produits n'ait besoin que de dispa-
33 raître , pour que les corps retournent à leur premier 
» état ; si , de plus , les lois qui déterminent les actions 
33 réciproques des mêmes corps se propagent à des d is -
33 tances plus ou moins considéiables , les résultats de nos 
33 observations restent dans le domaine de la physique. 
33 Mais lorsque les phénomènes dépendent d'une action in -
33 time que les molécules des corps exercent les unes sur 
33 les auLres , à des distances presqu'infiniment petites , et 
33 en vertu de laquelle ces molécules se séparent, pour se 
33 réunir ensuite dans un ordre différent , et amener de 
33 nouvelles combinaisons ou de nouvelles pro[riétés , l'é-
33 tude des phénomènes appartient à la chimie. Enfin , si 
33 notre attention se tourne vers les êtres particuliers dont 
33 les uns jouissent de la vie et du mouvement spontané , 
33 les autres vivent sans se mouvoir par eux-mêmes , et 
» d'autres n'ont qu'une structure sans organisation ; et si 
33 notre but est de classer et de décrire ces ê tres , le point 
3J de vue qui s'offre à nous embrasse toute l'histoire natu-
» relie , qui comprend seule trois sciences distinguées sous 
33 les noms de zoologie , botanique , et minéralogie 33. 

IXous allons maintenant exposer le plan que l'auteur s'est 
tracé, pour circonscrire la physique dans les limites indiquées 
par le but de son ouvrage , et en donnant une idée de l'or
dre qu'il a suivi dans la distribution des matières , nous 
énoncerons, autant qu'il nousserapossible, ce qu'elles offrent 
de plus remarquable. 

M ^le» 0" ^J' t" ^ a u y e x P o s e d'abord les propriétés les plus géné-
j'îut'^ené- r a ' e s des corps , en commençant par celles qui tiennent lia 
raie» des plus près à la nature de ces êtres considérés comme de sim-
mrpi. pies assemblages de particules matérielles: telles sont Véttn-

1*. Des due, X1 impénétrabilité et la divisibilité. Les autres proprié-
propnotes . ' , . 1 1 . 1 1 r • 11- '• 
RELATIVES à t e s générales dépendent ne certaines iorces qui sollicitent 
CERUINES les corps ; tellessont, en particuller,lapesanteur et ̂ affinité. 
loi-ces qui Après avoir développé les lois de la chute des corp; , 
««incitent 1 u * 
Jus corps. 
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inometre. 
E -A 

l'auteur compare l'affinité avec la pesanteur, et fait con
naître comment on peut les ramener toutes les deux à un Comment 
même principe , en adoptant cette idée heureuse du Cifc. La- l'affinité et 
place , qui consiste à supposer que les distances outre les la pesanteur 
molécules des corps soient incomparablement plus grandes 1"™^. 
que les diamètres de ces molécules. Plusieurs phénoiuè- nées à un 
n é s , et entre autres l 'extrême íacuité avec laquelle les même prin-( 
rayons de la lumière pénètrent les corps diaphanes dans C 1P°" 
toutes sortes de directions , viennent à. l'appui' de cette 
théorie. 

Le Cit. Ha i iy , à l'occasion de la pesanteur spécifique, Pesanteur 
expose la méthode qui a été suivie dans la détermination spécifique, 
de l'unité de poids relative au nouveau système cintrique. Nouvelle 
A cet exposé se trouve joint un tableau abrégé du système unité de 
pris dans son ensemble. poids. 

L'auteur, à l'égard de l'affinité , s'est attaché à donner £)<• la cris-
une idée de la théorie relative à l'un de ses résultats les plus taUisation» 
remarquables 5 nous voulons parler de l'arrangement s y 
métrique des molécules d'une partie des corps naturels. 
Cette belle théorie , dont le Cit. Hauy s'est si heureuse
ment servi , pour établir une liaison intime entre la géomé
trie et la minéralogie , et élever cette dernière science au 
plus haut degré de perfection , ne pouvait rester, long-tems 
encore , étrangère au physicien. 

L'exposé des différentes connaissances, qui appartiennent 
proprement à la physique générale , est terminé par la con
sidération d'une f o r c e particulière, savoir celle du calori- Du calo-
que , q u i balance'plus ou moins l'effet de l'affinité , et sou- rique. 
vent finit par le détruire. Le Cit. Haiiy s'occupe successi
vement de l'équilibre du calorique ; de la manière dont une 
partie de ce fluide se combine avec les corps , tandis qu'une 
autre partie s'échappe , s o u s u n e forme rayonnante ; de Hi. 
chaleur spécifique ; des eiiets du calorique pour dilate»1 les 
corps, les faire passer de l'état de solides à celui de liquides^ 
p u i s à celui de fluides élastiques. L'auteur T e p r e n d e n 
suite plusieurs détails intéressans , relatifs aux variations de 
volume d o n t les corps solides et les liquides sont suscepti
bles , et la partie de ces détails qui concernent les l iquides, 
lui donne l i e u d'exposer les principes sur lesquels est fondé 
la construction du thermomètre» ' ^n,,?/»'ler* 
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Vient ensuite l'examen des phénomènes qui sont du 
ressort de la physique particulière , et qui ont rapport à 
certains liquides ou à certains fluides remarquables par leur 
manière d'agir. 

Le premier est l'eau , que l'auteur considère d'abord dans 
son état le plus ordinaire, l'état de liquidité , ce qui le con
duit à donner les principes de l'hygrométrie , et à expliquer 
les phénomènes des tubes capillaires , et les attractions ou 
répulsions apparentes" des petits corps qui flottent sur l'eau 
à une petite distance lca uns des autres. Il s'occupe ensuite 
de l'eau à l'état de glace, et après avoir fait l'histoire de la 
«ongellation du mercure, il expose les résultats à l'aide des-i 
quel* on est parvenu à déterminer le véritable degré de 
froid auquel elle correspond. Enfin, il considère l'eau à l'état 
de vapeur , et il fait connaître le parti avantageux que la 
.mécanique a su tirer de la grande force élastique que l'eau 
exerce dans cet état , pour l'appliquer, comme force motrice, 
aux mouvemens des machines à vapeur, 

Après l 'eau, les propriétés de l'air fixent l'attention da 
l'auteur. 

Il considère successivement la pesanteur de ce fluide ; 
son ressort • les effets de sa pression paur faire monter e t 
descendre le mercure dans le tube du baromètre , pour 
élever l'eau dans les corps de pompe , et pour déterminer 
le jeu du siphon. Il donue ensuite une démonstration, toute 
à la fois simple et ingénieuse, de. la loi , suivant laquelle 
décroissent les densités de l'air, à mesure que les couches 
de ce fluide s'éloignent de la surface de la terre ; i l appli
que cette loi à la méthode employée jusqu'ici pour me
surer les hauteurs à l'aide du baromètre; il fait connaître , 
en mfme-tems, les corrections qu'exigent les résultats aux
quels conduit l'emploi de cette méthode , e t , à cette occa
sion , il en expose une nouvelle, qui a été imaginée par ie 
Cit. Laplace pour servir à ce même genre d ;obser\ations. 
La méthode dont il s'agit i c i , a l'avantage sur toutes celle» 
dont on fait, ordinairement usage , de fournir des moyens 
plus directs pour parvenir au but qu'on se propose ; elle ne 
laissera plus rien à désirer , lorsque la détermination des 
quantités qui lui servent de bases , aura été prise de nou

veau, avec toute la p recis ion dont elle est susceptible. Enf. 
l'auteur t e r m i n e l ' in t ére s sant article qui n o u s occupe en t e 
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moment , en faisant connaître cette idée heureuse, qui a été 
conçue par le même savant, le Cit. Laplate , de faire con
courir les observations barométriques avec les mesures g«o-
graphiques, pour déterminer,d'une manière plus fixe, la po
sition des diiiérens lieux. 

Le Cit. I la i ïy , après avoir considéré la pesanteur et le j * " ^ ^ u

e ' a 

ressort de l'air, passe aux effets du calorique pour dilater ce jp^^g № r " 
fluide ou pour en augmenter le ressort. Il-expose, en parlant i ' a j r , 
du premier effet, les nouvelles recherches qui ont conduit à, 
déiemunerle rapport d'après lequel se dilatent tous les gaz» 
depuis la température de la glace fondante jusqu'à celle, de, 
l'eau bouillante. 

L'auteur fait ensuite connaître comment se produit l'eva- ^ e ' 
poration par l'union de l'eau avec l'air, et quelle ost la loi. ^aporation. 
à laquelle sont soumises , en général, les dilatations des gaz 
et des vapeurs, lorsqu'on les mêle cns.pm.ble-; puis il ajoute-
quelques détails surjes vents et les météores aqueux , et? 
après être revenu sur les effets de l'évaporatiori', pour en dé- Origine 
duire l'origine des fontaines, il donne l'histoire de cette dé- <les fontai-
couverte , celle des aérostats , qui pourra, par la suite , nous

 I 1 ^ s a p t 0 S J 

conduire à des connaissances intéressantes pour le progrès t a [ s 

de la physique. " 
L'air est enfin considéré comme étant le milieu qui trans- 4°' FJe ' ' a ' ï 

met le son. Le Cit. Haiiy expose d'abord les phénomènes considère 
. > j i i . .1 x i - comme généraux des corps sonores : de la i l passe a la comparaison. v t ; [ n c u | e 

des sons appréciables, et ensuite il déduit, des observations duson. 
relatives aux ellets des instrumens à vents , -la théori.e de 
la propagation du son,, Il est facile de reconnaître , à la ma
nière dont cet intéressant article est traité , que l'auteur a 
fait une étude particulière de l 'art , qui a pour objet la mu
sique. 

L'électricité f qui n'était connue , au commencement du y_ j ) e 

siècle dernier, que par de simples attractions et répulsions lectricité. 
qu'exerçaient quelques substances qui avaient été frottées , 
est une des branches de nos connaissances que nous ayons 
cultivée avec le plus d'assiduité et de succès. Aussi i'aîïteuc 
a eu soin de donner à cette partie de la^physique une éten
due proportionnée à son importance. 

Le Cit. Haiiy traite d'abord de l'électricité produite, soit i°.DeI'c-
par frottement j soit par communication , et après avoir lectricité 

produite 
.r.i O pat i i o t t e r 
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7<3 TRAITE ELEMENTAIRE 
établi la distinction qui existe entre les différens corps , 
relativement à ces deux modes d'électrisatiou , il déve
loppe , avec cette clarté et celte précision , qui ne laissent 
rien à désirer , la théorie générale des phénomènes é lec
triques. 

3 1 La propriété qu'ont certains corps d'acquérir la vertu 
électrique à l'aide de la chaleur, a fourni à l'auteur plu
sieurs détails intéressans sur les actions électriques de ces 
corps , et sur la corrélation qu'il a observée entre leurs for
mes , et les positions des pôles dans lesquels résident les 
deux électricités opposées. Nous pensons qu'il ne sera pas 
inutile de rappeler à nos lecteurs, que si nous devons à 
.AF.pinus, d'avoir découvert la cause des phénomènes que 
présente une tourmaline qui a été convenablement chauf
fée , nous /levons à l 'auteur, de nous avoir donné l 'ex
plication de ces mêmes phénomènes , qui méritent d'au
tant plus de fixer l'attention des physiciens , qu'ils offrent 
le véritable terme de comparaison entre l'électricité et le 
magnétisme. 

Ici vient l'examen des phénomènes qui sont produits par 
Y électricité galvanique , c'est-à-dire , par l'électricité dé
veloppés à l'aide du simple contact des corps. L'article 
que le Cit. Haiiy a consacré k Cette nouvelle branche de 
la phvsique , est savamment écrit : il mérite de fixer toute 
l'attention des électriciens. C'est principalement aux tra
vaux du célèbre physicien de Pavie, . que nous s o m m e s , 
comme on. sa i t , redevables des belles découvertes dont ht 
théorie de l'électricité vient d'être enrichie. Tandis que 
parmi leVsavS.ns les incertitudes se multipliaient avec les 
discussions, « Volta , dit l'auteur , placé au sein Je celte 
» même Italie , qui avait été comme le berceau des nou-
» velles connaissances , découvrit le principe de leur \ é -
n ritable théorie , dans un lait également remarquable par 
» sa simplicité et par sa fécondité , en ce qu'il ramène 
» l'explication de tous les phénomènes âli simple contact 
XJ de deux substances de- différentes natures. La doctrine 
» de cet homme célèbre se répandit d'abord dans les pays 
» étrangers , et n'a été bien connue en France que depuis 
» l'époque à laquelle il est venu lu i -même la développer 
» en présence de l'Institut national. On se rappellera Lou,-» 
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* jours cette séance , où il fut accueilli avec tant d'intéièt 
» par un héros que les savans ambitionnent de voir au 
» milieu d'eux, comme les guerriers de le voir à leur tête , 
y> et où cet accueil fut suivi d'une distinction qui a doublé 
» la gloire attachée à la découverte elle-même ». 

L'auteur expose d'abord les expériences faites par Gai- Expérien-. 
vani , sur les animaux à sang froid , et les consé- ces de Gal-
quences que l'on en avait tirées ; puis il développe la v a m -
lliéorie de Volta , et il en fait l'application à la pile qui Pile de 
porte le nom de ce physicien et aux diflérens effets qu'elle Volta. 
produit. De là il passe aux observations laites sur les pois- Poissons 
sons électriques y tels que la torpille , dont les propriétés électriques, 
semblent dériver d'une structure analogue à la disposi
tion des élémens de la pile. Enfin , après avoir considéré 
l'électricité galvanique sous les rapports qui la lient avec 
la chimie , par le phénomène de la décomposition de l'eau , 
il réunit sous un même point de vue l'ensemble de tous les 
rapprochemens , qui tendent à ne nous montrer dans l'é-
Jectricité développée par le contact des corps , qu'une 
simple modification de l'électricité ordinaire. 

La similitude qui existe entre les lois auxquelles sont Vr. Du mi« 
soumises les actions de* corps qui ont reçu la vertu ma- grietisme. 
gnétique j et celles des corps idio - électriques , place 
naturellement la théorie du magnétisme à côté de celle 
de l'électricité. 

Les premières théories sur le magnétisme se ressentent 
des idées systématiques qui dominaient alors. On avait 
recours y à cette époque , soit à des tourbillons , soir, à 
des effluves , pour rendre raison des jjhéuomènes que pré
sentait l'aimant. .AEpinus est le premier qui , pour expl i 
quer ces phénomènes , ait employé de simples forces sou
mises au calcul, cr Ce fut , dit. l'auteur , en tenant une 
» tourmaline . qu'il conçut l'idée qui a servi de base à sa 
» théorie. Il venait de découvrir que les effets de cette 
» pierre étaient dûs à l'électricité , et avait remarqué 
» qu'elle repoussait par un côté , et altirait par l'autre 
r> un petit corps élcctrisé. Il donna à ces deux côtés le 
» nom de pôles , et ce mot , qui aurait pu ne passer que 
3> pour expression plus commode , devint , dans son esprit , 
» le véritable mot. Il vit dans la tourmaline une espèce de 

E 4 
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» petit aimant électrique ; et comparant les phénomènes des 
vrais aimans avec ceux des corps idio-électriques , il 

33 trouva que les actions des deux fluides pouvaient être 
» ramenées aux mêmes lois , et joignit ainsi au mérile 
33 d'avoir perfectionné la théorie de l'électricité , et créé , 
33 pour ainsi dire , la théorie du magnétisme , celui d'atta-
33 cher à un même anneau ces deux grandes portions de, 
33 la chaîne de nos connaissances j>. 

La théorie du magnétisme se trouve développée dans 
l'ouvrage du Cit. Hai iy , d'une manière entièrement neuve, 
et avec une finesse d'esprit qui caractérise tous les écrits 
«le ce savant. L'auteur en faisant connaître les recherches 
de plusieurs physiciens sur le magnétisme , aurait eu sou
vent occasion de se nommer l u i - m ê m e , s'il ne s'élmt 
fait un devoir de se borner au simple énoncé des résultats 
auxquels l'ont conduit ses propres travaux. 

L'auteur conçoit les phénomènes magnétiques , de même 
que les phénomènes électriques , comme étant produits par 
les actions simultanées de deux fluides. Après avoir ex 
posé les principes qui servent de bases à la théorie dont 
il s'agit , il fait connaître la méthode qui a été suivie pour 
déferrniner suivant quelleloi s'exercent, à distance, les a c 
tions magnétiques , il passe ensuite à l'explication des effets 
que produisent les corps auxuuels on a communiqué la 
verlu magnétique , tels que les attractions et répulsions ; 
il s'attache sur-tout à éclaircir les espèces de paradoxes 
que présentent plusieurs de ces effets. Enfin , suivent les 
applications de la théorie aux différentes méthodes d'ai
manter. 

Les phénomènes produits par le magnétisme de notre 
globe , occupent ensuite le Cit. Haiiy. Il expose tout ce 
que l'observation et la théorie nous ont appris , relative
ment à la déclinaison et à l'inclinaison de l'aiguille ai-
manlée , aux variations que l'une et l'autre subissent , 
à ces perturbations locales et passagères que l'on nommo 
affallemens j enfin , dans un article particulier, il consi
dère l'état de magnétisme habituel où se trouvent, en vertu 
de l'action aimantaire du globe , les différentes mines do 
fer répandues dans le sein de la terre. 

L'auteur termine ce quj a rapport à. l'aimant, par une 
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réflexion qui sort naturellement du sujet qu'il vient de 
traiter. 35 L'aimant , dit-il , n'a été , pendant long-teins , 
» qu'un sujet d'amusement. Il ne paraissait plus rien en 
» l'absence du fer , et cependant une découverte imprévue, 
» a prouvé qu'il n'avait besoin que de lui-même pour nous 
» rendre des services importans , et que , sous l'apparence 
» d'un simple jeu , il avait caché jusqu'alors un présent 
» inestimable destiné à la navigation ; et depuis cette épo-
» que , toutes les ressources d'une physique ingénieuse ont 
» été employées pour donner aux aiguilles de boussole la 
:» forme la plus convenable pour augmenter leur énergie, 
» et leur procurer une mobilité qui les rendit plus dociles 
33 à l'action du globe terrestre. Ains i , parce qu'un objet re-
33 latif aux sciences ne semble d'abord conduire qu'à des 
3j spéculations o i s ives , ce n'est pas un motif pour le con-
>3 damner à l'oubli : outre qu'il en résulte des connaissan-
>3 ces propres à exercer la sagacité de l'esprit et à orner 
33 la raison , ces connaissances servent souvent elles-mêmes 
33 à éclairer des vérités d'usage qui en sont voisines , et 
33 elles participent des avantages de ces dernières , en nous 
i) aidant à les approfondir ; mais de plus , elles peuvent re -
33 celer à leur tour une utilité cachée , qui enfin se décla-

* 33 rera , et les momens que nous leur donnons prépa-
x> rent peut-être celui où elles cesseront d'être stériles pour 
33 le bien de la société 33. 

L'auteur a réservé pour la fin de l'ouvrage la plus déli- \'IT. De 
cate de toutes los théories , savoir celle qui concerne la lu- ^a lumière, 
mière. 11 Après avoir développé , dit-il , les différons phé-
33 nomèries produits par les fluides répandus autour de 
33 nous et dans les régions voisines de notre globe , nous 
33 nous élèverons maintenant jusqu'à la considération de la 
33 lumière qui a sa source dans les astres , 'et dont l'action 
» embrasse la sphère entière de l'univers 33. 

La partie du traité qui est consacrée à la lumière , était 
certainement la plus difficile à traiter , et celle qui de
mandait , à la fo is , le plus de connaissances et de travail. 
En effet, quelle sagacité n'a-t-il pas fallu apporter, pour 
développer, et nous pouvons même ajouter , souvent pour 
compléter , une théorie qui a tant honoré le génie de 
N e w t o n ! Il suffit, pour se convaincre de cette vérité , de 
considérer, d'une part, combien peu ce même JN'ewton ayait 
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été jusqu'ici entendu, et d'une autre part , que le tems et 
les circonstances n'avaient pa3 mis ce grand homme à 
portée de perfectionner également toutes les parties de son 
immortel ouvrage, 

i". De la Le Cit. Haiiy discute d'abord les deux opinions , dont 
»af nre etde ['L l r J e f a ¡[ consister la lumière dans une émanation des 
non'iU^fa^ corps lumineux , et l'autre dans un fluide mis en vibra-
lumière, tion par l'action des mêmes corps , et i l expose ensuite 

les raisons qui établissent la préférence en faveur de la pre
mière de ces opinions. Et après avoir fait connaître la mé
thode dont on s'est servi pour mesurer la vitesse de la l u -

De l'au- mière , il donne la description de l'aurore boréale, con-
rorc boréa- s ¡ ( ] ¿ r f ' e comme un simple phénomène de lumière. 

2°. D e la L'auteur passe ensuite à l'exposition des lois de la ré-
rétlrxion et flexion et de la réfraction de la lumière. Il considère les re-
tion^le^u"'' ' a t i ° n s qn'ont entre elles ces deux espèces de déviations , . 
lumière.» et il fait voir comment on peut ramener l'explication phy

sique de l'une et de l'autre , à une action du genre de 
celles qui s'exercent à des distances presqu'infiniment p e 
tites : action que nous retrouvons être la même dans le phé
nomène connu sous le nom ¿¿inflexión , ou de diffrac
tion de la lumière. Enfin , pour compléter la théorie des 
forces que les corps exercent sur le fluide lumineux , le 
Cit. Haiiy développe : « Les résultats à l'aide desquels 
33 Newton avait lu , en quelque sorte, dans les lois de la 
n réfraction , combinées avec la densité des corps , que lu 
3) diamant était un combustible , et que l'eau renfermait 
ja un principe inflammable 33. 

3°. De la D e là l'auteur passe aux découvertes du grand N e w t o n 
lumière <!é- sur la nature de la lumière , considérée comme un mélange 
«omposee , ¿ I L M inimité de rayons différemment refrangibles, et offrant, 
leurs 6 8 d a n s ! e u r s couleurs, une gradation imperceptible de nuances 

qui se rapportent à sept espèces principales. Ces résultats 
d'expériences conduisent naturellement le Cit. Haiiy à don-

D e l'arc- ner l'explication de la manière dont se forme l'arc-en-ciel^ 
en-riel. e t ^ faire connaître les conséquences que le géomètre Anglais 

a déduites des phénomènes des anneaux colorés , par rap-Des an 
TIPAUX co 
lorés. port aux couleurs naturelles des diverses substances, et à 

Des con- l a diffère 
leurs des 
corps. opaques. 

Des enn- î a différence entre les corps transparens et ceux qui sont 
leurs îles 
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Vient eatsuite l'examen des phénomènes de la vision. i 0 , la 
L'auteur, après avoiï décrit la structure dd l'œil , et con- T 1 " 1 0 n I , H 

sidere cet organe dans les circonstances o u , guide par le Structure 
tact, il acquiert un exercice qui devient comme le ionde- de l'œil. 
jtnent des règles d'après lesquelles nous iusjeons de là forme, Delama-
île la grandeur et de la distance des ohjels , explique coin- s i „ j , e r e i a 

ment le défaut de quelqu'une des conditions q»e supposent vision. 
les mèmes-règles , entraîne l'œil dans ces erreurs que l'on a Do^illu-
nommées illusions d'optique, sions op-

•* J tique. 
A u x effets de la vision naturelle succèdent ceux de la 5*. De la 

vision aidée par l'art. Les lois de la réflexion nous feront , vision aidée 
tl. h . • t j • i par L'art, 
dit 1 auteur , c o n c e v o i r comment se produisent les images 1 

•des objets , telles que nous les offrent les miroirs en gé
néral. « IVous envisagerons e n s u i t e , ajoute-t- i l , les effets 
33 de la lumière réfractée par rapport à la vision et snppo-
J3 sant d'abord un milieu réfringent à surface plane , et un. 
33 point radioux placé dans son intérieur , nous traiterons 
33 la, question relative à la détermination du point de con-
33 cours imaginaire des rayons qui , après être partis da 
33 point radieux , se dispersent , par l'effet de la réfrao 
33 i i o n , en passant dans un milieu différent 33. 

Le Cit. I la i iy , après avoir appliqué la théorie qui nous 
occupe en ce moment , à la vision des objets situés dans 
l'eau , rapporte cette propriété très-remarquable qu'ont 
certaines substances de doubler les images des objets vus à - Double 
travers deux de leurs faces , prises de deux côtés opposés, rétraction, 
et il expose ensuite cette belle théorie , à l'aide de laquelle 
il est parvenu à rendre raison des phénomènes que pré
sente en 'particulier la double réfraction de la chaux car-
iionafée. 

Enfin , l'auteur a terminé cet article en développant les De la vi-
effets des verres simples qui , au moyen de leur cour- sion aidée 
bure , aident notre vue , ou remédient à ses imperfee- ' ) a r ' e s l n s ~ 
tions. La théorie de ces effets l'a conduit à expliquer ceux 
nue produisent diflérens instiumens , tels que les télesco- „,., 
1 1 . ' .t , ( Télesco

p e s , les microscopes, etc. et à cette occasion, il a présente pes,micros-
avec la plus grande clarté le principe sur lequel est fondé cupes. 
la construction des lunettes achromatiques . lone-tems re-

7 • •. 1» 1 1 1 • •.. Lunettes 
tardée , comme on sait , par 1 obstacle que lui opposait acliroinati-
l'autorité de Newton . lues. 
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Nous regrettons de n'avoir pu entTer ici dans de plus 
grands détails , et d'avoir été forcé tle nous borner, en 
quelque sorte , au simple énoncé des articles que ren
ferme cette partie importante de la physique j où le Ci
toyen Haiiy a développé , d'une manière si savante et si 
digne de Newton , la plus belle de toutes les théories. 

Tel est 1# plan que le Cit. Haiiy a suivi dans la com
position de l'excellent Traité qu'il vient de publier, et qu'il 
a modestement placé entre l'indulgence et la sagacité des 
maîtres habiles , qui seront appelés dans Jes Lycées na
tionaux. 

En lisant cet ouvrage , dont le style est aussi précis 
qu'élégant , on ne tarde pas à reconnaître que le but de 
l'auteur a été d'offrir un Traité de physique raisonnée , 
et non pas un de ces recueils, où toutes les théories se trou
vent rapportées sans être discutées. C'est pour cette rai
s o n , qu'il n'a cité que les expériences les plus décisives , 
en ayant soin de donner aux conséquences qui s'en dédui
sent , tous les développemens convenables. Une explica
tion , dit-il , devient vague lorsqu'elle est réduite à ce 
qu'elle a de plus général ; les détails , commc-il l'observe 
fort bien , sont , pour ainsi dire , la pierre de touche des 
théories ; ils en garantissent la justesse , ou en décèlent la 
fausseté. 

Le Cit. Hai iy , dans tout ce qu'il a emprunté à la chimie , 
s'est borné à ce qui était nécessaire pour l'intelligence des 
phénomènes qui dépendent en particulier de l'affinité ou 
de quelque autre force analogue. Il était d'ailleurs , .ainsi 
qu'il le fait remarquer avec raison , d'autant mieux dis
pensé de s'étendre sur les connaissances relatives aux ac
tions de ces forces , que la France est redevable aux tra
vaux de plusieurs chimistes célèbres , de différons ouvrages, 
où ces connaissances se trouvent développées d'une manière 
tpii ne laisse rien à désirer. 
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N O T I C E 

SUR un Combustible fossile de nature 

particulière. 

Extrait par J. F . DAUBUISSON. 

IV1. VOIGT, conseiller aux mines dans le duché de 
Weimar , et dont le nom est fort avantageusement connu 
des mineurs ejt des minéralogistes , vient de faire connaîtra 
line substance combustible , qui a quelques propriétés par
ticulières , et qui se trouve dans une couche de terre vé
gétale bitumineuse , située près à^IIelbra f dans le comté 
de Mansfeld. 

Cette cotfche a six pieds d'épaisseur ; elle repose sur ur» 
sable grossier , et est recouverte par un sable argileux. 
Elle est traversée par plusieurs galeries d'exploitation. Sa 
substance est une terre bitumineuse brune , provenant de 
la décomposition des bois fossiles , et-est employée, comme 
combustible, à divers usages économiques. On a trouvé dans 
cette couche de petites masses d'une substance particulière , 
que M. Voigt , après l'avoir bien examinée , a décrit ainsi 
qu'il suit (i). 

« Elle est d'un gris cendré , tantôt plus , tantôt moins Caractère» 
foncé , et qui passe quelquefois au blanc grisâtre ; — et propne-
elle se trouve en niasses et en petites couches ; — est molle ; t e s " 
— sa cassure est terreuse j — elle est opaque ; — tache ; 
— est friable 5 — grasse au toucher ; — happe peu à la lan
gue ; — est fort légère , quelquefois même surnageant l'eau. 

» Lorsqu'elle sort de la mine , elle est molle et visqueuse. 
Elle se gerce en séchant , et se délite ensuite dans le 

(1) Cette Xotice est extraite des ouvrages de VI. Voigt , notam
ment de son ( Versuch einer heschite der Steinkohle , der Braunkohle ) , 
Tia i té sur les Houilles et le» Bois biiuiuinisés, etc. 1803, page 
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y 8 SUR UN COMBUSTIBLE TossiLE, ect. 
sens de ces gerçures : elle est friable sous les doigts lors
qu'elle est sùche. 

» C'est le pms inllammable de tous les combustibles fos
siles. Il s'allume à la simple flamme d'une bougie , el s o u 
vent pendant la combustion , le bitume qu'il contient en 
découle goutle à gout te , comme de la cire qui fond. Il ré
pand en brillant une odeur qui n'est pas désagréable. U n 
de ses fragmens , placé sous la mouille rouge d'un fourneau 
à coupelle y prit feu de suite, brûla avec une flamme claire, 
et bientôt il ne resta plus qu'une cendre blanche : i l avait 
perdu , par la combustion , les 0,807 de son poids. 

« Le minéral est fort rare ; il ne s'est encore trouvé que 
dans le banc d e terre végétale bitumineuse- d'Helbra : i l y 
forme des couches minces et de peu d'étendue : mais les 
morceaux les plus purs et les plus légers se trouvent en 
r o g n o n . , de la grosseur du p o i n g , disséminés dans l a 
terre bitumineuse brurle » . 

Gisement. M. Voigt a nommé Cette substance : terre végétale bitu
mineuse grise 'graue hituminœse hnlzerde) ; il la regarde 
comme un produit de la décomposition et de la bituminisa-
tion des bois enfouis et amoncelés sous terie : il l'a en con
séquence placée comme sous-espèce dans ^espèce des BOIS 
EIÏUMINISÉS , genre des BITUMES , classa des COMBUSTI
BLES du règne MINÉRAL. 
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A N N O N C E S 

CONCERNJÏN T les Mines ; les Sciences elles Arts* 

I . Sur l3Âgustine, 

Ji k Cit. Vauquelin vient d'examiner la substnnce qui avait été an
noncée comme une terre nouvelle , sous le nom il1Agustine 3 et qui 
devait former une des parties constituantes du béni de Saxe, Après 
quelques expériences laites sur un échantillon de ce minerai , qui 
lui avait été envoyé par M. Karsten, il s'est comaincu que J'a^m-
tine n'est autre chose que du phosphate de chaux , d'où il su i t , que 
le béni rie Saxe doit être regardé comme une espèce d'apatita ou de 
chaux phosphatée. 

Dans notre prochain Numéro , nous ferons connaître les expé
riences que le Cit. Vauquelin a faites à ce sujet. 

11. Note sur Pemploi de la fonte dans la construction 
des ponts. 

Le pont qui vient d'être construit à Paris > entre le Louvre et les 
Quatre-Nations , est le premier en France dont ou ait ibrmé le* 
arches avec de la fonte-, il est aussi le premier qu'on ait exécuté 
en Europe , d'après le système adopté dans sa construction , et 
ce système a l'avantage d'économiser singulièrement la fonte , 
en comparaison de la méthode dont on lait usage en Angleterre 
pour les ponts de cette espèce. En effet , dans celui de Coal -
brookdale , sur la Saverne, ^construit il y a environ vingt-quatre 
ans j et qui est d'une seule arche de 32 mètres et demi ( ioo pieds ) 
d'ouverture, et j mètres \ cent, (25 p ieds) de largeur entre les 
balcons , le poids de la fonte qu'on y a employée s'élève à 37000 
rnyriagrammes ( 757000 livres) , tandis que le poids de la fonte pour 
les neuf arches du pont du Louvre, ne monte pas à 2̂349 myi'ia-
grarnmes ( 600000 liv. ). Il est à observer que la longueur de ce pont 
entre les culées , est de 167 mètres ( 5iô pieds ) ( et sa largeur entre 
Jes balcons, de 10 mètres ( 3o pieds ) . A la vérité ,1e pont qui existe 
en Angleterre sert au passage des voiture* , au lieu que celui du 
Louvre n'est destiné qu'aux gens de pied ; mais on est assuré par les 
expériences qui ont été faites , qu'en augmentant , ou le nombre 
des fermes , ou les dimensions des pièces qui le composent, il au
rait été loin d'exiger autant de fonte , quoiqu'il soit cinq fois aussi 
long que le pont de Coalbrookdale , et plus large dans le rapport 
fie 100 a 74. 

Chaque arche du pont du Louvre est composée de cinqfermes (1), 
et dans chaque ferme il y a deux montans , un grand arc en deux 

(1) Lorqu'uD pont est construit en charpente ciu en fonie , la partie supérieure nt 
foimi« à \ia plaavhar , i«it 4a"il y ait ou usa un p»v» *u-tfe»ju.s, lequel tfit 01 di— 
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pièces qui se joignent au milieu , deux petits arcs , deux contré-
fiches et huit supports. 

Les pièces de tonte dont ce pOTit est formé , ont été coulées près 
de Touroude , département de l'Orne. 

C'est dans une des cours du bâtiment des Quatre-Nations , que, 
le Cit. DiUon, charge de la construction de ce pont , a tait les expé
riences dont on va rendre compte. 

Une te une du ponr, prise au hasard , avait été établie sur une 
charpem e, liée tellement dans ses parties , qu'elle ne pût s'allonger 
sensiblement. On y avait adapté des coussinets part, ils a ceux scelles 
sur les p i les , des ruontans formant fourchette ou coulisse à la partie 
supérieure, pour empocher la terme de dévier de son k-plomb pen
d a n t la charge, et pour la retenir aussi , au cas qu'elle •vint à cas
ser ; et sept caisses en charpenre , suspendues aux mêmes points ou 
chaque 1er me éprouve la pression d'une partie du plancher et des 
personnes qui passent sur le pont. 

Ces caisses ont été remplies à- la-fois , jusqu'à ce qu'elles contins* 
sent le double du poids que chaque terme doit porter dans la sup
position d'un concours extraordinaire de personnes sur le pont ; et 
pendant cette opération , on a pris note des chungemeiis de figure 
du grand arc dont nous venons de parler : il a successivement baissé 
à la clef ou sommet, et. remonté vers les reins , comme l'aurait fait 
tout autre corps doué d'une faible élasticité , et il est revenu , de 
m ê m e , à sa première position, à mesure qu'on a diminué la charge» 

Ces expériences prouvent donc, i ° . que le système adopté a le 
«legré de solidité plus que nécessaire à sa destination , puisque les 
fermes mises en expé i ience , ont résisté à un poh.s double de celui 
qu'elles sont dans le cas de porter , quoique privées de l'accroissement 
ite résistance qu'elles acquerront par Je plancher, d'après la manière 
avec laquelle il sera lié avec e l l e s ; 2° . que la fonte, assez doue© 
pour permettre rie la buriner et de la percer à froid , afin d'obtenir 
im assemblage régulier et solide , a néanmoins assez de ténacité 
pour ne pas changer sensiblement de figure, dénaturer la pureté des 
formes, et occasionner quelques incoiivéniens. ( Extrait du Bulletin 
des Sciences. ) 

I I I . Observations sur les Volcans de l'Auvergne ^ suivies 
de notes sur divers objets , recueillies dans une course 
minérologique , faite en Fan 10. 

Par L a c o s t e " , de Plaisance, professeur d'histoire naturelle à l'Ecole 
centrale du Département iiu Puy-de-Dome , rx - professeur de 
morale à Toulouse , membre de la So i ie ié littéraire de cette 
l i l ï e , etc. etc. A Clennnnt-Ferrand , chez la veuve D e l c r o s et 
fils , imprimeurs-Libraires "T et chez G a r n i e r et F r o i î T j Impri
meurs. A Paris , chez F t j C h s -

n a u e r o e n t é tabl i sur d e s *y s tèm e s s e m b l a b l e s , d 'un m î l i e n à l ' an tre des c u l é e s et de s 
pi lea , e l l i ée s e n l r e eus . par dr.s eu tri; toi se s. C e s s y s t è m e s s ap p è l e n t des jrrmes ; 
u r e f e r m e e s t d o n c la r é u n i o n dea p i t r e s qui se t r o u v e n t dans le m c i n e p lan v e r t i 
cal c u i r e d n i x c u i s e s , 51 le p o n t est f o r m é d'une s e u l e arche -, ou b i e n e n t r e uao 
GUIcc e t u n e u i l e , ou e a t r e deux p i l e s , s'il y a plusieurs arches. 
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J O U R N A L D E S M I N E S . 

№ . 86. B R U M A I R E AN 1 2 . 

A N A L Y S E 

D v Béni de Saxe , dans lequel M. Tromsdorf." 
a annoncé l'existence d'une terre nouvelle 
qu'il a nommée Agus t ine . 

Par le Cit. VA U Q O E I I Ï . 

TJA p ie r re c o n n u e sous le n o m de béril de 
Saxe , a été regardée j u s q u ' i c i , p a r p lus ieurs 
minéralogistes , comme u n e substance p a r t i 
c u l i è r e , et M. Tromsdor f , chimiste A l l e m a n d , 
a confirmé cette opiirion , en a n n o n ç a n t qu ' i l y 
avait t r ouvé , pa r l 'analyse chimique , u n e 
t e r re nouvel le , à laquel le il a cru devoir d o n 
n e r le n o m à'agustine. C'est m ê m e sur la foi 
de ce s avan t , que les minéralogistes ont changé 
le n o m de béni de Saxe en celui d'' agusùie , 
que ce minéra l por te au jourd 'hu i . 

Q u o i q u e M . T r o m s d o r f ait exposé assez en 
d é t a i l , dans plusieurs ouvrages , les propr ié tés 
de sa nouvel le ter re , et que M . Ricliter de 
Berl in , en répé tan t les expér iences de l ' au 
t eu r , ait assuré , d 'après les résul tats qu ' i l a. 

Volume i5. - F 
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o b t e n u s , q u e tout dou te sur l 'existence d e 
l ' agust ine serait désormais inut i le , cependan t 
les caractères qu ' i ls lui assignent l 'un et l 'au
t re , ne para issent n i assez nets , n i assez t r an 
chés , p o u r n e pas laisser quelques doutes dans 
l 'espri t des chimistes. Us par t ic ipent t rop des 

Fropr ié tés de corps déjà connus , p o u r que 
on puisse avoir u n e confiance absolue dans 

les résultats de M M . T r o m s d o r f et Rich te r . Ce 
son t sans doute ces motifs qu i ont engagé 
M . K a r s t e n à m 'envoyer , p a r M . B e n d h e i m , 
m a i n t e n a n t à Paris , des échant i l lons de béri l 
d e Saxe , en m' inv i tan t à r e commence r cette 
ana lyse . 

Ce bér i i se t rouve sous la forme de c r i s taux 
ve rdâ t res et demi - t r anspa rens , dans u n e roche 
g r a n i t i q u e , mais é tan t peu vo lumineux , et 
assez un i fo rmémen t r é p a n d u s dans le grani té 
q u i les recèle , il ne m 'a pas été possible de 
les t ra i ter i solément ; il m ' a fallu broyer e n 
semble le béri l et le g ran i té , et r e che rche r 
à t ravers tous les é lémens qui cons t i tuen t ces 
d e u x substances , la ter re nouvel le que les deux 
chimis tes o n t cru y r econna î t r e . Le Cit. T a s -
saer t , don t les ta lens en chimie sont connus 
depuis long-tems , a b ien vou lu m'a ider dans 
ce t rava i l . 

a. J ' a i suivi p o u r cela la m é t h o d e c o m m u n e 
employée p o u r l 'analyse des pierres dures , 
c 'est-à-dire , que j ' e n ai fait fondre 1S0 par t ies 
rédui tes en p o u d r e fine , avec trois fois leur 
poids de potasse , j ' a i délayé la mat ière d a n s 
l ' eau chaude , je l 'ai ensui te dissoute dans l 'a
cide m u r i a t i q u e , et a i fait évaporer la disso-
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lut ion , laquelle s'est prise en gelée sur la fin de 
l 'opérat ion. La mat iè re desséchée et lavée avec 
de l 'eau , a laissé u n e poussière b lanche , q u i , 
séchée à l ' a i r , pesai t 182 par t ies . 

b. L 'eau avec laquelle on a lavé les 182. p a r 
ties de rés idu , t r a i t ée p a r le ca rbona te d e 
soude , a fourni u n précipi té l égè rement c o 
loré , don t on a re t i ré c inq pa i t i es d ' a lumine 
au moyen de la potasse caus t ique . 

c. J ' a i dissous dans l 'acide mur ia t ique affai
bli le résidu laissé pa r la potasse • j ' a i éva
po ré la dissolut ion à siccité , et je l 'a i d é 
layé dans l 'eau ; il a laissé u n dépô t b r u n p e 
sant 16 par t ies ; j ' a i ob tenu de la l iqueur s é 
pa rée de ce d é p ô t , au m o y e n de l ' ammonia-

3ue , u n précipi té composé de qua t re par t ies 
'oxyde de fer et d 'une par t ie d ' a lumine . Cette 

m ê m e l i q u e u r , mêlée ensui te au ca rbona te d e 
soude et chauffée l é g è r e m e n t , a d o n n é 81 p a r 
t ies de ca rbona te de chaux t rès -b lanc . 

d. J ' a i t ra i té par l 'acide mur i a t i que concen
t r é , les 16 part ies d u dépôt b r u n ( c ) , il est 
resté cinq part ies et demie de silice , mêlées 
d ' u n peu d 'oxyde de fer. La dissolution m u r i a 
t ique séparée d u rés idu , ayan t été r a p p r o c h é e 
p a r l ' évapora t ion , et mêlée au sulfate d ' a m 
m o n i a q u e , a lormé u n dépô t qu i a a u g m e n t é 
peu-à -peu . L a l iqueur filtrée et évaporée de 
n o u v e a u , a encore d o n n é u n d é p ô t , q u i , r a 
massé avec soin et r éun i au p remie r , pesai t 
i5 part ies , l ' e a u - m è r e ne con tena i t plus que 
d u mur ia te d ' a m m o n i a q u e . 

e. Il me restai t alors à examiner les 182 pa r 
ties de mat iè re obtenues ( e x p é r i e n c e a) 5 car , 
suivant M. T r o m s d o r f , le mur i a t e d 'agust ine 

F a 
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se décomposant faci lement au feu , c'était dans 
:cette mat ière que devait se t rouver la t e r r e , 
a y a n t , dans cette in tent ion , assez fortement 
chauffé sur la fin de l ' evapora t ion . P o u r pa r 
venir à cette connaissance , j ' a i fait bouill ir le 
rés idu dans de l 'acide mur ia t ique concentré ; 
il a effectivement d iminué de v o l u m e , et après 
avoir été lavé et séché , son poids n 'é ta i t plus 
q u e de 08 pai l les ; il avait donc pe rdu près de 
moi t ié . J ' a i d 'abord pensé que cette per te était 
d u e à l 'agust ine dissoute pa r l 'acide inuriati
q u e ; mais pour en ê t re p le inement c o n v a i n c u , 
il fallait séparer cet te substance de l 'acide m u -
riatifjue , et la soumet t re ensui te aux épreuves 
p ropres à y faire conna î t re les caractères a n 
noncés p a r M. Tromsdorf . 

J'. J 'a i fait évaporer à siccité la dissolution 
mur i a t i que qui , cet te fois , n ' a po in t formé 
gelée . Le résidu n ' a laissé q u ' u n léger dépôt 
soyeux lo r squ 'on l 'a repris par l 'eau. La l iqueur 
claire , mêlée à du sulfate d ' ammoniaque , a 
déposé u n e mat ière b lanche et douce au t o u 
cher . A u bout de 24 heu re s , on a séparé ce 
dépôt ; on a évaporé l 'eau-mère , qu i , par ce 
m o y e n , a donné u n e quan t i t é nouvel le de pré
c ip i té . Le tou t rassemblé et séché , pesait 
pa r t i e s . La l iqueur ainsi épuisée de cette subs
tance , a fourni 02 pai des d 'a lun pa r une éva-
po ra t ion spon tanée . 

g. T o u s les dépôts formés successivement , 
dans les différentes dissolutions mur ia t iques 
( d) e t (J ) , se ressemblant , on t é té réunis et 
soumis aux expériences suivantes. i ° . Dix pa r 
ties de ce dépôt exigent 35oo part ies d 'eau bouil-
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Iante pour se dissoudre . 2 0 . Sri dissolution a 
fourni par l 'oxalato d ' a m m o n i a q u e , u n p réc i s 
pï té semblable à l 'oxalate de chaux . 3°. Avec 
le mur ia te de b a r h e , de véri table sulfate de 
La ri te. J 'a i conclu de ces expér iences , que la 
mat ière de ces dépôts n ' é ta i t que d u sulfate de 
c h a u x . 

Ces expér iences ne m'ava ien t fait c o n n a î t r e , 
j u sque - l à , dans le héril de S a x o , que de la 
c h a u x , de l ' a l u m i n e ; de la s i l ice , et de l ' oxyde 
de f e r ; mais comme en add i t ionnan t les q u a n 
tités de ces différentes subs tances , il s'est t r ouvé 
u n e per te considérable- , j^ai pensé que la c h a u x 
était p r o b a b l e m e n t un ie à que lqu 'ac ide dans le 
m i n é r a l , et dès - lors , j ' a i soupçonné l 'acide 
phospho r ique . 

Si ma conjec ture avai t que lque f o n d e m e n t , 
je devais re t rouver l 'acide phosphor ique d a n s 
les eaux-mères du sulfate de c h a u x , exp . re) , 
et ( y ) . L ' eau de chaux m 'ayan t p a r u le mei l 
l eu r moyen pour -vérifier ce soupçon , j ' e n a? 
versé dans les eaux-mères y et j ' a i ob t enu e n 
effet u n précipi té b lanc ,. qui avait toute l ' a p 
p a r e n c e du phospha te de chaux . P o u r m'assurer 
d u fait , d ' une maniè re n o n équivoque r j ' a i 
fait d igérer 200 part ies du miné ra l , r édu i tes 
en p o u d r e ,.avec de l 'acide ni t r ique affaibli. A u 
b o u t de 12, h e u r e s , j ' a i filtré la l i q u e u r , j ' a i 
lavé et fait sécher le rés idu qui n e pesait p lus 
que 99 part ies . J 'a i fait évaporer à siccité la 
dissolution n i t r ique ; j ' a i calciné l égè remen t la 
mat iè re r e s t a n t e , et je l 'ai reprise avec de l ' a 
cide n i t r ique t rès -a f fa ib l i , p o u r séparer le fer 
enlevé à la p ie r re . J ' a i préc ip i té ensui te la dis-
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solut ion pa r l ' ammon iaque , et j ' a i ob t enu tin 
précipi té blanc t r è s -vo lumineux , pesant 84 par 
t ies . La l iqueur mêlée au carbonate d ' a m m o 
n i a q u e , a encore fourn i 24 par t ies de ca rbo
na t e de c h a u x . 

J ' a i t ra i té pa r l 'acide sulfur ique les 84 p a r 
ties que je regardais comme du phospha te de 
c h a u x . L a r é u n i o n de ces d e u x matières a 
l 'orme u n composé très-épais qui , lavé à l 'eau 
froide et expr imée , a présenté toutes les p r o 
pr ié tés du sulfate de chaux . Les eaux: de l avage 
mêlées à l ' a m m o n i a q u e en excès , on t d o n n é 
u n léger précipi té qu i contena i t de l ' a lumine . 
Ces eaux , ainsi saturées pa r l ' a m m o n i a q u e , fu -
r en t évaporées à s icciré; l eur rés idu satin , mêlé 
avec de la poussière de cha rbon , fourn i t , pa r la 
dist i l lat ion , u n e quan t i t é de p h o s p h o r e p r o 
p o r t i o n n é e à celle de la ma t i è r e employée . 

N e d o u t a n t plus alors de l 'existence du phos 
p h a t e de chaux , dans le minéra l appelé béril 
de Saxe , je pr ia i no t r e confrère H a ù y d 'exa
m i n e r les cris taux dé tachés de la gangue , p o u r 
voi r s'ils ava ient que lques propr ié tés d u p h o s 
p h a t e de chaux : voici la no t e qu ' i l m ' a remise 
à ce sujet : « Les cr i s taux d 'agust i te sont des 
p r i smes h e x a è d r e s , q u i dev iennen t quelquefois 
dodécaèdres : leur divis ion mécan ique se fait 
pa ra l l è l emen t aux pans et aux bases. L e u r pous 
sière mise sur des cha rbons a r d e n s , d o n n e u n e 
bel le phosphorescence ve rdâ t r e . T o u s ces ca
rac tères conv iennen t éga lement à la c h a u x 
p h o s p h a t é e , c o n n u e sous le n o m à'apatitc 

Ainsi fortifié p a r l 'accord de la minéra log ie 
avec la chimie , je ne crains pas d ' a n n o n c e r 
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que ce que M M . T r o m s d o r f et Rich te r o n t 
pr i s pour u n e te r re nouvel le , n 'es t au t re chose 
q u e du phospha te de chaux ; e r r e u r qui p a 
ra î t ra peut-être é tonnan te aux ch imis tes , qui sa
vent combien sont simples les moyens de d i s 
t inguer cet te substance des ter res p r o p r e m e n t 
dites. 

I l faudra donc désormais rayer l ' agust i te des 
systèmes de miné ra log ie , et l ' agust ine des l ivres 
é lémenta i res de chimie où o n en a p a r l é . 

F 4 
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N O T I C E 

SUR l'exploitation des Houillères de W a l d e n -

ï m r g en Silésie. 

Par J. F . D A U B U I S S 0 N. 

j i 

HouUlèrci La . Silésie renferme d e u x grands dépôts de 
i_oiaSiie- l l o u i l l e : l 'un est si tué tout-à-fai t au midi de 

cette province , sur les confins de la Silésie au
t r ich ienne : l ' au t re est dans la chaîne même 
des mon tagnes qui sépare la Silésie pruss ienne 
du comté du Glatz , et du nord-es t de l a B o h ê m e . 
Le p r emie r est u n trésor souter ra in que l 'on ne 
fait que découvr i r : placé sous un sol couver t de 
vas tes!orêts , il n ' ava i t pwstjw-'iei que présenté peu 
d 'appas aux hab i t ans de ce pays qui en avaient 
découver t quelques traces : c'est p o u r le met t re 
k profit que l 'on vient d 'é tabl i r de grandes usi
nes méta l lurg iques dans cette con t rée . Il n 'y a 
pas dix ans q u e l 'on y a établi des exploi ta t ions 
réglées ; et, dans ces de rn ie r s teins, on n 'en a pas 
ext ra i t pa r an plus de deux cents mille ( î ) me
sures (2) d u p a y s , ce qu i est environ hu i t mille 
stères ou 707,520 myr iagrammes : la mesure 

(1) En 1792 on n'en avait extrait que 107,324 mesures. 
(2) Il re m'est pas aisé d'assigner le rapport entre la me

sure (scheffel) de Silésie et celle de France : la première 
cont ient , 

Suivant l'Encyclopédie ( méthodique ) , 35a4 pouce* 
ou 70 litres. 

Suivant la Métrologie de Ponciiet 76 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E X P L O I T A T I O N DES H O U I L L E R E S , e t C . 8a. 

D'après les mesures que j'ai prises , elle contient 6 2 1 0 
pouces cubes de Breslau. L'on m'a dit qu'elle devait en 
contenir 6624 ; mais vraisemblablement on voulait dire 
lorsqu'elle était comble. Lwpouce de Breslau est les 0 ,875 
de celui de Paris , d'après la Métrologie j ainsi 1# mesure 
contient , 

D'après mes observervations 8 3 litres. 
D'après ce qu'on m'a dit 87 
Je supposerai qu'elle en contienne bo , mais je crois que 

c'est trop peu. 
On compte que , lorsqu'elle est pleine de houille , elle 

pèse 1 j Je quintal du p a y s , ou 7 , 0 7 5 2 myi'iagvamini-s , 
d'après la Métrologie. 

se vend 33 cent imes sur les exploitat ions , ce 
qui est 5 cent imes envi ron p a r înyr iagramme. 
Le second dépôt est bien p lus conséquent que 
le p r e m i e r , p a r l a quan t i t é de houi l le que l 'on 
en re t i re . Il est divisé en deux par t ies : l ' une 
se ' trouve dans le comté de Glatz , vers le n o r d , 
e t sur le versant occidental de la chaîne q u i 
borne ce pays à l ' e s t . L ' au t r e est p lus en a v a n t , 
à 8 l ieues au n o r d - o u e s t , ent re les montagnes 
don t la cha îne sépare la Silésie de la Bohême , 
e t aux environs de la ville de J-f' aldenburg. Ce 
n 'es t que de cette dern ière par t ie dont je vais 
par le r . 

Les houi l lères de JValdenbiirg ava ient é t é 
exploitées dans les anciens teins ; mais on s ' é 
ta i t contenté de quelques fouilles insignifian
t e s , vers les af ï leuremens des couches qu i p a 
raissaient au jou r . Ce n 'es t que depuis u n e 
vingta ine d ' années que les exploi ta t ions ont é t é 
reprises , poussées avec ac t i v i t é , et suivies d'a
près u n p l an . A u j o u r d ' h u i elles occupen t de 
î o o o à 12.00 individus : elles l ivrent 18 cents 
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( 1 ) En 1 7 9 2 on en tira 1 ,097 ,294 mesures : dans la même 
année , les houillères qui sont dans le comté de Glatz , avaient 
donné 1 6 6 , 4 9 4 mesures , de sorte que le produit total de» 
liouillères de Silésie dans cette année , n'était encore que de 
1 , 3 7 1 , 0 1 2 mesures , à-peu-près 9 ,686,000 myriagrammes. 

(2) Les houillères de Liège donnent des produits quatre 
lois et demie plus considérables. Le Cit. Lefebvre, dans 
son Aperçu général des mines de houilles exploitées en. 
France , estime leur produit , d'après le dépouillement des 
pièces officielles , à 4 ^ 7 milliur^ de myriagrammes : le prix 
de la ho«i l le de bonne qualité y est de 10 centimes par my
riagramme. L'on exploite annuellement en France plus de 
407 millions de myriagrammes de cette matière de première 
nécessité : le prix en est de 8 à 1 0 centimes le myriagramme. 
L'auteur que nous venons de citer , a indiqué les moyens 
que l'on pourrait employer pour augmenter considérable
ment ce produit , et pour tirer le parti convenable du riche 
trésor que la nature a déposé sous le soi du territoire fran
çais. 

mille mesures du pays , ce qui l'ait i5o mil le 
stères , ou 12,735,000 myr iagrammes (1). Ce
lu i qui est de bonne qual i té se vend 60 c e n 
t imes la mesure , ou ( 8,48 ) 8 f le m y r i a -
g r a m m e ; le m e n u se d o n n e à 36 centimes , 
ou 5 (5,09) cent imes le myr i ag ramme (2). U n e 
par t i e de ce combust ible est por tée jusqu ' à 
B e r l i n , où il sert a u x usages domest iques . L e 
pouss ie r et les mêmes débris de cer ta ines q u a 
lités sont carbonisés ( r é d u i t s en coak), et en
voyés aux fonder ies de cuivre du comté d e 
Mensfeld , d is tant de près de cen t l ieues . 

Position C'est dans les v a l l o n s , les gorges et les ba s -
Serh.fùilles ^onc^s j s e t r ouven t dans u n e par t i e d ' une des 
de WaUcn- cha înes de mon tagnes les plus élevées de l 'Eu-
b u r s ' r o p e , et sur u n sol de po rph i r e , que se sont 

déposées les houi l les d o n t nous par lons , ajnsi 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE TVA LDIKBÜRG EIÍ SILÉSIE. 
que les substances minérales qu i les accompa
gnent . Leurs couches suivent les sinuosités d u 
sol sur lequel elles r eposen t : leurs afî leure-
mens en tou ren t le pied des grandes montagnes 
qu i sont dans cette contrée ; dès q u ' e n p o u r 
suivant u n e couche on arr ive près d 'une de 
ces masses pr imit ives , cet te couche se dévie 
et t o u r n e t o u t a u t o u r . 

Cette format ion de houi l le pa ra î t t rès-an
c ienne : elle repose immédia t emen t sur u n por-
ph i r e pr imi t i f ( à base de f e ld - spa thcompac t e ) . 
Cette roche est placée sur le grani té qu i cons 
t i t ue le n o y a u et la t rès-grande par t ie de la 
cha îne des m o n t a g n e s de la Silésie : elle forme 
des mon tagnes très-élevées d e forme con ique 
et abso lument isolées. Les couches de hou i l l e 
a l t e rnen t avec des couches de grès , de p o u -
dingues et d 'argi le schis teuse , dans laquel le o n 
voit u n g rand n o m b r e d ' impress ions de p lan tes . 
Ces poud ingues sont composés de galets sou
vent gros comme la t ê t e , et qu i sont aglu t ines 
p a r u n c iment t e r r e u x : ils fo rment des bancs 
assez régul ie rs a u mil ieu de g randes masses d e 
grès . Tou t e s ces substances para issent avoi r 
été déposées en mème- tems , et sont ainsi de 
m ê m e format ion : mais a u sud-est elles sont 
recouver tes pa r un grès blanc qui est de forma
t ion différente , et qu i const i tue u n e masse de 
m o n t a g n e s t rès - é t endue . J e ne m ' a r r ê t e pas 
plus long-tems sur la pos i t ion géologique de 
ces houi l les , et sur les conséquences in té res 
santes q u e l 'on p e u t en. t i re r re la t ivement à 
l eur fo rmat ion : je me con ten te ra i de d i re 
q u ' a u x environs de W a l d e n b u r g , dans u n e la r 
g e u r de moins d ' u n myr i amè t re , o n a r e c o n n u 
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u n e t r e n t a i n e d e c o u c h e s ; q u e l ' o n a q u e l q u e 

f o i s p l u s i e u r s e x p l o i t a t i o n s s u r l a m ê m e : q u e 

c o m m e elles s u i v e n t les s i n u o s i t é s d ' u n t e r r a i n 

t r è s - i n é g a l , e t sur l e q u e l i l y a d e s m o n t a g n e s 

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

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

q u e s e n d r o i t s e l l e s s o n t p r e s q u e h o r i z o n t a l e s , 

d a n s d 'au t res elles o n t 80". e t plus d ' i n c l i n a i s o n : 

q u e l e u r p u i s s a n c e v a r i e en t re u n e t c\ p i e d s ; 

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

r a n g é e p a r d e s f a i l l e s . 

Nature l le Q u a n t à la n a t u r e de la h o u i l l e , e l l e e s t d e 

1 îoui e. n o n n e q u a l i t é , e t n e c o n t i e n t q u e p e u d e v e i n e s 

t e r r e u s e s . On e n d i s t i n g u e d e u x s o r t e s : \a. schis
teuse ( sckieferkohle ) , q u i s e d é l i t e f a c i l e m e n t 

e n f e u i l l e t s , e t l a piciforme (pechko/i/e) , q u i 

r e s s e m b l e à de l a poix : celle-ci e s t p l u s g r a s s e , 

p l u s c o m p a c t e q u e l ' a u t r e ; s a c a s s u r e e s t c o n -

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

f e u i l l e t s , ou d u m o i n s i l s s o n t p l u s é p a i s . 

s\\nc du Je passe à l ' e x p l o i t a t i o n , e t j e v a i s l a d é c r i r e 

uchsgrube. t e ] i e q u ' e l l e e s t p r a t i q u é e d a n s u n e m i n e q u i 

e s t r e g a r d é e c o m m e l a m i e u x e x p l o i t é e de l 'Alle
m a g n e : a v a n t a g e q u ' e l l e d o i t e n p a r t i e à l a r é 

g u l a r i t é de s e s c o u c h e s , e n p a r t i e à l ' i n t e l l i 

g e n c e d e l ' o f f i c i e r ( le j u r é Westermann ) q u i 

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

Ltat de la Ce t t e m i n e p o r t e l e n o m d e Fuchsgrube 
( f o s s e d u r e n a r d ) : e l l e e s t à u n q u a r t d e 

l i e u e au n o r d d e la v i l l e . L ' e x p l o i t a t i o n e n a 

é t é c o m m e n c é e il y a Ion g - r e m s ; m a i s o n n ' a 

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

s u p é r i e u r e d e s c o u c h e s ; et ce t r a v a i l s 'était f a i t 

s a n s o r d r e e t s a n s s u i t e : il n 'y a q u e q u e l q i i e s 

a n n é e s q u ' o n y a e n t r e p r i s u n e e x p l o i t a t i o n 
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réglée . Elle en t re t ien t envi ron 180 ouvriers ; 
elle livre 3 cents mille mesures , ou 2,122,000 
myriagrammes de houi l le pa r an : elle p rodu i t 
environ i5o mille francs pa r an ; les deux tiers 
de cette somme sont consommés pa r les l i a i s , 
et il reste 5o mil le francs de profit p o u r les 
propr ié ta i res . 

Elle possède douze couches qui o n t été recon- . S p s c o u " 
nues , et t raversées pa r u n e galerie longue de 
5oo toises , et que l 'on a t ransformée en cana l 
de navigat ion , sur lequel on t ranspor te la 
houi l le exploi tée . Ces couches sont adossées 
à u n co teau dont elles suivent à -peu -p rès la 
pen t e , et sur lequel ' on voit les af ï leuremens 
de que lques -unes . Les trois dernières sont en 
feu , et séparées du reste de la mine . Les t ra 
v a u x d 'exploi ta t ion ont au jou rd 'hu i l ieu sur le 
s ixième , et p r inc ipa lement sur le sept ième et 
le hu i t i ème . Ces trois couches sont r e m a r q u a 
bles p a r l eur régular i té t c 'es t -à-di re , par la 
cons tance de leur d i r ec t i on , de leur inc l ina i 
son , et même de leur puissance . La d i rec t ion 
est vers le n o r d - o u e s t , et l ' incl inaison d 'envi ron 
20 degrés vers le sud-ouest : la puissance de la 
s ix ième, te rme m o y e n , est de 2 p i e d s , celle de 
la sept ième et de la h u i t i è m e , est de 8 p ieds. A u -
dessus de la sixième , on a u n e couche de grès 
schis teux ( sandstein scAiefer), qu i forme son 
toit et le mur de la sept ième : en t r e celle-ci et 
la h u i t i è m e , il y a u n e couche d 'argi le schis
t euse , don t l 'épaisseur varie en t re 1 et 6 p ieds . 
L a houi l le est de bonne qual i té , et telle que 
nous l 'avons décri te p récédemment . 

L 'on dist ingue en Silésie trois espèces de tra- v.xpi.oiu-
vail dans l 'exploi tat ion des couches , savoir : , , 0 ! 1 -
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1 ° . celui qu i a p o u r objet de reconna î t re , et 
e n que lque sorte , de l imi ter la par t ie de la 
couche à exploiter , on le n o m m e ausrichtung 
(reconnaissance) 5 a° . celui qu i dispose cette 
m ê m e par t ie à l ' exploi ta t ion , il po r t e le n o m 
de •vorrichtung (préparation') ; et e n h n celui 
p a r lequel on exploi te ou enlève la b o u i l l e , 
c'est Yabhane (exploitation) : l 'applicat ion va 
m o n t r e r le sens que l 'on a t tache à ces expres
sions. 

On a p o u r m a x i m e , dans les houi l lères de 
W a l d e n b u r g , d 'enlever absolument tou te la 
boui l le , c 'est-à-dire , d 'en laisser le moins pos 
sible der r iè re soi. P a r m i les pr incipes d 'après 
lesquels on dirige l 'exploi ta t ion , il y en a deux 
p r i n c i p a u x , i ° . de s 'avancer ( lo r squ 'on procède 
a l 'exploi ta t ion p rop remen t d i t e ) pe rpend icu 
la i rement à des fissures verticales el; paral lèles 
que présente 1 a couche sur laquelle on travail le : 
2.0. de d o n n e r a u x galeries et a u x excavat ions 
des dimensions d ' au tan t plus pe t i t es , que le toit 
est moins solide. 

Comme les trois couches ( s ix ième , sept ième 
et h u i t i è m e ) sont adossées à u n c o t e a u , dont 
la pen te est assez forte , que leurs afi leureinens 
a t t e ignen t sa superficie , et que l 'on n 'es t encore 
qu ' à quelques toises de p ro fondeur sur c h a c u n e , 
lesouvrages d 'explo i ta t ion n e sont pas au m ê m e 
niveau ; ceux sur la sixième sont les plus élevés ; 
là où. ils f inissent, commencen t ceux sur le sep
t ième ; et ceux de la hu i t i ème v iennent ensui te . 
Ces trois ouvrages ne sont pas immédia t emen t 
les u n s sous les au t res . Ils sont tous condui t s d'a
près les mêmes p r i n c i p e s , et à-peu près de la 
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m ê m e maniè re : je ne vais pa r l e r que de ceux 
q u i sont sur la hu i t i ème . 

Les couches ava ien t été déjà r econnues dans 
l eu r nature , d i rect ion , incl inaison , pu i s sance , 
dans leur toit et leur m u r , d ' abord pa r q u e l 
ques sondages pa r t i cu l i e r s , ensuite et pr inc ipa
lement par le canal q u i les t raverse . Je suppose 
que l 'on soit sur la hu i t i ème c o u c h e , que l 'on y 
a i t a t te int u n e cer ta ine p ro fondeu r , q u e , con
fo rmémen t à la max ime a d o p t é e , on ai t en t i è r e 
m e n t exploi té ce qui est au-dessus j et q u e ce t 
end ro i t exploi té soit séparé de la par t i e qu i ne 
l 'est pas encore pa r u n e galerie hor izonta le ; 
t o u t cela existe rée l lement : voici c o m m e n t se 
fait la ausrichtung. 

On se por te à 3o toises ( 60 mè t r e s ) en avan t 
d e la galerie don t nous venons de par le r . A cette 
d i s t a n c e , prise su ivant l ' incl inaison de la c o u 
c h e , et à u n é lo ignement de 100 toises l ' un de 
l ' au t re , on creuse deux puits : l 'on jo in t l eurs 
ex t rémi tés pa r u n e galerie poussée sur la c o u 
c h e para l lè lement à la p remière , e t par consé
q u e n t s.uivant la l igne de direction : on la n o m 
m e (grund-strekke) , galerie du fond. Elle a 7 

Îùeds de" h a u t , et env i ron 4 de large . Celle d e 
'ouvrage ac tue l est au n iveau du cana l de na 

vigat ion : elle le r encon t r e sous u n ang le obl i
q u e . On jo in t encore l 'extrémité des deux pui ts 
à celle de deux autres , qui about issent à la ga
ler ie s u p é r i e u r e , et qui sont imméd ia t emen t au -
dessus d ' e u x , à u n e distance de 100 toises l ' un 
d e l 'autre : cet te jonc t ion se fait pa r deux gale
ries poussées sur la couche suivant la l igne d ' in
cl inaison. D e cet te m a n i è r e , on a c i r consc r i t , 
p a r qua t r e g a l e r i e s , u n e par t ie de la c o u c h e ; 
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cette par t ie est appe lée piller (pj'eïler) : elle a 
la forme d 'un rec tangle de ioo toises de Ion" , 
et 3o de large : cet te l a rgeur est appelée hau
teur du pilier. 

P o u r p répa re r ou disposer le pilier à l ' ex
p lo i ta t ion , on pousse dans sa l o n g u e u r , et pa -
ra l l èment à la galerie du fond, deux galeries 
intermédiaires (mittel-strekke), qu i ont 3 pieds 
de large et 7 de h a u t : elles divisent le pilier en 
trois bandes de 10 toises de h a u t e u r ( c ' e s t - à -
di re , l a r g e u r ) . On traverse ensuite le pilier 
p a r qua t re galeries perpendicula i res aux p récé 
dentes , et distantes de vingt toises les unes des 
au t res : o n l eur d o n n e à-peu-pres les mêmes di
mensions ( i ) : elles servent à la circulat ion de 
l ' a i r , et peuven t même servir au roulage. P a r 
ces t ravaux pré l iminaires , on divise le grand 
pilier en i5 massifs ou petits piliers de houi l l e , 
de 20 toises de long , de io de h a u t ( large ) , et 
7 d 'épaisseur (2,) : ce sont ces massifs qu'i l s 'agit 
ac tue l lement d 'exploi ter ou d 'enlever . 

Ce t ravai l se commence par u n des massifs qu i 
sont aux coins supér ieurs , p a r celui qu i est à 

(1) Parmi ces galeries transversales, j'en ai vu quelques-
unes qui n'avaient que 4 pieds de hauteur : on avait laissé 
en place dans le bas 3 pieds de houille qui se trouvaient 
entre le sol des galeries et 4e mur de la couche. 

(2 ) Quoique la couche ait environ 8 pieds d'épaisseur, 
tous les ouvrages ou excavations que l'on pratique dans sa 
masse , n'ont guère que 7 pieds de haut , à partir du mur: 
on laisse subsister vers le toit un pied de son épaisseur t qu i 
forme ainsi un faîte assez solide : l'argile schisteuse du toit 
n'a pas assez de consistance pour se Soutenir d'elle-même ; 
ainsi si on enlevait entièrement la couche de houille , il se 
rait à craindre que le faite des galeries ou autres excava
tions 11e vint à s'ébouler. 

cauche 
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( 1 ) Cette largeuf est ordinairement d'un pied dans la 
moitié inférieure , et de a à 3 dans la supérieure. 

Volume i 5 . G 

gauche ( l o r squ ' on est t o u r n é yers l 'affleure -
ment ) . O n m a r q u e d ' a b o r d e n bas sur sa l o n g u e u r 
5 toises que l 'on laisse subsister p o u r servir de 
paro i et de sout ien à la galer ie voisine , ensui te 
o n p rend 3 to ises , c'est le front ou la largeur 
d'un travail, c 'es t -à-dire , de la par t ie que l 'on 
va a t t aquer . Voici la man iè re don t on s'y p r e n d . 
U n m i n e u r , a r m é de son pic , se couche p a r 
terra* devan t ce front , et il le sape , c 'es t -
à -d i re , qu ' i l enlève les 6 pouces infér ieurs d e 
la houi l le j u squ ' à u n e p ro fondeur de qua t re o u 
c inq p ieds . P e n d a n t ce tems , d e u x au t res mi 
n e u r s travail lent d e b o u t , et séparen t cette m ê m e 
par t ie du reste d u massif; cela se fait au m o y e n 
d ' u n e entai l le ou é c h a n c r u r e p r a t i quée sur ses 
cotés et dans son épaisseur : c h a c u n e de ces 
d e u x entail les a env i ron 4 pieds de p r o f o n d e u r , 
et u n e l a rgeu r suffisante ( i ) p o u r q u ' u n ouvr i e r 
puisse y agir c o m m o d é m e n t . De cet te maniè re , 
o n a u n e masse de houi l le de 2 7 toises de l a r g e , 
4 pieds de p ro fondeur et 7 de h a u t e u r : elle est 
l ib re sur qua t r e de ses six faces ( et est p r e s q u e 
e n l 'air ) ; il faut ac tue l lement la dé tache r p a r 
ses autres faces , sans la briser s'il est poss ib le . 

P o u r c e l a , des ouvriers e n t r e n t dans les e n 
tailles verticales ', ils p lacent en t re la par t ie à 
dé tache r , et le reste d u massif , de gros coins 
de fer qu' i ls enfoncent et d i r igen t pa ra l l è l ement 
à la face an té r ieure ; en mêine-tems on m e t 
d 'au t res coins en t re sa par t ie supé r i eu re , et la 
houi l le qui doi t servir de toit . O n enfonce tous 
ces coins de maniè re à ce que l 'on dé tache l a 
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masse dans son en t i e r : cela arr ive que lquefo is ; 
je l 'ai YU moi-même ; mais le plus souvent elle 
se brise p e n d a n t que l 'on chasse les coins , et 
a lors on fait en sorte d 'avoir le moins de m e 
n u s débris qu ' i l est possible. 

O n fait quelquefois usage de la p o u d r e p e n 
d a n t ce t ravai l . Lo r squ 'on le juge c o n v e n a 
ble , on p ra t ique dans la houi l le des t rous de 
a pieds de p rofondeur ; on les charge et on les 
t i re avec u n e ou deux onces de p o u d r e , un i 
q u e m e n t p o u r éb ran le r la masse que l 'on veut 
aba t t r e . 

Aprè s que l 'on a déblayé la houi l le exploi
t é e , et que l 'on s'est ainsi avancé , dans le pi l ier , 
d e 4 pieds ( sur 3 toises de large ) , on con t inue 
d 'a l le r en avant : on p ra t ique éga lement au -des 
sous , ainsi qu ' à droi te et à gauche de la par t ie qu i 
est d e v a n t , des entailles de la m ê m e m a n i è r e , 
forme et d imensions que p r é c é d e m m e n t , pu i s 
o n la fait t omber et on la déb laye . Lorsqu ' en 
a l l an t tou jours de cette m a n i è r e , on a a t te in t 
la galerie hor izonta le supér ieure , on revient 
sur ses pas , et l 'on a t t aque les 3 toises de houi l le 
q u i sont à la dro i te de la part ie qu 'on vient 
d 'enlever . Mais ac tuel lement la masse que l 'on 
veu t dé t ache r , ayan t deux faces à découver t , 
o n n ' e n doit plus découvr i r que d e u x au t res 
(dessous et à dro i te ) avant d 'enfoncer les coins . 
D e cette manière , on exploite tout le pet i t pi
lier , ensui te l 'on a t t aque celui qu i est a u -
dessous , puis le suivant ; après cela on en 
v ien t à celui qu i est à la dro i te du premier 
exploi té , ainsi successivement . 

A m e s u r e que les m i n e u r s a v a n c e n t , ils sou
t i ennen t der r iè re e u x pa r des étais , la par t ie 
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de houille que l 'on a laissée en h a u t p o u r ser 
vir de toit . Mais lorsque l 'exploi tat ion s'est 
propagée à une cer ta ine dis tance vers la droi te , 
on re tourne vers le commencemen t , l 'on e n 
lève les é t a i s , et le toit s 'cboule : on en re t i r e 
la part ie de houi l le qu i lui était restée a d h é 
ren te , conformément à la max ime de ne r i e n 
laisser der r iè re soi. 

Dans l ' exploi ta t ion que je viens de d é c r i r e , 
j ' a i pr is le cas le plus avan tageux qui p û t se 
p r é s e n t e r : j 'a i supposé q u e la couche é ta i t 
d ' une houi l le solide , et formant u n e masse 
con t inue ; mais souvent la couche est divisée 
en diflërens (•?. o u 3 ) bancs par des couches 
minces , d ' une ter re imprégnée de b i tume : 
a lors on exploi te d ' abord le s u p é r i e u r , et en 
sui te les a u t r e s ; c 'es t -à-dire , qu ' ap rès a voir p r i s , 
comme à l ' o rd ina i re , u n e l a rgeur de 3 toises 
p o u r celle de la masse que l 'on veut a t t aque r , 
et l 'avoir séparée , dans ton te l ' épaisseur de 
la couche , du ,reste du pil ier pa r des e n 
tai l les latérales , au lieu de faire J 'entaille de 
dessous , dans la houil le , immédia t emen t a u -
dessus d u m u r , on la fait dans la c o u c h e 
m ê m e de ter re qu i sépare le banc supé r i eu r 
de celui qu i est au -dessous , et l 'on fait ensu i te 
t o m b e r la par t ie du premier banc coin [irise 
en t r e les trois entail les ; puis , et de la m ê m e 
man iè r e , celle du second et du troisième s'il 
y e n a. 

On a t t aque u n plus ou moins g rand n o m b r e 
de piliers à la fois , selon que l 'on a besoin 
d ' u n e plus g rande quant i té de houi l le . Les mi
n e u r s qui travail lent au m ê m e endroi t , for
m e n t u n e compagnie de qua t r e , c inq ou six. 
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O n les pa ie a pr ix l'ait, et on l eur donne , t e rme 
moyen , i 5 francs pa r 100 mesures (707 r m y -
r i ag rammes) de hou i l l e r e n d u e hor s de la m i n e , 
ce qui est envi ron 2 ^ cent imes pa r m y r i a -
g r a m m e . 

Transport Le rou lage , ou t r anspor t de la houi l le dans 
dans l e s e a - i 1 . D > i> • i i> ^ 1 

icCies. les galeries , se la i t a 1 a ide a u n cheval q u i 
la t r a îne dans u n c h a r r i o t , lequel rou le sur u n 
c h e m i n de fer j u squ ' au cana l . P o u r que le 
cheva l puisse aller faci lement ju squ ' à l ' endro i t 
o ù sont les o u v r i e r s , lorsque ceux-ci t rava i l 
l e n t p rè s de la galer ie supé r i eu re , o n a fait 
u n e galerie qu i t raverse ob l iquement le grand 
pilier, de sorte que le cheval pa rv ien t à la 
pa r t i e supér ieure du pil ier pa r u n e pen te assez 
d o u c e , sans cela il serait obl igé d'enfiler u n e 
d e ces galeries qu i suivent la l igne d ' inc l ina i 
son de la couche , et d o n t la pen t e est de 20 
degrés . 

Le c a n a l , sur lequel on t r anspor t e la hou i l l e 
d e p u i s la galerie du fond j u s q u ' a u dehors d e 
fa m i n e , est t rès -beau : son e m b o u c h u r e abou
t i t dans le vallon q u i est au p ied d u co teau sur 
l eque l sont les pui ts ; on a p ra t iqué u n e espèce 
de bassin dans cet e n d r o i t ; il est des t iné à con
ten i r les b a t e a u x . Le canal a 5oo toises de long , 
4 7 p ieds de large et 8 de h a u t : l ' eau s'y élève 
à u n e h a u t e u r de 3 pieds : les comrncncemcns 
e n sont voûtés : sa d i rec t ion fait u n angle obli
q u e avec celle des couches , et son ex t rémi té 
p e u t ê t re à 3o ou 4 ° toises , de p rofondeur 
ver t ica le , au-dessous de la superficie d u co
teau . Les b a t e a u x p o r t e n t o r d i n a i r e m e n t 5o 
mesures o u 354 myr i ag rammes de houi l le : ils 
p o u r r a i e n t en po r t e r bien davan tage . 
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D a n s les exploi tat ions q u i sont sur la s ep 

t i è m e et la s ixième couches , le t r anspor t de 
la houi l le se la i t dans les galeries , à l 'aide de 
b roue t t e s o u de char iots de rou lage ; et o n 
l 'élève ensui te pa r les pui ts dans des s e a u x , 
q u i sont t irés pa r u n t reui l à la sept ième c o u 
c h e , et pa r u n e mach ine à molet tes à la s ix ième. 

Les ouvr ie r s en t r en t à v o l o n t é , soit p a r les 

Îmits , soit p a r des galeries poussées su ivant 
' incl inaison de la couche , et qu i about i ssen t 

au j ou r . C'est pa r u n e de ces galeries que l 'on 
fait en t re r et sor t i r chaque j o u r , le cheval q u e 
l 'on emploie dans l ' in té r ieur de la houi l l è re . 

Les t r a v a u x n ' é t an t pas e n c o r e au-dessous du 
n iveau d u c a n a l , les eaux s 'écoulent na tu re l l e 
m e n t d 'el les-mêmes , sans q u ' o n ait besoin de 
mach ines à cet effet. La galerie du fond est 
dans ce m o m e n t au n iveau du cana l : ainsi dès 
q u e l 'on s 'enfoncera d a v a n t a g e , il faudra pren
d r e des m o y e n s p o u r l ' épuisement des e a u x . 

Q u a n t à la c i rcu la t ion de l ' a i r , le g r and n o m 
bre de perceinens et de pui ts qu i sont dans la 
m i n e la favorise suffisamment. O n la facili te 
d a n s quelques houi l l è res du pays , en suspen
d a n t u n r échaud plein de houi l le a l lumée , dans 
u n e toure l le cons t ru i te à cet effet sur le h a u t 
des pui ts . 

L ' o n met la houi l le exploi tée sous u n h a n g a r ; 
o n en fait de peti ts tas c o n t e n a n t u n cer ta in 
n o m b r e de mesures , e t elle y reste j u s q u ' à ce 
qu 'e l le soit v e n d u e . . 

J ' a i dit q u ' u n e pa r t i e (pe t i t e à la vér i té ) de 
la houi l le de fValdenburgétait carbonisée , e t 
ensui te envoyée a u x fonderies d u comté de 
Mansfeld . 

G 3 
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carboTii- \ oici que lques détails sur cette carbonisa-
satiMi. iips t ^ Q n . e j ] e s e | a ^ t ( ^ a n s L [ e s i o u r n e a u x . 
Jl un !c>s a 
WaluLii-
biug. Il n'y a qu'une sorte de houille grasse , et qui se prend 

en niasse pendant l'opération , qui y soit propie. On y des
tine des menus débris, et sur-lmit le poussier, dont on 
ne trouverait d'ailleurs aucun débit, et que l'on met à 
profit. * 

Les fourneaux sont en plein air : on en a une douzaine : 
ou les construit de la manière suivante : on élève sur le snl 
un massif de maçonnerie qui a 2.5 pieds de long , 14 de lar 'e 
et 7 de liant. Dans l'intérieur , et à 2 pieds au-dessus du 
sol , on ménage , à côté l'un de l'autre , deux fourneaux 
exaclem- nt semblables à des fours de boulanger, et déforme 
un peu éliptique ; leur profondeur est de 8 1 ieds , leur lar
geur de 7, et leur hauteur dans le milieu est de 2 y : la voûte 
11 peu de courbure. 

On met , dans chaque fourneau , 8 mesures ( 1 , 6 0 h e c 
tolitres ) de houille , et on l'y étend avec un râteau ; elle y 
forme une couche d'environ 7 pouces d'épaisseur. Comme 
avant de mettre cette houille , on venait, d'en ôter d'autie 
qui avalt été carbonisée, le lour est très-chaud , aussi au bout 
de 6 à 6 minutes la nouvelle houille s'allume tout-à-coup , et 
la première flamme qui se répand dessus , est accompignée 
d'une fumée très-épaisse : celle-ci diminue , et la houille 
continue de brûler pendant environ 10 heures j au bout du 
ce tems , la flamme, au lieu d'être longue et rongeàlre comme 
au commencement, est courte , branche et vive 5 on n'y -voit 
plus que quelques jets de flamme allongée. Il est alors tems 
de retirer la houille 5 si on la laissait plus long-tems, et jus
qu'à ce qu'il ne parût plus de jets de flamme , il s'en con
sumerait une partie qui se réduirait en cendres. Cet incon
vénient ne permet pas de donner une plus grande épaisseur 
que celle que nous avons fixée , à la couche de houille que 
l'on étend dans le fourneau ; car si on l 'excédait , il resterait 
dans le bas comme une croûte noire qui ne serait pas car
bonisée ; et si on voulait attendre qu'elle le fût , la parlia 
supérieure se réduirait en cendres. Ordinairement cette 
croûte demi-carboriisée, a de l\ à 6 lignes d'épaisseur. Pen
dant la carbonisation , la houille s'est ïamolie , aglntinés , 
au point qu'elle ne forme plus c'aus le fourneau qu'une seule 
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triasse traversée par des fentes et fissures verticales , qui 
s'arrêtent à la croûte noire qui c;,t dessous, et qui tient ainsi 
le tout réuni : elle s'est gonflée et. ramassée de sorte qu'elle 
ne touche plus les parois du four. 

Lorsqu'on juge convenable de la sortir , on commence 
par détacher et mettre en morceaux la partie la plus proche 
de l'ouverture : cela se fait avec un crochet de fer, puis avec 
une pelle recourbée ( espèce de râteau ) on fait tomber ces 
morceaux sur l'aire qui est devant le four, on verse de l'eau 
dessus pour les éteindre , et on les pousse sous un hangar 
voisin. Après cela, on ôte de même et peu-à-peu ce qui reste 
dans le four, ensuite on le recharge de nouveau, et on re 
commence une nouvelle carbonisation. La houille s'étant 
gonflée pendant l'opération , on en retire g ou 10 mesures 
de coak } tandis qu'on avait mis 8 mesures de houille. 

L'ouvrier qui conduit le travail n'a besom de s'y Irouver 
que pour enarger et décharger les fours , ainsi il est en 
état d'en soigner deux : on lui donne 1 franc 33 centimes 
pour 24 heures 5 dans ce tems il fait 4o mesures de coak 
que l'on vend 4 ° centimes la mesure. 

Ce coak est d'un gris de plomb plus ou moins clair ; il a un 
aspect métallique ; il est criblé de cavités comme une éponge j 
il est léger, aigre , sonore ; il se détériore et augmente cru 
poids lorsqu'il reste exposé à l'air. 
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N O T E 

De M. "WAGNER, sur un Essai fait avec de 
la tourbe dans une fonderie de fer ; par 
LAMPADIUS (I). 

Extrait par J . F . DAUBUISSON. 

IL y a que lques jours que j ' a i reçu le Manuel 
de Métallurgie de AT. Lampadius , et j ' y vois , 
p a g e 260 , qu ' i l s 'obstine à t i re r uife consé 
q u e n c e favorable à l 'usage de la tourbe , de 
l 'essai qu ' i l a fait à la fonder ie de Radnitz en 
B o h ê m e . P o u r me t t r e t o u t méta l lurgis te en 
é ta t de juger en t re le résul ta t de son essai et 
ce lu i des m i e n s , je vais r appor t e r ce qu ' i l dit 
à ce s u j e t , et je l ' a ccompagnera i de que lques 
r e m a r q u e s . 

E n 1 7 9 ^ , Lampadius a r appor té , dans le P^e-
cueil de ses Opuscules chimiques, l 'essai qu ' i l 
a fait à Radni tz , chez le comte de S t e r n b e r g , 
a ins i qu ' i l suit : 

« Le p r e m i e r essai avec de la t o u r b e fut fait 
d> dans u n h a u t fourneau ; on avait pour objet 
33 d ' économiser le c h a r b o n de bois : après avoir 
33 fait sécher cette subs tance , o n commença 

(1) Cette Note est imprimée dans les Annales de l'Art 
des mines et de la métallurgie (Annalen der Derg und 
lluttcnkundc , tome 1 , second cahier ) , publiées par 
M . le baron de Moll en 1801 ! nous n'en donnons qu'un 
extrait. Voyez 
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« p a r e n met t re u n e pet i te q u a n t i t é , que l 'on 
*> augmenta g r a d u e l l e m e n t , j u squ ' à avoir 0 , 3 
« de tourbe moui l lée , sur 0 ,8 de cha rbon . La 
» fonte donna i t u n t rès -bon fer en barres ; sa 
« cassure étai t grise et à grains l ins. N o u s 
35 fûmes enchan tés de cet h e u r e u x succès , o b -
» t enu avec de la tourbe c rue ; car on sait que 
« cette substance éprouve u n déchet cons idé-
« rable par la carbonisat ion. On con t i nua p e n -
« d a n t que lques jours à employer la t ou rbe ; 
33 mais comme le comte de S te rnberg étai t 
33 obl igé de faire quelques aut res essais avan t 
33 de t e rmine r ce fond,age , qui approcha i t de 
» sa fin , on en i n t e r rompi t l 'usage ; avec la 
33 ferme réso lu t ion de le r ep rend re pa r la suite ; 
33 car on étai t conva incu d u bon effet de ce 
33 combust ib le . 

« J e ne doute pas q u ' o n eû t p u en aug -
« men te r peu-à -peu la quan t i t é ; ca r on n e 
« s'était ape rçu d ' a u c u n e différence dans le 

t ravai l : les tuyères é ta ient net tes , le lai t ier 
33 fluide et d ' u n vert clair : la flamme du four-
33 neau étai t à la véri té plus obscure q u e l o r s -
30 q u ' o n n ' employa i t que du c h a r b o n , à cause 
33 des part ies b i tumineuses que la tourbe con-
33 t ient . 

33 Que lque h e u r e u x qu ' a i t été le succès de 
33 cet e s s a i , il n ' e n est pas moins cer tain q u e 
33 toutes les espèces de t o u r b e ne peuven t ê t re 
33 employées . Il f a u t , 

33 i° . Q u e la t ou rbe soit pesan te , pu rgée de 
33 tous les pet i ts morceaux de bois , et des r a -
33 cines qu 'e l le peu t c o n t e n i r : a u c u n m o r c e a u 
33 employé ne doi t ê t re p lus gros q u e le po ing . 

33 2 °. Qu ' e l l e soit convenab lement desséchée , 
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» et au t an t que possible mê lée et même e n v e -
a> loppée avec du c h a r b o n de bois . 

33 3°. Q u a n t à ce qui est de la condui te d u 
33 t r a v a i l , de la d i rec t ion des tuyères , i l n 'y a 
33 que l ' expér ience q u i puisse nous ins t ru i re 
33 là-dessus 33. 

J ' a i dit dans m o n M é m o i r e , que je doutera is 
de l ' heureux succès de l 'essai r appo r t é pa r 
L a m p a d i u s , j u squ ' au m o m e n t où je serais ins
t ru i t de toutes les c i rconstances qui l 'ont a c 
c o m p a g n é . 

Ce ch imis te , pa r lan t de la tourbe employée 
comme combust ible , di t dans son Manuel de 
Métallurgie : « Les charbons des tourbes q u i 
33 con t i ennen t p e u de te r re , sont les seuls q u e 
33 l 'on puisse employer à la fonte de tous les mi-
33 nerais , dans les hau t s f o u r n e a u x , soit seuls , 
33 soit mêlés avec du c h a r b o n de bois. L 'exern-
33 pie de TVernigerode , au H a r t z , o ù l 'on a fait 
33 u n fondage avec d u c h a r b o n de tourbe seu-
33 l ement , p rouve que ce combust ib le est ca-
33 pab le de d o n n e r b e a u c o u p de cha leur . 

33 Moi -même , dans u n cas de néce s s i t é , j ' a i 
33 employé , à la fonderie de Radnitz , de l a 
33 t ou rbe c rue pou r fondre du minera i de fer. 
33 II est vrai que cette tourbe était mêlée avec d u 
33 c h a r b o n , e t seulement dan s le r appor t de 1 : 4 J 
33 mais aussi le p r o d u i t du f o u r n e a u et la qua -
33 l i té d u fer n ' e n ont été n u l l e m e n t altérés,- et 
33 l 'on aurai t ce r t a inemen t p u a l imenter , sans, 
33 d a n g e r , ce h a u t f o u r n e a u , au moins en p a r -
33 t ie , avec du charbon de cet te t ou rbe . J ' o b -
33 serverai à M . W a g n e r , qu i , ayan t fait e n 
33" Bavière des essais sur l ' emploi de la t o u r b e * 
» a r évoqué en doute le succès des m i e n s , q u e 
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33 lorsqu 'on commença à employer ce combus-
35 tible à Radnitz} la quant i té de minera i étai t 
33 à son maximum, p ropor t ionne l l ement à celle 
33 de cha rbon , et qu 'e l le resta toujours la môme 
» pendan t les essais , q u ' o n ne d iminua que 
33 le c h a r b o n , et que la par t ie ôtée était r em-
» placée pa r de la tourbe . A u reste , je pense 
:» que la tou rbe carbonisée doit être employée 
33 de préférence à celle qu i ne l'est pas : le 
33 gaz hydrogène sulfuré qu i se dégage de cette 
33 substance pendan t sa d i s so lu t ion , me con-
33 h r m e dans cette idée 3 3 . 

Dans ce de rn ie r ouvrage , M . Lampad ius me 
pa ra î t modifier u n peu son opinion. On aurait 
pu alimenter , sans danger, ce iia.utfourneau t 

au moins en partie avec de la tiiurbe carboni
sée (ma i s n o n c r u e ) . Au r e s t e , ce chimiste 
ayan t cité M. le comte de S te rnberg , p r o p r i é 
ta i re de la fonderie , qu ' i l me soit permis de 
r appor t e r ce que ce Se igneur m 'a écri t à ce 
s u j e t , le 2, ju in de l ' année de rn iè re « J e 
33 n e puis pas au moins cont redi re le dou te q u e 
33 vous avez manifesté dans votre Mémoi r e : 
33 mais comme je vois pa r cet ouvrage , et p a r 
33 votre le t t re , combien il est i m p o r t a n t do 
33 d o n n e r avec précis ion et e x a c t i t u d e , l ' expé-
33 r ien ce faite chez moi , et qui est r appor t ée 
3> p a r ce chimiste ( L a m p a d i u s ) , je ne fais a u -
33 cune difficulté de m 'exp l ique r à ce sujet. 

33 L'essai avec de la t ou rbe n ' e u t po in t u n 
35 h e u r e u x succès à aucun éga rd . Lorsqu'on em-
39 ploya ce combustible , on ne Jit nullement 
33 attention si la charge de charbon ri!était 
33 pas trop considérable , proportionnellement 
33 à celle de minerai : on se contenta seulement 
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33 d'ajouter provisoirement 1 0 livres de tourbe, 
33 à la charge de charbon qui était de 2.60 livres 
" ( charbon de sapin ) . 

« N e t r o u v a n t pas que le résu l ta t fût n i d é -
33 cisif n i profitable , je décidai q u ' a v a n t tou t , 
« il fallait t rouver ent re le mine ra i et le cliar-
33 bon , le r appor t le plus p r o p r e à d o n n e r le 
33 mei l leur fer : après l 'avoir t rouvé , pa r plu-
33 s ieurs essa is , on d i m i n u a la charge, de c h a r -
33 b o n d 'une cer ta ine quan t i t é , que l 'on r e m -
33 plaça pa r de la t o u r b e ; niais o n n e p rodu i s i t 
33 que peu de fer et de mauvaise qua l i té . O n 
33 d i m i n u a la quan t i t é de minera i , mais o n 
33 n ' e n fondit pas moins avec pe r t e . Enfin , 
33 après u n g rand n o m b r e d ' e s sa i s , il p a r u t , 
33 que lorsque le cha rbon était en quan t i t é s u -
33 pe r f lue , on pouvai t a jouter de la t ou rbe sans 
33 nu i re au travail , mais il n ' e n résul ta i t a u -
33 c u n avan tage . Ainsi on employa à a m e n d e r 
33 les te r ra ins a r g i l e u x , la tourbe don t on avait 
*> fait provis ion 33. 

M . Lainpadius para î t éga lement po r t e r u n e 
décis ion t rop favorable à la tou rbe carbonisée , 
lo rsqu ' i l dit qu 'e l le est en é ta t , ou p a r elle-
même , ou mêlée avec d u cha rbon de bo i s , de 
fondre tous les minerais. J e n ' a i pas f a i t , à la 
Aér i t é , des essais complets à ce sujet : c epen 
d a n t ce que j ' e n ai vu et appr i s , me por t e à 
dou te r que ce combust ible soit avan tageux p o u r 
la fonte d u m i n e r a i de f e r , lorsqu' i l est mêlé 
avec d u c h a r b o n , et à plus forte raison lors-

.qu ' i l est seul. 
L 'h ive r dernier , les charges de m o n four 

n e a u é t an t de i 6 5 " liv. de charbon ( de s a p i n ) , 
e t de 2L>O de m i n e r a i , j ' ob tena i s u n e fonte très-
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grise. Je fis cker 2,0 l ivres de cha rbon , et j ' y 
substituai une égale quan t i t é de t o u r b a c a r b o 
nisée : le lai t ier ne fut plus que demi-œger} e t 
la fonte demi-grise. Ensui te je fis ôter 4° l ivres 
de charbon , j ' e n mis 4° de tourbe c a r b o n i s é e , 
et la fonte que j ' ob t i n s fut complè t emen t blan-
che. J 'al lais employe r 8o livres de ce combus
tible , lorsque l ' i r rup t ion des a rmées françaises 
mi t l in p o u r le m o m e n t à ces essais. 

J e les repr is que lques semaines après . J e char
geais alors avec i65 livres de c h a r b o n et 287 de 
m i n e r a i , et j ' ava is u n e fonte t rès-grise. J e fis 
me t t r e tout -à-coup 8o livres de t o u r b e c a r b o 
nisée en r emp lacemen t d ' une parei l le quan t i t é 
de charbon ; le lai t ier devint très-pesant, e t la 
fonte très-blanche : le mine ra i toinliait dans le 
creuset en masses à demi- fondues ; il se forma 
u n nez de î j pouces devant la tuyère in fé 
r i eu re . Alors je ne fis p lus met t re que 4° l ivres 
de tourbe ; la fonte ne fut plus aussi blanche ; 
mais elle n e commença à être grise , que lors
que j ' e u s rédu i t cette quan t i t é à 2 0 l i v r e s , e n 
core la fonte n 'é tai t -el le alors que demi-grise , 
et les scories demi-légères. 

Le m a n q u e de tourbe carbonisée m ' e m p ê c h a 
de con t inuer mes essais ; mais j ' e n avais fait 
assez pour voir que lorsque m o n fourneau don
na i t de la fonte grise , si je venais à met t re un, 
hu i t i ème de combust ible en tourbe ca rbon i sée , 
la fonte commençait à blanchir : si j ' e n met 
tais u n q u a r t , elle était blanche ; e t enfin elle 
devenai t très-blanche , lorsqu ' i l n ' y avait p lus 
que moitié de cha rbon . 

L 'exemple de W e r n i g e r o d e au Har t z , n 'est 
pas non plus aussi conc luan t qu 'on pou r r a i t le 
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croi re en faveur de l 'usage de la tourbe ca rbo
nisée . On sait que ce combustible ne p rodu i 
sant pas l'effet qu 'on s'en étai t promis dans les 
h a u t s f o u r n e a u x , on ne l 'employa plus que p o u r 
affiner le f e r , ensui te m ê m e ce ne fut que p o u r 
l 'é t i rer en bar res , et enfin voyant que son usage 
en t ra îna i t de plus g randes dépenses , au l ieu 
tle p rodu i re u n e économie , on le cessa en t i è 
r e m e n t . 

Ce que j ' a i dit doi t suffire pou r appréc ier 
l 'essai de M . L a m p a d i u s , et met t re à même de 
déc ider quel est celui de nous d e u x qui appro 
che le plus de la véri té , ou lu i qu i croit avoir 
t rouvé que la tou rbe -peut être employée à fon
dre les minerais de fer, ou mo i qu i crois avoir 
t rouvé qu'elle ne peut l'être. 
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Sun les Puits qui entretiennent la Saline de 
M o n t m o r o t , près Lons-le-Saunier ( Dépar
tement du Jura). 

LES e a u x salées dont la saline de M o n t m o r o t 
la i t usage , sont re t i rées de t rois pui t s différer s. 

Premier puits. Ce pui ts est si tué dans Lons-
le-Saunier même , à envi ron u n e d e m i - h e u r e 
vers l'est de la sal ine. L ' eau s'élève j u s q u ' a u -
dessus de ce p u i t s , d ' o ù elle d é g o r g e , et s 'écoule 
na tu re l l emen t dans les bassins de g r a d u a t i o n . 
C e p e n d a n t on a t iré u n filet d ' eau de la r i 
v iè re di te de la Valière , et r éun i que lques 
fonta ines p o u r faire t ou rne r u n e roue qui fait 
j o u e r six p o m p e s , pa r ce moyen on a doublé 
le p rodu i t de la source . Enfin il y a u n e r o u e 
q u ' o n fait mouvoi r avec des chevaux lorsque 
l ' e au douce m a n q u e . 

Second puits. I l est n o m m é Puits de l'Etang 
du Saloir&\ est à trois qua r t s -d ' heu re de la sa
l ine , a u n o r d - ouest . I l y a sur les l ieux u n 
e n t r e p r e n e u r qui est obligé d ' en t re ten i r trois 
chevaux p o u r faire l ' ex t rac t ion , non-seu le 
m e n t des e a u x du p u i t s , mais encore de celle 
du puisard d 'eau douce . On a m é n a g é à cô té 

I • • u • • P • 
d u pui ts , u n pet i t amas d eau qui lait t o u r 
n e r une r o u e ; mais cette roue , dans les 
tems de pluies , suffit à pe ine p o u r élever les 
eaux douces du puisard. 
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Troisième puits. Ce t rois ième puits se n o m m e 
le Puits Comoz. Il est s i tué sur les te r ra ins dé
pendons de la s a l i n e , à u n demi -qua r t -d ' heu re 
vers le n o r d . Il a dé t e rminé le lieu des bât imens 
de g radua t ion don t il est t rès-voisin , et celui 
de l ' emplacement de la saline m ê m e . La r o u e 
qui sert à élever les e a u x sur Je bâ t imen t 
de g radua t ion , sert aussi à ext ra i re les eaux 
du pui t s . 

Des condui t s venan t de chacun des trois pu i t s , 
a m è n e n t les e a u x de ces pui ts dans les bât i 
mens de g radua t ion , et de là , les font passer 
à la saline où on en ext ra i t le sel. 

T o u s les d ix jours on constate le degré de 
salure des eaux , et le p rodu i t eu vo lume de 
chaque pui t s . 

P o u r consta ter le degré de s a l u r e , on se sert 
d ' une éprouve t te ou d ' un a r éomè t r e ; et p o u r 
consta ter le vo lume d 'eau p rodu i t en 24 h e u r e s , 
o n suspend l ' ex t rac t ion des eaux p e n d a n t u n 
tems d o n n é ; on p r end ensui te la différence des 
d e u x n iveaux avant et après l 'observat ion. Con
naissant les d imensions des pui ts , il est ensuite 
facile , à l 'aide de tables dressées à cet e f fe t , 
de conclure le vo lume d 'eau fourni p e n d a n t 24 
h e u r e s . Le p r o d u i t , ainsi e s t imé , es^ por té jour 
ne l lement sur le bul le t in de service. C'est d 'a 
près les relevés de ces bulletins , qu i sont t enus 
avec u n e g rande exact i tude , q u ' o n t été ca lcu
lés les p rodu i t s p o u r l 'an 7 , des trois pui ts qu i 
en t r e t i ennen t la saline de M o n t m o r o t . 

Les t ab leaux c i -après , où se t rouven t r a p 
portés ces différens p rodu i t s évalués en k i lo-
litres , i n d i q u e n t aussi les degrés de s a l u r e , et 
les quant i tés de sel nui ont été re t i rées . 

A 
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N o m b r e 

de 

Décades. 

P R O D U I T S 

évalués 

en kilulitres. 

Degrés 

de v 

salure. 

P o i d s 

du sel évalué 
en myria-
^raiTi'iie'; 

* 1 
II a fourni pcn- 1 

clant i 
":: 

g . . 

156oo . . . 

1 8 4 3 , 4 o o . 

1 3223,400. 

3 . . 

2 - , 
2 T-

3 i 6 6 4 7 3 

4 1 6 5 , 9 1 

3 i 4 i 5 , 3 5 

1 ç . . 

r 

1 6520,200. 2 ï - 4 2 1 1 7 , 9 1 

T o t a u x . . 4 7 4 9 6 . . . 2 - , 109373,90 

On cesse de faire usage des eaux de ce p u i t s 
dès Jes premières gelées , parce que ces e a u x 
n ' é t an t portées qu 'a u n très-faible d e g r é , elles 
se g lacera ient nécessa i r emen t , et de cette m a 
n iè re elles cha rge ra i en t les épines de la g r a 
dua t ion d 'une masse de glace qui serait n u i 
sible. D'ai l leurs elle ferait briser les petits éche-
n a u x qui la d is t r ibuent Sur toute la l ongueu r dit 
bât iment . C'est p o u r cette ra ison que ce p u i t s 
est resté six décades sans d o n n e r de p r o d u i t s . 
I l faut observer aussi que les quant i tés d ' e a u 
por tées dans ce tableau , r éponden t seu lement 
à celles qu i ont été mises en g radua t ion . Elles 
sont bien éloignées de représenter le p r o d u i t 
total de cette source q u i ^ quo ique la plus fa i 
ble en degré , est c ependan t t rès-r iche ; elle 
peu t d o n n e r 2,2,85 hectol i t res pa r jour , lors
qu 'on l ' abandonne à son écou lement n a t u r e l , 

( 1 ) Ca»puits a chômé pendant six décades. 
Volume i5. H 

A . Puits de Lons-le-Saunier (1). 
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et 4^7° lo rsque les six pompes sont mises en 
jeu ; enfin elle donne jusqu ' à 5484 dans le cas 
o ù on l ' épuisé j u squ ' à sa source . 

L e degré c o m m u n qui est ici ti" p. degrés \ , 
n ' é t a i t q u ' à u n degré j au commencemen t de 
l ' an 6 , et dans les années an té r ieures ; il s'est 
a ins i élevé depuis u n e r é p a r a t i o n qui a été 
fai te à ce pui ts , et qu i avait été o rdonnée pa r 
u n e décision d u Minis t re , en da te du 2 2 v e n 
démia i r e an 6. 

O n n ' a r ecours à ce puit* qu ' ap rès avoir épuisé 
les d e u x s u i v a n s , d o n t les eaux sont portées à 
u n b ien p lus h a u t degré . 

B. Puits de l'Étang du Saloir (1). 

Ce puits a fourni ] 
pendant.. 

NOMBRE 
de 

Décades. 

V O L U M E 
des eaux 

évaluées en 
kilolitres. 

Degrés 
de 

salure. 

POIDS. 
du sel évalué 
£11 myria-
grammes. 

3 . . 3i6,8 74.. 6. . 1988,02 

7- • 8 5 6 , 1 7 0 . . 6 \. 5 6 8 5 , 2 7 
4 . . 608 ,827 . . 6 f 3 4 7 3 , 1 9 

9. . i a 5 i , o 4 3 . . 6 f 8764 ,43 

9. . 1 2 7 0 , 5 4 4 - • 7- • 9 3 6 7 , 8 2 ... 6 3 9 , 8 4 2 . . 7 Ï- 4 9 5 4 , 2 4 

itaux. . 4 8 4 3 , 3 o o . . 6 h 34232 ,97 

Le p rodu i t du pu i t s de l 'É tang du S a l o i r , a 
été, p e n d a n t l 'an 6 , de 432.65 hec to l i t r e s , et le 

(1 ) On a employé la totalité des eaux de ce pijits j ainsi 
tju» celle des eaux du suivant. 
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degré de 6 7 7 ; pendan t la sept ième a n n é e beau
coup plus pluvieuse , il a été , comme on vient 
de le v o i r , de 4^433 hectol i t res à 6 degrés 7 7 , 
c ' e s t - à -d i re , que le degré a u n p e u a u g m e n t é 
avec le vo lume . 

C. Puits Cornoz. 

Ce puits afourpi 
pendant 

Nombre 

de 

Décades. 

P r o d u i t s 

évalués 

en kilolitres. 

Degrés 

de 

saftire. 

P o i d s 
dusel évalué 

en myria-
grammes, 

1 . . 487 ,499 . 5 f ^2882,30 

4- • 1727,073. 6. . ic838,68 
6. . 2619,760. 6 f 16730,61 

17. . 7080 ,920 . 4b3j1,38 
6. . 2519 ,760 . 6 f. 17648,66 

1 3 1194,370. 7- • 8806,17 

"otaux. . 1 5529 ,682 . 6 7 105217,80 

P e n d a n t l 'an 6, le total a été de 1 5 i 4 9 , 6 6 Ici-
lolitres , et le degré commun de 6 rr envi ron , 
d ' o ù l 'on voit que le degré s'est élevé avec le 
p rodu i t . Cependan t le cont ra i re est a r r ivé sou
ven t dans les années précédentes . On regarda i t 
c o m m e démon t r é pa r l ' expér ience , que le pu i t s 
de l 'É tang d u Saloir augmenta i t en degré lors
qu ' i l augmenta i t en p rodu i t , et q u e le pui ts 
Cornoz a u cont ra i re d iminua i t en degré , l o r s 
q u e , par suite des pluies, il augmen ta i t en p r o 
du i t . On a l'ait enlever cette année les ter res que 
les grandes pluies avaient accumulées a u t o u r 
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Récapitulation des quantités d'eaux qui sont 
sorties des trois puits , et qui ont été mises 
en graduation pendant l'an 7. 

N O M S 

. D E S P U I T S . 

PRODUITS 
évalués 

en kilolitres. 

Degrés 
com
muns 

de 
sature-

POIDS 
du sel évalué 

en myria-
gramhies. 

A. Lons-le-Saunier. . 

B. &'JRtang du Saloir. 
47196 ,000 . 

4843 ,3oo . 
13329,882. 

109373,90 

342^2,97 

105217,80 

Totaux. . . . 67569,182. 3 f 248824,67 

O n constate à chaque cuite la quant i té d 'eau 
q u i est i n t rodu i t e dans la p o ê l e , et au, m o 
m e n t de sou in t roduc t ion on éprouve son de 
g ré . Le relevé de chacune de ces épreuves met 
à por tée d 'est imer la quant i té d 'eau qui a été ver
sée dans les poêles p e n d a n t l 'année ; son degré 
c o m m u n est le sel qui y était con t enu . Les résul
ta ts qui ont é té ainsi obtenus ont servi à faire les 
compara isons suivantes : 

d u bâ t iment qui renferme le pui ts Cornoz . Ces 
ter res , sans doute , favorisent dans les grandes 
inonda t ions l ' in t roduc t ion des eaux douces 
dans le pui ts don t il s 'agit. Il est vraisemblable 
q u e c'est u n e loi cons tante que les sources sa
lées a u g m e n t e n t en degré lorqu 'el les a u g m e n 
ten t en p rodu i t . Les except ions à cet te l o i , qu i 
o n t l ieu dans quelques sou rces , ne doivent ê t re 
cons idérées que comme produi tes pa r des cau
ses é t rangères et accidente l les . 
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I I 3 

D'après la récapitulation ci-dessus, la totalité mjmag. 
de l'eau mise en graduat ioncontenai t en sel. . 248824 ,67 

La totalité de celui contenu dans les muires 
introduites dans les poêles , a été d?, . . . . . 393429,20 

Différence qui est l'effet des pertes occasion
nées par fa graduation 553^5^47 

Le degré commun de toutes les épreuves faites 
au commencement de chaque cuite , a été de. . i 4 c 1 . 7 

Celui des eaux mélangées des trois puits , de. 3 y 

Différence produite par la graduation. . . . 10 \ 

A i n s i , chaque degré don t les eaux ont é té 
élevées pa r la g radua t ion j a coûte env i ron deux 
p o u r cen t de pe r te de la totali té du sel con t enu 
dans les eaux graduées . 11 y a des per tes i n é 
v i tab les , mais celles-ci s 'élèvent bien au-delà de 
ce qu'elles dev ra i en t ê t re . A cette occasion 011 
doi t observer qu ' i l n ' a été fait a u c u n e r é p a r a 
t ion considérable aux bassins de g radua t ion de
pu is assez long-tems , ce qui a donné l ieu à des 
coulées dans plusieurs de ces bassins. Ceux q u i 
reçoivent d i rec tement les eaux d u pui ts de 
Lons- le -Saunie r , sont hors de service sur u n e 
é t endue de 5j'à m è t r e s , la tota l i té des bâ t imens 
é tan t de i5o8 7 mèt res . 

Nota. Cette Notice est extraite à'un Mémoire qui a été 
communiqué an Conseil des mines par le Cit. Chardar. 
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N O T I C E 

SUR L A F O N T A I N E D E L A F U M E R O L E , 

A L A S O L F A T A R E D E P O U Z Z O L E S . 

LES détails aussi intéressans qu ' instruct ifs q u o 
M . Breislak a publ iés sur la fontaine de la fu-
m e r p l e , à la Solfatare de Pouzzo le s , dans son 
ouv rage ayan t p o u r t i tre : Voyages Physiques 
etLytliologiques dans La Campanie, nous ayant 
p a r u susceptibles de fixer l ' a t tent ion de nos lec
teurs , nous avons pensé qu' i ls nous saura ient 
g ré d 'avoi r inséré dans ce recuei l la No t i ce 
suivante , q u e nous avons ext ra i te en entier de 
l 'ouvrage dont nous venons de par ler ( t ) . 

L a par t ie de la Solfatare , où s 'élèvent u n e 
infinité de fumeroles , les unes au pied , les 
au t res sur le p l an incl iné de l ' escarpement d e 
la m o n t a g n e , « offre , di t M. Breislak , u n 
3> b r i l lant t ab l eau , lorsqu 'on l 'observe au lever 
» d u soleil dans la ma t inée froide d 'un j ou r 
« serain 

« Ces v a p e u r s , ajoute l ' a u t e u r , ne p o u v a n t 
faci lement se dissoudre dans Pat inosphère r e 
froidi , et se condensan t p a r le contact de 

(1) Cet ouvrage, auquel l'auteur a joint un Mémoire sur 
la constitution physique de R o m e , se trouve à Paris , chez 
Dentu , imprimeur-libraire, Palais du Tribunat. 
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ï 'a ir , fo rment u n e infinité de colonnes torses 
q u i ondu len t en c h e r c h a n t à s 'élever ; la d i 
versité de leurs d iamètres , c e l l e des hau teu r s 
auxquel les elles s ' é l èven t , celle de leurs dif
férentes incl inaisons , offrent les plus s ingu
liers aspects. A u milieu d'elles et du c e n t r e 
d ' u n e t o u r sortai t majes tueusement u n e c o 
l o n n e éno rme de f u m é e , don t les au t res s e m 
bla ien t former le cor tège . Cette t o u r é ta i t u n e 
fonta ine de vapeurs , et le p lus h a r d i t ravai l 
q u i se soit exécuté à la Solfatare . A v a n t q u ' o n 
l 'a i t ent repr is , il y ava i t à sa place u n t rou 
de i 3 déc imètres ( 4 p i eds ) de d iamèt re , et de 
p rès de 3 mètres ( 9 p i eds ) de p r o f o n d e u r ; de 
son p lan infér ieur sor ta ient que lques f u m e r o -
les , qu i , rassemblant u n e épaisse fumée d a n s 
la capaci té de ce pui ts , formaient u n e p e r p é 
tuel le co lonne de vapeurs . U n e informe m u 
rai l le de p ier res superposées l ' une à l ' au t re % 

sans m o r t i e r , sou tena i t les terres de ce p u i t s , 
e t il fallait souvent r accommoder ce grossier 
et frêle a p p u i . D e sa par t ie infér ieure s 'élevait 
u n gros quar t i e r de r o c h e r au t ravers d ' u n e 
f e n t e , duquel la vapeur jaill issait en sifflant. 
On avait l 'usage de disposer a u t o u r des pa ro i s 
rabo teuses de ce pu i t s , que lques m o r c e a u x 
de tuiles ou de b r iques auxque l s s 'a t tachai t l e 
m u r i a t e ammoniaca l , sous I n f o r m e de I rou-
pes et sous celle de croûtes « . 

ce M a première i d é e , d i t M . Breislak , fut de 
rassembler cette masse d e vapeurs , et de la 
forcer à c i rculer dans des tubes d ? .terre cu i t es . 
J ' e n fis l 'expérience , elle r éus s i t ; e t dans l 'es
p a c e de quinze j o u r s l ' in té r ieur de ces. tubjes 
fut r evê tu d 'une c roû t e de mur ia t e d ' amnio -

I l 4 
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n iaque de 7 à o mil l imètres (3 à 4 l ignes ) d'é
paisseur . E n c o u r a g é pa r ce succès , lj 'entre
pr is d 'é largir le pui ts , et de lui donne r le 
d i amèt re de 5,2 mèt res ( 1 6 p i e d s ) . Considé
r a n t ensuite que toutes ces peti tes fumeroles 
devaient avoir pou r source u n e g rande masse 
de vapeurs qui , n ' a y a n t pas u n e issue suffi
sante p o u r se faire j o u r en total i té , se d iv i 
sai t on au tan t de r a m e a u x qu 'e l le t rouvai t de 
fentes , je pris le pa r t i d'abaisser le fond du 
pu i t s p o u r découvr i r la source commune des 
ïumero les . A mesure qu 'on creusai t , il se 
t rouvai t que le quar t ie r du rocher qu i o c c u 
pa i t le fond du pui ts , p ro longea i t ses rac ines 
sous te r re ) on parv in t enfin à le découvr i r 
e n entier , et l ' ayant mesuré , je t rouvai que 
sa solidité étai t de 28 mètres-cub. (844 pieds 
c u b e s ) . Il fallut le r o m p r e à coups de mar 
t e a u , et avec des coins de fer ; la na tu r e du 
l o c a l , celle des te r res e n v i r o n n a n t e s , r e n d a n t 
t r o p péri l leux l 'emploi du pé ta rd . Quoiqu ' i l 
se t r ouvâ t dans u n endro i t d ' une ex t rême cha
l e u r , et a u mi l i eu de vapeurs t r è s -denses , 
la lave don t il é t ak formé était t rès-dure , et 
faisait feu sous les coups de l 'acier ; ce qui 
m o n t r e que la seule et simple act ion des va 
p e u r s est insuffisante pou r la décomposi t ion 
des laves. P a r v e n u enfin à me débarrasser d e 
s a . m a s s e , je cont inuai à faire creuser . A me
sure que le fond du pui ts s 'abaissa i t , l ' inten
si té des exhalaisons et celle de la cha leur a u ç -
m e n t a i t , les pet i tes lumeroJes d i s p a r u r e n t , et 
u n e masse uni forme de vapeurs jaillissait de 
l 'entière surface du fond du pu i t s . U n bru i t 
sourd qu i se faisait sent i r vers un de ses cu~ 
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tés , m' indiqua la direct ion suivant laquelle je 
devais chercher leur source pr incipale . L 'ex
cavation fut di r igée ve:s ce po in t . La s i tuat ion 
des ouvriers ne pouvai t être plus i n c o m m o d e . 
Le degré de cha leur était à 4° degrés de Réau-
m u r , et le re tent issement qui se faisait sentir, 
à chaque coup de pic , les tena i t dans la 
frayeur cont inuel le de voir s 'ouvrir que lque 
caverne sou te r ra ine . La dens ' t é de la fumée 
empêcha i t non - seu l emen t de pouvoi r r econ
na î t re les objets m ê m e du travai l , mais p ro 
duisait en ou t re u n e a rdeur que les yeux ne 
pouva ien t suppor te r . Malgré tan t d 'obstacles , 
l 'excavat ion se con t inua ; à la profondeur de 
10,4 mètres (32 p i eds ) , se rencont ra un m o r 
ceau de lave de gy5 mil l imètres (3 p i eds ) car
rés de superficie , et d ' envi ron 65o mil l imètres 
( 2 p ieds ) de p rofondeur ; a u t o u r de ses bords 
ja i l l i rent subi tement u n e infinité de f :rneroles 
q u i , en sifflant, chercha ien t à s 'échapper dans 
l 'air : le reste du fond de l 'excavat ion cessa de 
d o n n e r de la fumée. Il fallut lever cette p ier re 
avec u n pieu de fer ; mais à peine elle était 
soulevée de 54 à 8o mil l imètres ( 2 à 3 p o u c e s ) , 
qu ' i l en sorti t u n impé tueux cou ran t de fumée 
q u i obscurc i t tou t le l ieu , et aveugla p o u r u n 
ins tan t les t ravai l leurs : cependan t ils eu ren t 
le courage de ne point a b a n d o n n e r le p i eu 
jusqu 'à ce tpie la p ier re fut en t iè rement ren
versée. Lorsque je pus m ' a p p r o c h e r d u t r o u 
qu'el le avait o u v e r t , j ' ape rçus u n vide souter
rain qui se dir igeai t vers le sud-oues t du cra
tère . De cette cavité sortai t u n pe rpé tue l t o u r 
billon de vapeurs . A y a n t in t rodu i t le t h e r m o 
mètre dans cette ouver tu re , il m o n t a , dans io 
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m i n u t e s , de 12 degrés de R é a u m u r à 70 ; je l'y 
laissai pendan t deux h e u r e s , et il devint s ta-
t ionna i re à 77 degrés » . 

« Laissant alors cet te bouche au cent re d ' une 
aire de 2,3 mèt res ( 7 pieds ) de d iamètre , j e 
c o m m e n ç a i à faire poser les fondemens d ' u n e 
t o u r de xo,4 mètres ( 3 2 p ieds ) de h a u t e u r . 
U n escalier en spirale paral lèle à la t o u r , e t 
u n i pa r u n e voûte à son m u r extér ieur , ' donne 
u n facile accès à cet te source souter ra ine de 
vapeurs . ( Voyez les Jig. 1 et 2 , PL II. ) Je p e u x 
faire r e m a r q u e r ici u n p h é n o m è n e qui se fit aper
cevoir lors de sa cons t ruc t ion . A mesure qu 'on 
employai t le mor t i e r composé de p o u z z o l a n e , 
il devenai t su r - l e -champ de couleur verdâ t re „ 
e t après que lques heures prena i t u n e couleur 
ver t - fcncé t e n d a n t à l ' azur ; effet de l 'act ion 
d u gaz h y d r o g è n e sulfuré sur le fer con tenu 
dans la pouzzolane » . 

« La' peti tesse de la source d ' eau d o n t nous 
avons par lé ci-dessus , la difficulté de la puiser 
et de la t r anspor te r jusqu ' à l ' a t e l i e r , sa néces 
sité p o u r u n labora to i re de selç , et l 'excessive 
dose d 'humidi té don t sont chargées les fume-
roles , furent les motifs q u i engagè ren t à t â 
che r de t i rer par t i de cet te masse de vapeur s 
p o u r e n ob ten i r de l ' eau . D o l o m i e u , dans son 
voyage aux îles de L ipa r i , décr i t u n ruisseau 
de l 'île Pante l le r ia , formé pa r des "wapeurs q u i , 
à leur sort ie de t e r r e , passent sous u n e galerie , 
et à mesure qu 'el les se refroidissent pa r le con
tact de l ' a i r , se condensen t en gout tes q u i , cou
lan t le long de ses parois , d o n n e n t naissance 
à ce pet i t ru isseau. Sur cet e x e m p l e , je m e 
flattai, di t M . Breislak t q u ' e n fe rmant le soin-
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met de la t ou r avec u n toit de i , a 5 mètres ( 6 
pieds ) de h a u t e u r , et élevant la tou r de 3,2.5 
mèt res ( 10 pieds ) au-dessus du n iveau du sol 
de la Solfatare , une é lévat ion de i5,6 mè t res 
( 4 8 pieds) suffirait p o u r produi re sous le cha
p i teau la condensa t ion des vapeu r s ; mais je m e 
t rompa i beaucoup , et l ' expér ience m 'appr i t 
que l ' exécut ion ne s 'accorde pas tou jours avec 
les projets . Le chapi teau fait en planches bien 
jointes ayan t été placé , et les fenêtres de la 
t o u r fermées , il ne se m o n t r a pas u n e gou t t e 
d ' eau pa r le t u y a u . Le ma l consis tant e n ce 
q u e les vapeurs ne pouvaien t ainsi se refroidir . 
J ' imag ina i de percer le chapi teau de p lus ieurs 
t rous , afin que l 'air ex té r ieur p û t , en s ' in-
t roduisan t au-dedans d u chapi teau , p r o d u i r e 
l'effet désiré : on y fit donc cen t qua t r e -v ing t 
t rous d 'un demi -pouce de d iamèt re . Les va 
peu r s suivi rent cette issue q u ' o n leur d o n n a i t , 
mais -aucune gout te d 'eau n e se forma. A d a p 
te r à ce chap i t eau u n ré f r igé ran t , c 'était cons-t 
t ru i re u n e m a c h i n e qu i avait sans cesse b e 
soin de la présence et du t ravai l des h o m m e s ; 
fabr iquer sur l 'ouver ture de la t o u r u n e yoû te , 
et y faire about i r u n e galerie suffisamment p r o 
longée , imi tan t ainsi pa r l 'ar t ce que la n a t u r e 
avai t fait à la Pante l le r ia , c 'é ta i t se je ter d a n s 
d e u x i n c o n v é n i e n s graves : le p r e m i e r , celui 
d ' une g rande dépense ; ca r qu i pou r r a i t -«dire 
j u s q u ' o ù u n tel édifice eû t dû se p ro longe r 
-pour q u e les vapeurs s'y fussent refroidies , 
e t qu i pouvai t prévoi r de combien il eû t fallu 
élever la t o u r ou abaisser le sol d e cet te ga
lerie , p o u r que l 'eau résu l tan te des vapeurs 
eû t t rouvé la ç e n t e convenable p o u r ar r iver 
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au plan du te r ra in de la Solfatare ? Le second! 
était que l ' adopt ion d 'un m o y e n si d ispendieux 
n ' eû t about i t qu ' à por te r l 'eau au n i v e a u du 
s o l , tandis qu' i l fallait qu 'el le pû t arr iver par 
u n c a n a l , depuis la t ou r jusqu ' à la fabrique 
d ' a l u n , d o n t le n iveau est supér ieur à celui 
du te r ra in où. est bât ie la t ou r 

» Le besoin comme la difficulté consis tant 
dans le refroidissement des v a p e u r s , je pensai 
qu 'en les divisant en un g r a n d n o m b r e de 
petits Idets , j ' a t t e indra i s le b u t avec plus de 
facilité. Je fis donc faire quat re-vingt -d ix a u 
tres t rous au ' chap i t e au , qu i avec les cent qua 
t r e - v i n g t p r e m i e r s , en formèrent d e u ^ cent 
so ixan te -d ix auxquels je fis ajuster u n t ube 
de bois de 97J mil l imètres ( 3 p ieds ) de lon 
gueur . Alors , de l 'ext rémité de ces tubes , 
l 'eau commença à distiller ; il ne restai t p lus 
qu 'à t rouver ie moyen de r é u n i r tous ces 
iilets d 'eau en u n réservoir c o m m u n . -Satis
fait d 'avoir fait le pas le plus difficile , je 
me re t i ra i chez moi ; mais au bout de qua t re 
heures j ' a p e r ç u s q u e mes tubes n e fournis
saient plus d ' e a u , et n e donna ien t passage 
qu 'à des vapeurs . E n réfléchissant sur ce p h é 
n o m è n e , je n ' e n vis d ' au t re cause que le t rop 
peu de l o n g u e u r des tubes . E n effet , l o r s 
que les vapeurs les avaient p a r c o u r u s u n cer
tain tems , n e p résen tan t qu ' une très - pet i te 
surface à l ' a tmosphère , ils deva ien t p ro inp té -
ment s 'échauffer au po in t de n ' ê t r e plus p r o 
pres a les condenser . P o u r m e convaincre de 
la justesse de cet te r é f l ex ion , ]e pris u n tube 
de 2 ,6 mèt res ( 8 pieds ) de long , je le réu
nis à l 'un des tubes de bois , et su r - l e - champ 
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la gout te d 'eau r epa ru t ; j e le laissai le reste 
d u j o u r et plusieurs jours ensuite , et l ' eau 
n e m a n q u a plus de couler . Il n e s'agissait donc 
plus que de subst i tuer aux premiers tubes t rop 
cour t s des tubes de 2 , 6 mètres ( 8 p ieds) de 
l o n g u e u r . Mais de quelle mat ière converiait-il 
de les faire ? De bois , cela paraissai t impos
sible , parce q u ' o n n ' e û t pu d o n n e r à leurs 
parois le peu d 'épaisseur don t ils avaient b e 
soin , et pa rce q u ' o n m a n q u a i t d 'outi ls p r o 
pres à forer convenablement des tubes d ' u n 
si pe t i t d iamètre , et d 'une telle l o n g u e u r . D e 
mé taux , on ne pouva i t les employer à u n tel 
usage , parce que le gaz hydrogène sulfuré les 
aura i t en t rop p e u de tems dissous et rongés . 
D e ver re , sa fragilité était u n obstacle i n 
vincible , la grêle les pouva i t rompre , u n vent 
u n peu fort les eû t brisés en les faisant h e u r t e r 
les uns cont re les aut res . Heureusemen t l ' idée 
d'y employer le roseau , me vint . Cette p lan te 
se t rouve p resque p a r t o u t et ne comporte a u 
cune dépense . J ' adap ta i donc u n roseau à cha
cun des doux cent so ixante-d ix t rous ; l e u r 
l o n g u e u r fut dé te rminée de man iè re qu ' i ls 
about issa ient à u n canal p ra t iqué sur le som
met d 'une fabr ique circulaire concen t r ique à 
la t o u r , et d ' u n plus g r a n d d iamèt re qu 'e l le , 
qu i recevant t ou te l eur disti l lation , la por t a i t 
dans u n réservoir c o m m u n . La d u r é e des t u 
bes de roseau , est communémen t de qua t re à 
cinq mois, Cra ignant enfin , que l 'action con
t inue des vapeurs n ' endommageâ t le c h a p i 
t eau , quo ique formé de p lanches assez épa i s 
ses , je résolus de m ' e n servir comme d 'une 
charpente p o u r le couvr i r d ' une coupole qu i 
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fût fabr iquée en pouzzo lane et en pierres p o n j 

ces. Ayan t examiné cette eau , je la t rouvai 
cha rgée de gaz hydrogène sulfuré , et con te 
n a n t le mur i a t e d ' a m m o n i a q u e et les sulfates 
d ' a l umine et de fer. Ces vapeurs cependan t 
n e se chargent de ces d e u x derniers sels , 
qu ' en c i rculant dans la t ou r , et léchant la 
surface de ses murs revê tus de ces efflores-
cences salines » (1). 

La quan t i t é d 'eau que fournissai t par jou r 
la fon ta ine qui nous occupe en ce m o m e n t , 
n ' é t a i t jamais rtioindre de six à sept t o n n e a u x 
de q u a t r e cent q u a t r e - v i n g t s bouteilles cha
c u n ( 3 kiloli tres ). M . Breislak observe que 
cette g r a n d e massse d 'eau n 'é ta i t pas t enue en. 
dissolut ion dans la vapeur qui s'élevait de l ' in
t é r i eu r du volcan. « C 'é ta i t , d i t - i l , u n nouveau 
p r o d u i t quise form ait par la combinaison de l 'hy-
d r o g è n e du gaz avec l 'oxygène de l ' a tmosphère ; 
a u fond de l a t ou r et près de l'orifice que j ' a i 
décr i t , ajoute M. Breis a k , la vapeur étai t sè
che , e t consistait en un to r ren t b rû lan t de gaz. 
L ' h u m i d i t é s'y manifes ta i t à mesure qu ' i l se 
mêlai t avec l 'air a tmosphé r ique . Le résul ta t de 
la combinaison de deux gaz d 'hydrogène et 

, d 'oxygène , conservait la forme de vapeur , 
t an t qu ' i l étai t an imé pa r beaucoup de calo
r i q u e , et se condensai t en e a u , à mesure qu ' i l 
se refroidissait . P o u r que les vapeurs de la 

(1) Les fig. î , 2 et 3 , Pl. II, représentent la Fontaino 
cjui v ient d'être décrite. 

Figure première. Plan de la Fontaine. 
seconde. Coupe sur la l igne A B. 

i. i troisième. Elévation. 
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Solfatare pussent donne r de l 'eau , deux c h o 
ses é ta ient donc requises . La première , leur 
mélange avec l 'air a tmosphér ique qui décom
posai t le gaz hyd rogène sulfuré , la seconde 
u n refroidisseinerit suffisant. C'est aussi la ra i 
son pou r laquel le on t rouvai t des inc rus t a 
t ions de soufre dans les tubes où la v a p e u r 
avai t circulé que lque tems. Car le gaz h y 
d rogène sulfuré se décomposant , l ' hyd ro 
gène se combinai t avec l 'oxygène et p r o d u i 
sait de l 'eau , tandis q u ' u n e par t ie du soufre 
passait à l 'état d 'acide sulfurique , et l ' au t re 
se déposai t sur les corps qu'el le rencont ra i t ?>. 
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Sun les Couleurs, suivies d'un procédé pour 
préparer une couleur bleue aussi belle que 
l'outremer. 

Par le Cit. T H E N A n D. 

Q U O I Q U E les couleurs a ient déjà é té l 'objet 
d ' u n g rand n o m b r e de r e c h e r c h e s , à pe ine en 
connaissons - nous q u i possèdent le degré de 
perfection qu 'ex ige la pe in tu re . 

Q u e l q u e s - u n e s m a n q u e n t d ' in tens i t é ; p lu
sieurs ne sont poin t assez v ives ; la p lupa r t ne 
sont poin t assez pures , et toutes alors n e p r o 
duisent , m ê m e sous le p inceau le plus h a b i l e , 
q u e des effets beaucoup moins f rappans. l i e n 
est encore qui séduisent pa r l 'éclat don t elles 
b r i l l en t ; m a i s , peu solides , elles ne saura ien t 
résister aux agens des t ructeurs qu i se t rouven t 
dans l ' a tmosphère . Ce sont celles-ci sur - tout 
q u i , dans tous les t e m s , furent p o u r les pe in t res 
la source des plus justes regre ts . Combien de 
leurs ouvrages sont à peine venus jusqu 'à n o u s , 
o u au moins on t éprouvé d u tems des a l t é ra 
t ions si p r o f o n d e s , qu' i ls sont loin d 'ê t re a u 
jou rd ' hu i ce qu ' i ls étaient il y a u n siècle! 

Qu 'on examine les chef-d 'œuvres des grands 
maî t res anciens , m ê m e de ceux q u ' o n appel le 
coloristes , o n y voit sans dou te des part ies ad
mirab les , mais la p l u p a r t , noircis ou décolorés , 
o n t perdu la f ra îcheur qu' i ls avaient d 'abord , 

et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES, etc. 120 

e t cet te richesse de n u a n c e s qui a joutent t an t 
de charmes a u x t ab leaux , q u a n d elle s 'unit à 
la perfection d u dessin. 

Il appar tena i t à u n Minis t re p ro tec teur des 
6 c i e n c é s , don t il recule les b o r n e s , même a u 
mil ieu du soin des affaires publ iques , de v o u 
loir qu 'on fît p o u r la pe in tu re ce qu' i l a fait p o u r 
plusieurs autres ar ts ; q u ' o n éclairât p a r la chi 
mie les procédés qu'el le emploie dans la fabri
ca t ion des couleurs ; q u ' o n rectifiât les u n s , 
qu 'on proscrivî t les au t res ; q u ' o n e n c réâ t de 
nouveaux , et q u ' o n les assujettît tous à u n e 
marche cons tante et cer ta ine . Il a b ien voulu 
m e cha rge r de ce t ravai l impor t an t . Si je n ' a 
vais consulté que mes forces , la cra inte de n e 
pas .réussir m'ei i t sans dou te empêché de l 'en
t r ep rend re ; mais plein du désir de découvr i r 
dans la mat ière de nouvel les et d 'ut i les p r o 
pr ié tés , gu idé d 'ai l leurs pa r les sages avis des 
Cit. Vincent et Mérimée , sensible su r - t ou t à la 
m a r q u e d'estime don t le Minis t re m ' h o n o r a i t , 
je me suis empressé de rempl i r ses in ten t ions , 
e n c o m m e n ç a n t des recherches qui on t u n b u t 
d 'uti l i té réelle , et qu i n e peuven t ê t re q u e 
plus ou moins avantageuses à la sc ience. 

De toutes les couleurs qu i m a n q u e n t à la 
pe in tu re , il n ' e n est a u c u n e qu i lu i soit p lus 
nécessaire que le b leu ; on peu t même dire q u e 
c'est celle dont elle a le plus besoin. 

E n effet; elle t rouve dans les combinaisons 
du p lomb avec l 'oxygène , des b l ancs , don t le 
seul défaut est de s 'al térer l égè rement avec le 
t ems .Le fer lui fourn i t des rouges et des j aunes , 
auxquels il ne m a n q u e que n c u d'éclat ; et elle 
possède dans l 'arsenite de c u i v r e , un v e r t , qu i 
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ne laisse à désirer q u ' u n d e g r é d e p lus d'inten> 
site. L ' o u t r e m e r lui o f f re , à la v é r i t é , le bleu 
le plus beau et le plus solide qui puisse exis
ter ; mais ce t t e cou leur autrefois si c o m m u n e , 
q u e le p r ix en étai t assez m o d i q u e p o u r q u s 
tous les peintres pussent l ' e m p l o y e r , est deve 
n u e si r a r e a u j o u r d ' h u i , qu 'e l le se paie p lus 
xna'au poids de l ' o r , et que la min ia tu re s'eule , 
p o u r ainsi dire , p e u t en faire "usage. Dans 
tou te au t r e c i r cons tance , o n est p resque t o u 
jou r s obligé d e se servir de b leu de Prusse . Ce 
bleu est bien exempt de la p l u p a r t -d-es incon
vén ien t q u e présente l 'azur ; il est v ra iment 
céleste e t si in tense qu ' i l pa ra î t no i r ; il se r é 
du i t faci lement eu p o u d r e ; il se môle aussi bien 
avec l 'hui le qu ' avec la g o m m e ; il r éun i t enfin 
tou te s les qua l i t és , si on en excepte u n e seule , 
la solidité 5 mais ce défaut est le p lus à. c ra in
d r e pa rce qu ' i l est sans remède. Q u ' o n jet te les 
y e u x sur u n tab leau i t ioderne ; le ciel q u i en.est 
d ' abord admirab le , pe rd bientôt d e s o n écla t ; 
il s 'altère , il devient p ro inp tement v e r t , et dès -
lo rs on n ' y r e c o n n a î t p lus ce lu i d e la n a t u r e . 

J e devais d o n c commence r pa r r e che rche r 
u n bleu q u i p û t suppléer l ' ou t r emer . L e t r o u v e r 
« t a i t u n problème, don t la so lu t ion n e me pa
raissai t q u e difficile e t n o n pas impossible . J e 
le résolus b e a u c o u p p lu tô t q u e je n e l 'espérais . 
J 'avais observé q u e le beau bleu q u i o r n e les 
vases de la m a n u f a c t u r e d e Sèvres , étaitfait avec 
de i 'a rsenia te de c o b a l t ; je pensa i qu ' en faisant 
u n mélange ^xac t de ©e sel e t d ' a lumine ré
c e m m e n t précipi tés , o n obt iendra i t peut-être 
le même r é s u l t a t ^ J e fis l ' expér ience , elle eut 
u n p le in succès ; r épé tée plusieurs fois , ells 
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réussi t cons tamment ; elle eut encore plus de 
succès avec le phospha te de c o b a l t , et j ' o b 
tins aussi u n e belle cou l eu r en m e servant de 
borate . M o n p remie r soin fut alors d'essayer s'il 
serait possible de subs t i t ue r , -dans ces différen
tes opéra t ions , les au t res bases salifiabies à 
l ' a lumine ; p o u r cela je var ia i les doses de cha
cune d'elles ; je g radua i le feu avec b e a u c o u p 
de ménagemen t : voici ce u u ' o n t p r o d u i t tous 
ces essais. 

1 e r . L a silice m ' a d o n n é u n e mat iè re fri tée 
et violet te. 

2 ° . La m a g n é s i e , u n e substance d ' un b l a n c 
gr isâtre . 

3 e . L a c h a u x , la barî té e t s trori t iane o n t dé
composé le s e l , et l 'oxyde a b s o r b a n t l ' o x y g è n e , 
est d e v e n u noix. 

4 e . La potasse et la soude sont les seules q u i 
a ient formé u n bleu vif à la vér i té , mais s e n 
s iblement v io leç , e t qu i îd'ailleurs n e pouva i t 
sécher. 

Conva incu d ' ap rès cela , que l ' a lumine é ta i t 
la seule base salifiable , qu i p û t pa r la calc ina-
d o n avec les sels de cobal t former u n e .couleur 
b leue , il n e me restait p lus qu ' à dé t e rmine r 
quel é ta i t celui d 'en t re eux qui donna i t la plu$ 
belle et la plus p u r e . J e n e ta rda i po in t à r e 
conna î t re que le bleu d u bo ra t e égalait à pe ine 
celui q u ' o n obtenai t avec les autres sels de co
ba l t ; et r e m a r q u a n t d 'a i l leurs que son p r ix se
ra i t beaucoup t rop considérable ,*je ne c r u s 
pas devoir le soumet t re à de plus longues épreu
ves. Je por ta i d o n c tou te шоп a t t en t ion sur les 

I 2 
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phospha tes et les arseniates ; je les mêlai en 
p r o p o r t i o n s différentes avec l ' a lumine , et à 
force d'essais , j e parvins b ien tô t à t rouver les 
mei l leures . 

i e r . Par t ie égale d ' a lumine et de phospha te 
m ' o n t donné u n bleu t i ran t sur le vert . 

i'. i , 5 -d ' a lumine e t 1 de phospha te m ' o n t 
d o n n é u n bleu assez beau. 

3 e . 2, d ' a lumine et î de phospha te m 'on t 
d o n n é un bleu t rès-beau , très-vif et t rès-pur . 

4°. 3 d 'a lumine et î de phospha te m ' o n t 
d o n n é u n bleu presque aussi beau que le p r é 
cédent . 

5 e . 4 d ' a lumine et i de phospha te m ' o n t 
d o n n é u n e n u a n c e moins r iche , mais p u r e . 

6'. 5 d ' a lumine et î de phospha te m 'on t 
d o n n é u n e n u a n c e d 'un bleu p u r , mais en
core moins foncée. 

. i™. ~ d ' a lumine et i d 'a rsenia te m 'on t d o n n é 
t ine n u a n c e violet te . 

2 . e . î d ' a lumine et î d 'arseniate m ' o n t d o n n é 
u n bleu foncé vif et pu r . 

3 e . a d ' a lumine et î d 'arseniate m ' o n t d o n n é 
u n e cou leur presqu 'auss i r iche que la p récé 
den te . 

4°. 3 d ' a lumine et i d 'arseniate m ' o n t d o n n é 
u n e cou leu r encore moins foncée , mais t o u 
jou r s p u r e . 

Ainsi l e ^ p ropor t ions les plus avantageuses 
s o n t : p o u r le bleu à base d ' a r sen ia t e , i d 'a r 
seniate et a , 1,5, a d ' a l u m i n e ; et p o u r le bleu 
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à b a s e de p h o s p h a t e , 1 de p h o s p h a t e , i , 5 , 2, et 3 
d ' a lumine . Avec moins d 'a lumine , on obt ient 
des nuances violettes ouve r t e s ; avec plus d 'a lu
mine , il en résul te des nuances bleues , mais-
moins foncées. Celles des arseniates m 'on t p a r u 
cons t ammen t , quelle que fût la quan t i t é d ' a lu 
m i n e , moins vives et moins intenses que celles 
des phosphates , et celles des phospha tes elles-
mêmes le sont mo ins que l ' ou t remer à cen t 
francs l 'once. 

A u reste , on conçoi t que le c o u p de feu 
doit s ingul iè rement influer sur le t on que 
p r e n d la couleur . J 'a i fait à cet égard p l u 
sieurs observations qu i p o u r r o n t servir de gui 
d e . Q u a n d le mélange se compose de par t ies 
égales , le coup de feu nécessaire est le rouge 
cerise ; il doi t être plus fort , si la quan t i t é 
d ' a lumine est plus g rande ; il n e f a u t pas 
qu ' i l soit t rop v i o l e n t , la cou l eu r serai t moins 
br i l lante et moins in t ense . E n g é n é r a l , p o u r 
saisir le degré de feu le plus convenable , i l 
faut re t i rer de tems à au t re , de la mat iè re d u 
c r e u s e t , et observer avec soin la te inte qu ' e l l e 
a. Quo ique cette règle soit assez cer ta ine , 
elfe n e doit pas cependan t dispenser , avant 
d 'opérer en g rand , de consul ter soi -même 
l ' expér ience u n g rand n o m b r e de fois ; car 
ma lg ré l 'hab i tude que j ' a i acquise , il m 'es t 
arrivé , comme on le ver ra dans les échant i l 
lons que j ' a i eu l ' h o n n e u r de présenter à l ' Ins
t i t u t , de ne po in t a r rê te r l 'opéra t ion à p r o 
pos , et d'obtenir, des tons plus ou moins foncés 
et plus ou moins brilians. 

La maniè re de p répa re r l 'arseniate et le 
phospha te d e coba l t , n ' a pas moins d ' influence 

I a 
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que la t empéra tu re sur les résultats de l 'ex
pér ience , O n ne saura i t p r e n d r e t rop de p r é 
cau t ions p o u r en sépare r le fer que la m i n e 
tle cobalt cont ient tou jours . Sa présence n u i 
ra i t s ingul iè rement à la p u r e t é de la cou leur ; 
c 'est p o u r q u o i je me pe rme t t r a i d 'entrer dans 
que lques détails à ce sujet . 

P o u r faire de l 'arseniate de cobal t avec cet te 
m i n e y. q u e je suppose composée , comme celle 
d e T u n a b e r g dont je me suis servi , de soufre r 

d 'a r sen ic , de fer et de cobalt , je la change 
p a r l 'acide n i t r ique en acide sulfuri^ue , et 
e n arsenia te de 1er et de cobalt ; après avoir 
évaporé la l i queur p o u r en dégager l 'excès d'à» 
c ide n i t r i q u e , je l 'e tends d ' e a u , et j ' y ajoute 
p e u - à - p c u u n e dissolution faible de p o t a s s e , 
q u i en sépare tout l 'arseniate de fer sous la 
forme de flocons blancs : alors filtrant et ajou
t a n t de n o u v e a u de la potasse toujours é ten
d u e d ' e a u , j ' ob t iens u n b e a u précipi té rose q u i 
es t l 'arseniate de cobal t . On ne doit pas me t t r e 
u n excès d 'alkali ; le précipi té serait en parti© 
décomposé ; il deviendrai t bleu , et n e serai t 
p lus si p ropre à rempl i r l 'objet qu 'on se pro
pose . D e toute au t r e mine de c o b a l t , on pou r 
ra i t p a r u n moyen semblable ou l égè rement 
modifié , obteni r l ' a rsenia te de cobal t . 

D a n s la p r épa ra t i on du phospha te de co^ 
b a l t , il faut suivre u n au t r e p rocédé . On grille 
d ' abord la m i n e , j u squ ' à ce qu' i l n e s'en dé 
gage p lus de vapeurs arsenicales malgré la 
violence d ' un feu long- tems soutenu ; puis on 
la trai te par l 'acide n i t r ique ; le fer s 'oxyde 
en rouge et ne se dissout pas j p a r la filtra-
t ion on le sépare ; ensui te o n fait r app roche r 
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ia. l iqueur p o u r enlever l 'acide qui n 'est poin t 
e n combinaison réelle ; alors en l ' é tendant 
d 'eau , et y versant du phosphase de soude 
o n forme du phospha te de c o b a l t , qui se d é -

Ëose sous la forme de flocons d 'un violet foncé.. 
rue par t ie de mine d o n n e une demi-par t ie d e 

phospha te de cobalt ; o n en re t i re aussi la 
même quan t i t é d ' a rseniate . De là on p e u t fa
c i lement est imer le pr ix du bleu-, soit à basa 
d ' arseniate , soit à base de p h o s p h a t e . Le p r e 
mie r coû te ra i t a u f ab r i can t , depuis 2 0 f rancs 
j u s q u ' à 2 9 - francs les cinq hec togrammes ; 2 9 
francs j s'il était formé de parEie égale d ' a lu
m i n e et d ' a r s e n i a t e ; a i f r a n c s , si la q u a n t i t é 
d ' a lumine étai t double de celle de l ' a rsenia te , 
e t 2 0 si elle é ta i t t r ip le . Le second ne coû te ra i t 
p resque pas davantage , p a r ce qu ' i l p e u t c o n 
t en i r un t iers plus d ' a lumine que le p r e m i e r , 
e t ê t re aussi in tense e t m ê m e p lus in tense 
q u e lui . 

Ces divers r é s u l t a t s , q u o i q u e très-satisfai-
sans , me laissaient encore beaucoup à dés i rer . 
Mes recl ierches eussent été presque in f ruc tueu
ses , si ces c o u l e u r s , belles en a p p a r e n c e , n ' eus
sent po in t été d ' u n bleu p a r f a i t , et si à un em
ploi facile elles n ' eussent po in t r é u n i la p r o 
pr ié té d 'ê tre inal térables . Les Cit. V i n c e n t et 
Mér imée , d o n t les conseils m 'ont été si u t i l e s , 
ont b ien voulu en faire un g r and n o m b r e d'es
sais , soit à la gomme , soit à l 'hui le ; tous ont 
réussi au-delà de leurs espérances : on peut j u 
ger de leur beauté pa r ceux que j ' a i eu l ' h o n n e u r 
de met t re sous les yeux de la Classe. L ' u n de 
ces essais , qui est d ' o u t r e m e r de p remière qua 
li té , diffère si peu des a u t r e s , qu'il est p resque 
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impossible de le r econna î t r e (1) . Je ne sais si 
leur solidité sera aussi g rande que leur éclat est 
f rappant ; le tems seul peu t le p rouver : mais 
t o u t semble n o u s le p rome t t r e . Exposé depuis 
deux mois à u n e lumière vive , ils n 'on t subi 
j u squ ' à présent aucune espèce d 'al térat ion ; l eur 
cou leur , dans son éta t de pure té , n ' e s t a t t a 
quée à la t e m p é r a t u r e de l ' a tmosphère , ni pa r 
l 'acide ïnur ia t ique oxygéné , n i pa r aucun des 
acides connus , n o n plus que p a r les alkalis et 
l ' hyd rogène sulfuré. Or si on considère qu ' i l 
n 'exis te pas dans la n a t u r e de corps p lus de s 
t ruc teu r s que ces agens auxquels elle résiste , 
q u e l 'ar t n ' e n crée pas de plus puissans j si on, 
observe d 'ai l leurs que soixante jours d 'exposi 
t i on au solei l , do ivent p r o d u i r e plus d'effet que 
p lus ieurs années dans l 'ombre , o n sera forcé 
d e conveni r au moins , q u ' o n p e u t concevoir 
les p lus justes espérances , et qu 'on a le d ro i t 
de d i r e , q u e si les expér iences ne sont poin t en
core assez décisives pou r convaincre l ' homme 
sage , celui qui n e juge jamais sans e x a m i n e r 
avec a t t e n t i o n , elles sont n é a n m o i n s plus que 
suffisantes p o u r le pe r suader . 

(O Les essais à l'huile d'outremer à 100 francs l 'once, et 
«3-e bleu à base d'arseniate et de phosphate , ne peuvent se 
distinguer : mais si au lieu d'huile on emploie de la gomme y 

ils deviennent moins difficiles à reconnaître ; ceux d'outre
mer sont alors un peu. plus intenses que les autres. 
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(1) Quoiqu'un Mémoire du Cit. Daubuisson , inséré 
dans le n° . 61 ( tome 11 ) de ce Journal , traite des mêmes 
objets , relativement aux mines de la Saxe , nous crovons 
cependant devoir publier celui-ci , qui a été lu à la Con
férence des mines , il y a déjà plusieurs années. Il est un 
extrait des Voyages métallurgiques de Jars et Duhamel : 
voyages faits il y a près d'un demi-siècle. La conformité 
qu'on observera entre plusieurs articles de ce Mémoire , et 
de celui du Cit. Daubuisson , servira à prouver que les lois 
sur les mines n'éprouvent que peu de changemens en A l l e 
magne. 

M É M O I R E 

Sun l} Administration des Mines en Allemagne , 
et sur les lois relatives à cette partie. 

Par le Cit. D U H A M E L père , membre de l'Institut de 

Fiance , et inspecteur des mines ( i ) . 

D A N S t o u t l 'Empi re d 'Al lemagne , ainsi qu ' en 
B o h ê m e et en H o n g r i e , les m i n e s e t minières 
o n t de tou t teins été regardées comme proprié
tés nationales ; l ' E m p e r e u r et tous les Élec
t eu r s ont en c o n s é q u e n c e , et depuis des s ièc les , 
fait des lois à ce s u j e t , et des règlemens qu ' i ls 
o n t successivement changés ou é t endus suivant 
les c i rconstances . L ' expér i ence l eu r a appr is É c o i e 8 a e ï 
que p o u r t i rer le pa r t i le plus avan tageux de mines, 

toutes ces substances enfouies dans la t e r r e , il 
é ta i t nécessaire de faire ins t ru i re des sujets , ce 
qui les a por tés à ér iger des écoles o ù l 'on e n 
seigne tou t ce qu i est relat i f à l ' explo i ta t ion 
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des m i n e s , à la minéra log ie , à la m é t a l l u r g i e , 
à la doc imas ie , e tc . et pe r sonne ne p e u t occu
p e r de place dans l ' adminis t ra t ion des mines, 
sans avoir passé pa r ces écoles , et d o n n é d e s 
p reuves de capaci té . Ces écoles , à la fois t h é o 
r iques et p ra t iques , son t aussi é tab l ies e n 
Bohême et en H o n g r i e . 

Dans tou te l 'Al lemagne , en H o n g r i e et e n 
B o h ê m e , il y a des Conseils d e mines > payés 
p a r les Souvera ins . P o u r ê t re reçu m e m b r e de 
ces Conseils , i l faut avoir fait u n e é tude p a r 
t icul ière de l 'ar t des exp lo i t a t i ons , et subi des 
e x a m e n s ; ce qui est on rie peut p lus sage , pu i s 
q u e ces Conseils sont chargés de j u g e r t o u t e s 
les affaires relatives a u x mines . 

Comme les lois sur les mines sont par fa i t e 
m e n t observées en Saxe , nous en r a p p o r t e 
rons ici que lques articles ext ra i ts du tome t ro i 
s ième de nos Voyages métallurgiques. 

U n g r a n d Conseil des mines est établi à 
Dresde ; l 'É lec teur en est le chef , son premier 
Minis t re le second m e m b r e , et le D i r e c t e u r -
géné ra l des mines le t rois ième ; il y a en ou t re 
u n cer ta in n o m b r e de Conseillers ins t rui ts d a n s 
l a par t ie des mines . T o u s les arrêts et o r d o n 
nances sur cet te mat iè re se r e n d e n t à ce T r i 
b u n a l . 

U n second Conseil des mines , d é p e n d a n t 
d u p r é c é d e n t , est séan t à F r e y b e r g ; il y est 
t ra i té plus en détai l des affaires des mines ; 
on y r end des o rdonnances p o u r tou tes les ex 
ploi ta t ions , qu i sont adressées a u x différentes 
maî t r ises des aut res arrondissements de la Saxe . 
Ce Conseil est composé d u p remie r e t du se
c o n d Capi taine des mines , ,et de qua t r e Conseil-
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lers . Le Di rec t eu r g é n é r a l , rés idant à Dresde , 
prés ide ce Conseil lo rqu ' i l "vient à F reyberg . 

Ou t r e les d e u x Conseils don t rions venons- Maîtrise* 

d e parler , il y a qua to rze juridictions ou mai- des minei . 

Irises des mines , qu i sont répar t ies dans diffé
rentes villes de la Saxe : ces maîtr ises re lèvent 
du Conseil de F reyberg , où il y en a aussi u n e . 
Ces maîtr ises sont composées du ma î t r e des m i 
nes , Ober-Bergmeister , qu i en est le chef , et 
des inspec teu r s . 

L e s qua t r e Conseil lers des mines , rés idant 
à F reyberg , sont chargés de faire a l t e rna t ive 
m e n t c h a q u e année , la t o u r n é e des qua to rze 
a r rond i s semens où il y a des m a î t r i s e s , p o u r 
s 'assurer si t o u t y est dans l 'o rdre . 

L a maî t r ise s 'assemble d e u x fois p a r semaine Assem-

p o u r ten i r ses conférences : el le t uée les affai- b H c s . ' J e l * 
1 « , . , . J ° » . maîtrise. 

r e s , t an t civiles que criminelles , qu i a r r iven t 
d a n s l ' in tér ieur comme à l ' ex tér ieur des mines 
d e s o n a r rondissement . Si c e p e n d a n t les délita 
son t graves , elle e n fait son r a p p o r t au Conseil 
q u i p rononce en j u g e m e n t . 

L a maî t r i se est spécia lement chargée de ve i l - Fonctions 

1er à ce que les t r avaux des mines se fassent « le iamai -

en règle et avec é c o n o m i e , cl imposer des amen
des à ceux des m i n e u r s et ouvriers qu i n ' a u 
r a i en t pas r empl i l eu r devoir , de faire la r é 
vision des comptes dès compagnies , et de voi r 
si elles n e sont po in t t rompées sur l 'achat des 
m a t é r i a u x ou denrées achetés p o u r les besoins 
des mines . Enfin elle doit p o r t e r la plus g rande 
a t ten t ion s u r tou t ce qui a r a p p o r t à l ' é c o n o 
mie , sans l aque l le les exploi ta t ions n e p e u v e n t 
p rospére r . 

T o u t e s l e s pe r sonnes qu i composent l e Conseil 
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e t ; les maîtrises des mines , sont payées p a r 
l ' É l e c t e u r , quoiqu ' i l n e fasse exploi ter p o u r 
son compte q u ' u n e seule mine près F reybe rg . 

Le Conseil et les maîtrises admin i s t r an t tou 
tes les mines , les compagnies n e peuvent pas 
m ê m e , sans l eu r a p p r o b a t i o n , faire choix d e 
leurs maîtres des journées ou t eneurs de livres , 
n i des maî t res mineur s qui sont à leurs g a g e s . 

Le maître L 'É lec teur de Saxe d o n n e pouvoi r à chaque 
(B^meil- maî t re de mines d ' accorder les concess ions . 
ter)accorde T o u t par t icul ier qu i a fait la découver te d ' u n 
les conces- n • > 1 „ 

aion&. i i lon , qu i n est pas compris dans u n e conces 
sion déjà a c c o r d é e , p e u t l 'exploi ter q u a n d la 
permiss ion lu i en a été accordée p a r l e maî t re % 

q u i n e p e u t la lui r e fuse r . 
Q u a n d u n filon a é té r e c o n n u pa r les p re 

mières fouilles , l ' e n t r e p r e n e u r est t enu d ' e n 
aver t i r le ma î t r e des mines , qu i en fait la 
visite et son r a p p o r t au Conseil des m i n e s , où 
l ' en reg i s t r ement s'en fait. Alors le ma î t r e des 
mines , au lieu de la permiss ion provisoire 
qu ' i l avai t d o n n é e d ' a b o r d , expédie u n e pa
ten te po r t an t conf i rmat ion de la concess ion , en 
y é n o n ç a n t son é t e n d u e . 

Les concessions sont très - pet i tes en Saxe 
pa r ce q u e les en t r ep reneu r s sont obl igés de 
p a y e r u n droi t à l 'E lec teur de Saxe , à raison 
de l eu r g r a n d e u r , et en m ê m e - t e m s forcés d 'y 
me t t r e le n o m b r e d ' ouv r i e r sque c h a c u n e d'elles 
p e u t compor t e r . 

Si o n suivait ce mode en F r a n c e , les c o m 
pagnies n e d e m a n d e r a i e n t pas des centa ines 
de l ieues de surface , comme cela a eu l ieu. 
P lus ieurs concessions sont souvent accor
d é e s en Saxe , à la suite les u n e s des a u t r e s . 

Etendue 
fïes conces. 
Mon s. 
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S u r le même filon , d 'où l 'on p e u t j u g e r de l eur 
pe t i te é tendue . N o u s pensons q u ' e n ce mo
m e n t on ne peu t pas adop te r en F rance ce q u i 
se p ra t ique en Saxe à cet égard . 

Avec la permission du maî t re des m i n e s , Tout par

tou t par t icul ier peu t faire la r echerche de filons ricuiierpeut 

dans tous les terrains , à l ' except ion de ceux chérchYdèi 

qui sont ensemencés , auxque ls il n e peu t tou- mines, 

cher qu 'après la récol te : les propr ié ta i res de 
fonds ne peuven t s 'y opposer sans encour i r la 
condamna t ion de v ingt marcs d ' a rgen t ; mais 
si celui qu i fait les fouilles n ' a r i en décou
ver t , il est obl igé , sous pe ine de d ix marcs 
d ' a r g e n t , de ré tabl i r le t e r ra in dans le m ê m e 
é ta t qu ' i l était aupa ravan t . L ' o n p u n i t de la 
m ê m e man iè re tou t h o m m e q u i , sous pré tex te 
de découvr i r du m i n e r a i , ferait du dégâ t dans 
le te r ra in d ' a u t r u i , qui n e p résen te ra i t a u c u n e 
appa rence de filon. 

L e p ropr i é t a i r e du t e r r a in n ' a p o u r t ou t dé - Dét lomms-

do inmagemen t q u ' u n e ac t ion sans faire f o n d s , pr"pr"ë"tai-

sur i 2 b i qu i composent les sociétés des e n t r e - re <iu t er -

p r e n e u r s , o u , s'il l 'a ime mieux , il p r e n d qua t re r a i n ' 
ac t ions en fournissant son con t ingen t comme a^"™^ 1 6 

les aut res associés. Ce règ lement est de l ' année dans les mi-

i 5 3 i ; il a été confirmé pa r tous les Elec teurs n e s " 
d e Saxe . 

Si l 'exploitation s 'étend p a r l a suite sur le fond 
d 'un au t re , et que l 'on y excave des p u i t s , q u ' o n 
y met te des déblais , q u que l 'on y fasse des 
chemins p o u r le service de' la m i n e , le p r o 
pr ié ta i re de l 'act ion d ' i ndemni t é , est obligé d e 
lui en céder u n e par t ie p ropor t ionnée aux dom
mages qui sont évalués p a r des exper ts ins
t ru i t s . 
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A u c u n propr ié ta i re d e te r ra in ne p e u t vendra 
son act ion de faveur sans le fonds qui a été en* 
d o m m a g e . 

Si les t r a v a u x d ' u n e mine s ' é tendent dans le 
t e r r a in de p lus de d e u x propr ié ta i res , ils ne 
pa r t i c ipen t po in t à l 'act ion de f a v e u r , mais 
les d o m m a g e s l eur sont payés à dire d ' e x p e r t S â 

L ' o n ne d o n n e a u c u n e indemni t é p o u r les t ra 
vaux souterra ins , comme galer ies ou autres , 
t an t q u e ces ouvrages n 'about i ssen t pas à la su
perficie. 

Les compagnies ne son t t enues à a u c u n e in
demni t é p o u r les te r ra ins su r lesquels passent 
les e a u x de leurs mines , quo ique vitr ioiiques ; 
cependan t s'il est possible d e faire u n canal peu 
coû teux , la compagnie est obl igée d e le faire 

- exécu te r p o u r condu i re ce t te eau d a n s le ru i s 
seau 1-е plus voisin. 

Les p ropr ié ta i res des te r ra ins q u i touchen t 
a u x fbuderies et gri l lages des minera is , n e 
sont po in t indemnisés des dommages q u i peu
ven t résul ter des fumées. 

Le con- T o u t par t icu l ie r q u i a ob t enu u n e conces-
ce&sionivai- &ion, est le maître d e former sa compagnie , 
2reP»"s Je™' chois i r ses assoc iés , e t d e vend re les ac t ions 
nous . au - t aux qu 'el les s o n t fixées p a r le Conseil des 

mines , d 'après les espérances qu 'e l le p r é s e n t e , 
ou le bénéfice, q u ' o n en r e t i r e si e l le est en 
yaleux. 

Nombre S u r les 128 aptions qui composent u n e asso-
d'ttctioiis. d a t i o n , l ' en t rep reneur ne p e u t en vendre q u e 

¿ 2 4 , sans pouvo i r ex iger au-delà d u p r ix dé
te rminé p a r le Conse i l , à m o i n s q u e l ' a cqué 
r eu r n 'y c o n s e n t e , et q u e m e n t i o n en soit faite 
dans le c o n t r a t , sans quo i le marché est nu l . 
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Si l ' en t r ep reneur d ' une m i n e ne peu t dis- actions 

pose r que de 124 act ions sur 128 , c'est qu ' i l q u i n e P e u -

y en a u n e p o u r le p ropr ié ta i re du t e r r a i n , J ^ ' s e y e n " 
deux autres a p p a r t i e n n e n t à la C o m m u n a u t é 
de la ville où est établie la ju r id ic t ion don t ces 
mines d é p e n d e n t , la qua t r i ème ac t ion est p o u r 
la boî te ou caisse des pauvres mineu r s , don t 
il sera par lé c i -après . 

T a n t q u e la moi t ié des act ions faisant f o n d s , 
c 'est-à-dire 72, , fourni t aux appels o rdonnés pa r 
le Conseil à l a fin de chaque t r imest re , les t ra 
v a u x d ' u n e m i n e sont cont inués ; au défaut de 
ce n o m b r e l 'on en suspend l 'exploi tat ion ; mais 
si l 'un des ac t ionna i res veu t la con t inue r p o u r 
s o n c o m p t e , il tn est le m a î t r e , et de se choisir 
tels associés qu' i l juge à p ropos en l eu r ven
d a n t les act ions au p r ix de la t axe . 

Si le p r o d u i t d ' une mine ne pa ie pas les1 ob];ga-
frais d ' exp lo i t a t ion , c h a q u e intéressé est obl igé t'on détour-

d 1 i r - . a i m r a u x a p -
e r emet t r e , ou de ta i re r eme t t r e au maî t re des , , e i s <i e 

j ou rnées de sa m i n e la somme qui a été fixée i o n . d s -
p a r le C o n s e i l , au p r o r a t a du n o m b r e de ses 
ac t ions , p o u r ê t re employée le t r imest re su i 
van t , avec celle du p r o d u i t de la mine , à la 
c o n t i n u a t i o n de son explo i ta t ion . Si dans les 
p remiè res six semaines du q u a r t i e r , q u e l q u ' u n 
des ac t ionnai res n e pa ie pas son c o n t i n g e n t , 
après en avoir é t é aver t i pa r u n e le t t re circu
la i re du ma î t r e des jou rnées , il est mis en r e 
t a rd , s'il laisse écouler six aut res semaines 
sans p a y e r , il p e rd en t i è remen t sa por t ion d'in
t é rê t . 

I l n 'est permis à p e r s o n n e , sans le consen
t e m e n t du Capi ta ine des mines , d 'affermer sa. 
mine , et dans le cas où la permission en soit 
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accordée , le maî t re des mines et u n inspec
teur , en présence des par t ies contractantes , 
dressent un procès-verbal de la s i tuat ion ac
tuelle de ladi te m i n e , en prescr ivant au fermier 
les t r avaux qu ' i l doi t e n t r e p r e n d r e . 

Q u a n d on a b a n d o n n e u n e exploi ta t ion , le 
maî t re des mines et l ' inspecteur du district en 
font la visite , ils en ex t ra ien t du mine ra i don t 
ils font faire l 'essai. Ils t i ennen t regis t re des 

Ce qui causes de cet abandon j ils font m e n t i o n de la 
s observe l a rgeur du filon , de sa direct ion , de l 'espèce 
)or., d e l ' a - b f J f . 

Tandon et de la dure té du r o c h e r , de la t eneur du nu-
a ' u n e m m c - ne r a i , de la p ro fondeur des t r a v a u x , de la 

l o n g u e u r des ga ler ies , enfin de tout ce qu' i l im
por te de savoir en cas que l 'on r e p r e n n e la 
m ê m e explo i ta t ion . 

Le maî t re des mines ne doit pas p e r m e t t r e , 
qu ' en a b a n d o n n a n t l eur mine , les intéressés 
e m p o r t e n t quoi que ce soit de son in t é r i eu r , 
n i de ce q u i est a t taché à clou ou à c rampon , 
non plus que les d é c o m b r e s , pas m ê m e le m i 
nera i q u i n 'est pas t r ié ou lavé ; mais ils peu* 
ven t enlever les out i ls e t approv is ionnemens 
qu'i ls se seraient p rocurés avec leur a r g e n t . 

Pe r sonne ne peu t acheter les maisons et ba
raques dépendan te s d ' u n e m i n e a b a n d o n n é e , 
sans la condi t ion expresse de les céder à u n e 
compagn ie qu i r ep rend ra i t la m ê m e exploita
t ion , d 'après l 'es t imat ion qui en serait faite pa r 
le ma î t r e et l ' inspecteur des mines . 

Le maî t re des mines est cha rgé de veil ler à 
ce que les maisons et tous les bâtimens à l 'u
sage, des m i n e s , soient construi ts très-simple
ment et sans dépenses inut i les . 

La loi est très-sévère cont re ceux q u i , pa r 
des 
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des murs ou r amba i s , cachera ien t des fdons , 
ou qui abat t ra ient la charpen te où les mas
sifs de minera i se rvant au sout ien des mines . 

Les Pr inces d 'Al lemagne , p o u r p ropager 
l 'exploitat ion des mines , acco rden t des pr iv i 
lèges aux en t r ep reneu r s et a u x m i n e u r s , et 
ils font exécuter à leurs frais les t r avaux les 
plus d i spend ieux , comme galeries d ' écou le 
m e n t , que cer ta ines compagnies sont hors d 'é
tat d ' en t r ep rendre . 

Les Élec teurs de Saxe ont successivement 
fait p e r c e r , p o u r les mines des envi rons de 
F reyberg , c i n q u a n t e mil le toises de ga ler ie 
d ' écou lemen t ; mais p o u r s ' indemniser , ils r e 
t i r en t le d ix-hu i t i ème du p rodu i t de toutes les 
m i n e s , don t les eaux sont écoulées p a r ces ga
leries en t re t enues à leurs dépens . 

P o u r por te r les mineurs et au t res ouvriers Caisse pour 

à s 'a t tacher à l ' explo i ta t ion des 'mines , u n e ™?Jl™™ e s_ 

caisse est établie p o u r les nécessi teux et les 
infirmes d ' en t re eux . On verse dans cet te caisse, 
i ° . le re,venu de l ' ac t ion don t on a p a r l é ; 2°. le 
m o n t a n t d ' une mod ique re tenue faite sur le sa
la i re des ouvr iers ; 3 ° . enfin tou tes les a m e n 
des jugées p a r le Conseil et la maî t r ise des 
mines . 

Les mines de fer sont assujetties en Saxe Mines de 
a u x mêmes règ lemens que celles des aut res m é - f d l " 
t aux , et on ne peu t les exploi ter sans en avoir 
ob tenu la concession du maî t re des mines . 

L 'on a r e c o n n u en Saxe , pa r des expér iences Disposi-

réitérées , qu'il y avai t u n e grande économie de I?" n s r e l : l " 
/ l J i . 1 tiyes aux 

combus t ib l e , et u n p rodu i t beaucoup plusavan- fonderies, 

t ageux de fondre ensemble plusieurs minera is 
p rovenan t de diverses mines , que de les t ra i ter 
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sépa rémen t : les plus réfractaires sont mêlés , 
dans certaines p r o p o r t i o n s , avec les fus ibles , 
en avant égard aux substances pierreuses ou 
ter reuses qu i peuven t r éc ip roquemen t se servir 
de fondant . 

D 'après cette reconnaissance , et p o u r p r o 
cu re r a u x en t r ep reneur s des mines les moyens 
de t i rer par t i de leurs m i n e r a i s , même des plus 
pauvres en a r g e n t , en c u i v r e , en p l o m b , e tc . 
l 'É lec teur fit é tabl ir à ses dépens des fon
deries où les compagnies l ivrent leurs m i n e 
rais , qui l eu r sont payés comptan t suivant l eur 
t e n e u r et n a t u r e , au pr ix p o r t é sur u n tarif 
r é d i g e a cet effet, et divisé en plusieurs classes, 
q u e l 'on t rouvera dans le second tome de nos 
Voyages métallurgiques. 

La fonderie électorale du distr ict de Freyberg 
a u n e adminis t ra t ion par t icul ière , composée 
d ' un d i rec teur en chef et d 'un sous -d i rec teur , 
d ' u n essayeur généra l , de d e u x assesseurs , et 
d u p remie r maî t re f o n d e u r , qu i tous doivent 
ê t re ins t rui ts en métal lurgie ou art de Ta fonte 
des minera i s . Le premier et le second Capi ta ine 
des mines sont les chefs de cette adminis t ra 
t ion , q u i , dans ses a s semblées , t ra i te de t o u t 
ce qui a r appor t a u x fonderies , qu i impose des 
pun i t i ons et amendes envers ceux qui ne rem
plissent pas l eur devoir , ou qui pa r des dispu
tes et rassemblemens , occas ionnent quelque 
d é s o r d r e , e tc . 

Les ordonnances p o u r les mines de la Bohême 
sont peu différentes de celles de Saxe. Les ex 
ploi ta t ions y sont aussi composées de 128 a c 
t i o n s , avec cette différence qu ' en Bohême deux 
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act ions sans i'aire fonds , appa r t i ennen t aux 
propriétaires des te r ra ins quand les dommages 
son t considérables. 

Il n 'est po in t accordé d 'act ion en Hongr i e 
aux proprié ta i res du sol ; mais les dommages 
sont estimés pa r des arbi t res nommés pa r la 
maîtrise des mines , lesquels dommages sont 
évalués d 'après la quali té clu x t e r ra in , et ce 
qu'il peut p r o d u i r e . 

Les nouvel les compagnies qui se forment e n 
Hongr ie , , n ' on t pas la l iberté d'établir des fon
deries , elles son t , comme e n , S a x e , con t ra in tes 
de l ivrer leurs minera i s aux fonderies i m p é 
riales , où ils leur sont payés suivant la t axe 
qu i en a été faite. Elles ont cependan t la l i 
be r té de les vendre à d 'anc iennes c o m p a g n i e s , 
auxquel les on a conservé le droi t d 'avoir l eurs 
fonderies , p o u r y t ra i te r les minerais de leurs 
m ines . 

Sans aucune difficulté, sans dépense , et avec 
le p e u de formalités rappor tées c i -dessus , les 
concessions sont accordées en Al l emagne par 
le maî t re des mines , pou r pa r les e n t r e p r e 
n e u r s , leurs successeurs et ayan t d r o i t , e n 
iou i r à perpé tu i té , a u x condi t ions de se con-
former a u x lois et règlernens reçus à ce su je t , s i o n s à p e i 

et avec la condi t ion expresse , q u e si l ' exploi- P1-'11111»-
ta t ion est i n t e r r o m p u e pendan t six mo i s , sans 
causes légit imes , qu i sont jugées pa r la m a î 
trise des mines , la concession devient n u l l e , 
et la mine , dans l 'état où elle se t rouve , sans 
que la compagnie puisse rien enlever de sa 
cha rpen te in té r ieure , est concédée à une a u 
t r e compagnie s'il s'en présente . 

K 2 
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N e p o u r r i o n s - n o u s pas suivre cet . exemple 
en F rance ? U n e concession m o m e n t a n é e fait 
négl iger ces ent repr ises dispendieuses et de 
l ongue exécu t ion , comme galeries d ' écoule 
m e n t , mura i l l emen t des souter ra ins , et a u 
tres t ravaux qui peuven t assurer la du rée d ' une 
exploi ta t ion . En c ra ignant là révocat ion d ' une 
concess ion , la compagnie s 'empresse d 'ex t ra i re 
les massifs de mine ra i qu i devra ien t res ter p o u r 
la sûre té ou la solidité de la mine , jusqu 'à ce 
q u ' o n eû t épuisé le filon dans sa p lus g r a n d e 
p ro fondeur . 

Ainsi qu ' en S a i e , il y a u n Conseil et u n e 
maîtr ise des mines à Schemnitz ; des maîtr ises 
sont aussi établies à C r e m n i t z , N e u s o l , et a u 
t res villes de la H o n g r i e , a u x envi rons des
quel les sont des exploi ta t ions de mines : le 
g r and Conseil p o u r cet te par t ie est à V i e n n e . 

L ' o n doi t avoi r r e m a r q u é que Y Ober-Berg-
meister, ou maî t re des mines , est cha rgé d ' u n 
emplo i t r è s - impor t an t , pu isqu ' i l est le chef de 
la maî t r ise des mines de son district ou a r ron
dissement , qu ' i l accorde les concess ions , q u e 
toutes les affaires li t igieuses et criminelles sont 
de son r e s s o r t , enfin il est chargé de la p o 
lice généra le des mines , d ' en o rdonne r les t r a 
vaux , etc . etc. Cette place exige donc beaucoup 
de connaissances théor iques et pra t iques , ce 
p e n d a n t elle n 'est souven t rempl ie que pa r 
u n p ra t i c i en qu i a commencé par être m i 
n e u r , ensui te maî t re m i n e u r , maî t re des j o u r 
nées , ou commis teneur de livres , ainsi q u ' o n 
p e u t le voir page 461 du tome 3 de nos Voyages 
métallurgiques ; on y t rouvera avec détail les 
différentes fonctions et obl igat ions du ma î t r e 
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des mines . On l i r a , page 438 du m ê m e t o m e , 
q u e le maître des mines a le droi t d 'accorder 
les concessions de toutes les mines méta l l i 
ques sans e x c e p t i o n , comme celles d 'or , d 'ar
g e n t , de cuivre , d 'étain , de p lomb , m e r c u r e , 
Ter , ant imoine , c o b a l t , b i smu th , zinc , py
rite, etc. Q u a n t aux pierres précieuses ou gem
mes , aux marbres et a u x mines d ' a l u n , le g r and 
Conseil de Dresde s'est réservé le droi t d 'accorr 
der la permission de les exploi ter . 
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DANS l'art du graveur en pierres fines ; par 
C H . D E D A L B E R G . JZrfurts 1800. Lu à 
l'Académie des Sciences utiles d'ErJ'urt, 
le 2 octobre 1709. 

Traduit de l'Allemand par le Citoyen L E S C S I T I N , 

commissaire des poudres et salpêtres. 

1. L E g raveur en pierres fines est , au scu lp
t e u r , ce qu 'es t l 'émail leur au pe in t re ; il tra
vaille en pet i t et pén ib lement , mais son o u -
v r a œ , bien fini . est és^alement délicat et du-
rab le . Le prix par t icul ier que l 'on a t tache a u x 
pierres gravées , a souvent fait désirer que l 'on 
découvr î t u n e mat iè re q u i , en se laissant fa
c i lement t r ava i l l e r , p û t réun i r l 'éclat à la soli
d i té . Les pâtes de verre , et celles qu 'on a p 
pelle de H^eedg'wood, sont t rès-précieuses» 
mais les empre in tes que l 'on en forme n ' on t 
pas la ne t te té de l ' o r i g i n a l , et il se pe rd que l 
que chose du génie de l 'ar t is te . 

Des épreuves ont été nouve l lement faites 
avec la stéat i te ; elles ont parfa i tement r é u s s i , 
et en ce momen t M . V i l co t , ar t is te de Luet-
l ich , a reçu commission d 'exécute r plusieurs 
camées au stéat i te . Les ouvrages de ce g raveur 
sont bien conçus , dé l ica tement dessinés , et 
«l'un beau fini. Ces camées , qu i on t 2, à 3 pou
ces de d iamètre , sont durcis au feu , colorés 
et po l i s ; ils on t alors la du re t é d u s i l ex , le 
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bri l lant de l 'agate , et p lus ieurs ressemblent à 
l 'on ix pour la cou leur . 

2. E n raison de son p e u de dure té , la ma
t ière se taille et se t o u r n e faci lement j é tant 
composée de par t ies e x t r ê m e m e n t fines , elle 
permet d 'observer la p lus g rande exac t i tude 
dans le t ravai l . 

3. On travail le la p ier re dans son état n a t u r e l , 
on la place ensui te dans u n creuset couvert 
d 'une tui le ; après avoir luté celui-ci avec de 
l ' a rg i le , on le met dans u n fourneau , en tou ré 
de c h a r b o n . On le chauffe l e n t e m e n t , et on, le 
ma in t i en t au rouge b lanc p e n d a n t deux ou trois 
h e u r e s . On le laisse alors refroidir l en tement , 
après l 'avoir découver t . La p ier re est devenue 
t rès-dure , elle fait l'eu avec le b r i q u e t , et use 
les meil leures l imes. 

Les morceaux blancs de stéati te deviennent , 
pa r le f e u , d 'un b lanc lai teux ; les autres mor
ceaux p r e n n e n t u n e couleur grise ou ochreuse . 

La s téa t i te , passée a u f eu , peu t ê t re co lo rée : 
a Pa r les dissolut ions dans les hui les ; 

b dans l 'a lcohol ; c dans les acides ; d dans 
les alkalis . 

a Les couleurs qu i se dissolvent dans le 
vernis de succin , comme le v e r d e t , l 'ochre , 
e tc . , co lorent la stéatite cuite*; pou r cela , i l 
faut la chauffer à u n feu de cha rbon . Les c o u 
leurs , dissoutes dans la t é r ében th ine , d o n 
n e n t u n coloris p lus vif. 

b Les dissolut ions pa r l ' espr i t -de-vin , de 
c a r t h a m e , de g o m m e - g u t t e , de cainpêche , de 
sang-dragon , etc. c o m m u n i q u e n t ces couleurs 
à la s téa t i t e , lo rsqu 'on l'y laisse t r emper à froid, 
p e n d a n t quelques heu re s . 
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t. La dissolution de l ' o r , p a r l 'acide n i t ro -
m u r i a t i q u e , d o n n e à la s téat i te chau f fée , u n e 
c o u l e u r pou rp re , légère ou foncée , suivant la 
force de cette dissolut ion. Le mur i a t e d ' a rgen t 
Ja colore en n o i r , aidé de l 'acide su l fur ique . 
L ' i n d i g o , dissout dans le m ê m e a c i d e , c o m 
m u n i q u e à cet te p ierre u n e couleur d ' u n gr i s -
bleu. Si l 'on expose à u n e flamme vive l a 
stéatite colorée p a r la dissolution d 'or , ou p a r 
le mur ia te d ' a rgen t , elle acquier t u n e espèce 
d 'éclat m é t a l l i q u e , semblable à l 'or ou à l ' a r 
gent . 

Q u a n d la p ie r re est chauffée , les dissolut ions 
de cou l eu r s , par les acides , s'y app l iquen t v i 
vement et avec ne t te té , ce qu i fait q u ' o n p e u t 
d o n n e r au fond du camée u n e cou leur p a r t i 
cul ière . L 'ac ide sulfurique est plus efficace q u e 
les acides mur ia t ique et n i t r i que . L 'ac ide oxa 
l ique s 'emploie éga lement . 

d. On p e u t se servir des dissolut ions de c o u 
leurs par les alkalis , su r - tou t de celle d ' ind igo . 

La p lupa r t des couleurs s ' imprime d 'un 8 m o . 
de l igne dans la p ierre . C. Mey a coopéré u t i l e 
m e n t aux recherches sur les couleurs à c o m 
m u n i q u e r à la stéat i te ; son adresse dans les 
arts est c c n i m e . 

4- Lorsque la stéati te est cui te , on la pol i t 
avec l 'émeril et les p ierres à polir ordinaires , 
enfin , avec l 'é tain et le t r ipo l i ; elle p r end alors 
un éclat bri l lant , et ressemble à l 'agate , a u 
jaspe , à la calcédoine , etc. 

5 . Cette p ier re convient par t icu l iè rement a u 
g raveur , en raison de son peu de dureté ; il 
fait au t an t d 'ouvrage en u n jour en s'en ser
v a n t , qu ' en u n e semaine avec des pierres p lu t 
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dures ; il peut ensu i t e , au moven du feu , don
ne r à son ouvrage u n e du re t é et u n e du rée 
é ternel le . 

6. On t rouve la s téat i te en plusieurs endro i t s , 
pr inc ipa lement dans les envi rons de ceux où 
s e t rouvent la se rpent ine , l 'asbeste. Suivant 
ce c|ue j ' a i a p p r i s , on n e la r encon t r e ord i 
na i r emen t qu ' en pe t i t vo lume , de la gros
seur envi ron d ' u n q u a r t de pied cube . Celle 
que travail le M . Yilcot vient du pays de Ba-
r e u t h , et est u n p résen t du célèbre Consei l ler 
H u m b o l d t ; sa cassure est rude et g renue ; pu l 
vérisée et mêlée avec de l 'eau , elle absorbe les 
hu i les . 

7. M. le professeur T r o m m s d o r f f , et avant 
lu i M . K l a p r o t h , o n t , avec le plus g r and so in , 
analysé ch imiquement cet te p ierre ; les p r in 
cipales par t ies qu i cons t i tuent la stéati te de E a -
r e u t h sont la silice et la magnésie . 

8. J ' a i appris , p a r M . le professeur D o m i n i -
cus , que plusieurs p ropr ié tés de la stéati te 
avaient été r emarquées p a r M M . G m é l i n , L a -
voisier , K i r w a n e t aut res , et q u e l 'emploi de 
C e t t e p i e r r e , dans l 'ar t du graveur en pierres 
fines , n 'est pas u n e idée nouve l le . 

9 . L' i l lustre P o t t , a u t e u r de \ iL i thogéognos ie } 

soupçonna i t déjà que l 'on pouva i t faire , avec 
c e t t e p i e r re , des camées élégans et durab les . 
L 'expér ience a vérifié ce soupçon , et d é m o n 
t ré que l 'on p e u t d o n n e r à la stéatite t end re 
et opaque , qui , c o n n u e sous le n o m de Pierre 
de Lard, ou Craie d} Espagne , est c o m m u n e 
et à bon m a r c h é , la dure té des g e m m e s , et les 
bril lantes et agréables couleurs de l 'agate . 

' 1 0 . P e u t - ê t r e serai t possible à la synthèse* 
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chimique , de p rodu i re u n e stéati te artificielle r 

pa r la combinaison de la silice et de la magné
sie , si on parvenai t à durc i r au feu u n mélange 
de ces terres , après l 'avoir mis dans de smou le s , 
en pâ te molle comme l ' a r g i l e , alors les beaux, 
arts y gagnera ient d ' au t an t p lus , que la s téa
ti te c o n t r a c t e , par la cuisson , u n e du re t é et 
u n e compaci té plus g r ande q u e les pâtes de 
W e e d g w o o d et les pâtes de ve r r e . 

Lorscpi 'on broie avec de l ' eau la stéat i te 
crue , pour en former u n e pâ t e , et q u ' o n la 
cu i t , après 1'a.voir mise en mou le , elle devient 
friable comme le gypse b rû lé . Cet effet v ient 
peut -ê t re de ce que la combinaison in t ime de 
ses par t ies cons t i tuantes , a été dé t ru i te pa r le 
b ro iement . 

Le mélange de l 'argile et de la silice doit ê t re , 
comme l 'on s a i t , for tement pé t r i , et laissé 
long- tems en fe rmenta t ion , avan t d 'ê t re d e 
venu en t i è rement p rop re à la fabricat ion de la 
fa ïence . P e u t - ê t r e cette p répara t ion pré l imi
na i re est-elle éga lemen t nécessaire p o u r o p é 
re r la combinaison absolue de la silice et de la 
magnés ie . M . le professeur Trommsdorff se 
propose de f a i r e , sur cet o b j e t , des expér iences 
subséquentes . 

1 1 . L ' a r t i s t e , qui immor ta l i se , par la g ravure 
en pierres f i n e s , l ' image d 'un g rand h o m m e , 
ou le souvenir d 'un événemen t remarquab le , 
consacre ses talens et son génie à u n e noble 
branche des b e a u x - a r t s ; son ouvrage , en 
forme de cachet ou de bague , accompagne ce
lui qui le possède souvent dans tou t le cours 
de sa v i e , et en lui p r o c u r a n t l 'agréable spec
tacle d 'un chef-d 'œuvre , il r enouve l l e eu lui 
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le souvenir d 'un g rand objet . La gemme , 
quand elle est t ravai l lée avec t a l e n t , réuni t , 
dans un peti t vo lume l 'œuvre le plus p réc ieux 
de la na tu re et de l 'ar t . 

A i n s i , p lus ieurs camées et intaglios sont 
d ' intéressans m o n u m e n s des histoires égyp
t ienne , car thaginoise , grecque et romaine ; 
ils sont des objets d ' é tude et de jouissances 
p o u r les W i n k e l m a n n , les B a r t h é l é m y , les 
Eke l , les N e u m a n n , pou r les artistes , les sa-
vans et les amis zélés des beaux arts j c'est 
ainsi que se m a i n t i e n t , dans t ou t e sa force , la, 
r épu t a t i on des Pyrgotèles , Cesari , Coldore , 
N a t e r , P i k l e r , D o e l l , et des au t res g rands 
maî t res . 

L ' indus t r ie et le génie subl ime de l 'artiste , 
d o n n e n t à la p ier re taillée son plus g rand p r ix , 
mais il en appar t i en t que lque chose à la m a 
t ière et à sa p répa ra t ion . 

Je termineraiici cet o p u s c u l e , entrepr is dans 
l ' in ten t ion d 'a jouter que lque chose a u perfec
t i o n n e m e n t de ce bel art . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i 5 6 

A N N O N C E S 

CONCERNANT les Mines, les Sciences etlesArts. 

I. Notice sur les Terres à pâtes de couleurs ( 1 ) . 

On sait que les Anglais font un commerce assez considé
rable de différentes espèces de terres cuites en grès , et dont 
la pâte est colorée en bleu céleste , en noir, en jaune , en 
vert et en violet. Tous les objets, travaillés avec ces pâtes , 
sont remarquables par un fini précieux , et sont ordinaire
ment décorés avec des bas-reliefs en pâte blanche qui pro
duisent un .grand effet. C'est au célèbre Weedgwood que 
l'on en doit l'invention ; ce genre de fabrication a eu une 
grande vogue ) et mérite ses succès. L'artiste que nous v e 
nons de citer, a employé les pâtes de couleur, non-seulement 
à fabriquer des vases , tels que théières , sucriers , pots à lait , 
encriers , etc. Il en fait jusques à des objets de bijouterie , 
des cachets , des ornemens de bagnes , d'épingles; des mé
daillons de boîte , etc. Il était donc très-nécessaire de cher
cher à rivaliser les Anglais dans ce genre de fabrication. 

Depuis long-tems la manufacture de Sèvres avait réussi 
à imiter les pâtes bleues de Weedgwood ; mais on n'avait 
point encore essayé de travailler des pâtes noires , et cepen
d a n t , de toutes les terres colorées , \a. terre noire est celle 
dont le débit est le plus considérable , tant à raison de son 
bas prix , que de ses bonnes qualités. L'opinion des Anglais 
est que le thé est meilleur dans une théière de terre noire 
que dans toute autre. Que ce soit un préjugé , ou non , il n'en 
est pas moins vrai que la terre noiie , quoique cuite en grès ? 

supporte bien les passages subits du froid au chaud ; q u e , 
quoiqu'elle ne soit pas enduite d'un vernis vitreux f elle ne 

( i ) Cette .Notice est extraite du Rapport ejue te Cit. Bosc a fait , 
au nom d'ime Commission , à la Société d'encouragement pour l'in
dustrie nationale , sur diiiérfns échantillons de terre noire qui 
avaient été présentés à celte Société , et particulièrement sur ceux 
du Cit. Biongniart , directeur de la manufacture des porcelaines na
tionales de Sevres. 
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(1) Ces échantillons ont été exécutés par les soins du Cit. Che-
mon , chef des fours à la manufacture, et qui réunit à beaucoup 
d ' a c u i t é une grande intell igence. 

communique point de mauvais goût aux alimens qu'on y con
serve , et qu'elle est d'un excellent usage. C'est donc rendre 
un véritable service à la société , que d'en introduire la fa
brication en France. 

Pour répondre aux intentions de la Société d'encourage
ment , le Cit. Bosc s'est rendu à Sèvres , où le Cit. Bi'on-
gniart , avec beaucoup de complaisance , lui a montré tous 
ses essais , et lui a donné tous les renseignemens qu'il pou
vait désirer. 

Les premiers essais en terre noire ont été tentés , dit le 
Cit. B o s c , à la manufacture de Sèvres , dans le courant de 
l'an X , et les résultats ont été mis sous les yeux des CC. Eer-
thollet et Chaptal, dans le mois de thermidor de la même 
année. 

On a -vu à l'exposition du Louvre, pendant les jours com
plémentaires de l'an X , un grand vase en terre noire que le 
Cit. Brongniart avait soumis à l'examen du Jury. 

En nivôse et pluviôse de l'année dernière , on a fabriqué 
à la manufacure de Sèvres plusieurs pièces de terre noire , 
dont de grands échantillons furent présentés à la Société 
d'encouragement le 2 4 ventôse suivant. 

Le Cit. Bosc est entré dans tous ces détails , pour cons
tater l'antériorité des travaux de la manufacture de Sèvres 
sur tous ceux qui ont tenté d'imiter la terre noire des A n 
glais. Le Cit. Brongniart , qui a porté beaucoup d'ordre et 
d'intelligence dans les détails de la belle manufacture qui est 
confiée à ses soins , et qui y a introduit plusieurs améliora
tions importantes , a pensé qu'il était en position de tenter 
fructueusement des expériences qui ne peuvent que diffici
lement avoir lieu ailleurs , et que la publicité de ces expé
riences éviterait aux artistes beaucoup de tàtorinemens dis
pendieux et inutiles. C'est pour remplir ses intentions, que 
la Société d'encouragement a publié les procédés qu'il a mis 
en usage pour fabriquer les échantillons dont nous venons 
de parler (1). 

La terre noire de Sèvres est composée , 1 
i ° . D'argile d'Arcueil , et de fer oxydulê , scoriiiés en

semble ; 
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i°. D'argile de Montereau , ou autre analogue ; à? oxyde 
de manganèse et de fer oxydé rouge. 

On forme , avec la composition, n°. 3 , une pâte que l'on 
broie sous des meules , et dans laquelle on introduit une par
tie de la composition n°. 1, également broyée sous des meules. 

Cette tprre forme une pâte que l'on appelle , en terme 
d'art , longue , c'est-à-dire, qui se travaille facilement sur 
le tour et dans des moules. 

Elle se cuit difficilement ; il faut être très-attentif à bien 
régler le feu, et à l'arrêter à propos. Si la terre n'est pas assez 
cuite , elle n'est pas d'un beau noir ; si elle l'est trop , elle 
se déforme et se glace à la surface. 

La terre noire de Sèvres , quand elle est cuite à point , 
est aussi noire à sa surface et à l'intérieur , que la plus belle 
terre d'Angleterre. Le Cit. Bosc a remarqué , dans celle 
même de Weedgwood , que la nuance variait , probable
ment suivant Je coup de feu qu'elle avait éprouvé : il en a 
trouvé plusieurs pièces qui avaient une teinte puce , tandis 
que d'autres étaient du plus beau noir. Il a été difficile au 
Cit. Brongniart d'arriver au juste point de cuisson , parce 
que toutes ses pièces d'essais ont été cuites dans une moufle , 
où l'on n'est pas le maître de régler le f eu , comme dans des 
fours construits convenablement. 

La terre noire de Sèvres , de même que celle d'Angle
terre , est dure comme du grès } et fait ieu au briquet. 

Sa composition prouve qu'elle ne peut jamais devenir 
chère. 

Le Cit. Bosc n'a point parlé des essais que le Cit. Oppen-
heim a soumis à la Société d'encouragement ; il faut 
la isser , d ' t - i l , à cet artiste le rems de perfectionner 
un trava'l dont la première ébauche devait naturellement 
être imparfaite. Le Cit. Olivier , de Paris , et le Cit. M i -
chaud , de Chantilly , ont également fabriqua quelques 
échantillons de terre noire , qui promettent des succès heu
reux. Mais le Cit. Lambert , qui demeure à Sèvres , a fait 
un travail complet sur la fabrication des terres noires : il a 
construit des fours , des modins , des tours 5 en un mot , 
un atelier pour travailler en grand ces terres. Les échan
tillons qu'il a présentés à la Société d'encouragement, peu
vent servir à convaincre de la perfection de ses ouvrages , 
tant pour la beauté de la pâte 3 que pour le fini du travail. 
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I I . Sur la forac et V'extensibilité des Jllamens du Lin de 
la Nouvelle-Zélande , comparées à celles des fdamens 
de l?aloès-pitte } du chanvre , du lin et de la soie. ( E x 
trait d'un Mémoire lu à l'Institut national , par le Ci
toyen Labillardièrc. ) 

Le lin rie la Nouvelle-Zélande tient le premier rang parmi les fibres 
yégétales propres a taire îles cordes -, mais personne n'avait encore 
entrepris de déterminer jusqu'à quel point la force des fibres de cette 
plante surpasse celle du chanvre. Lf Cit. L.ibillai'dière s'est proposa 
de résoudre cette question; il a comparé aussi cette force a celle des 
filamens de l'aloès-pitte , du lin et de la soie. 

L'appareil dont s'est servi le Cit. Labillardicre pour connaître la 
force des di fièrent es fibres qu'il a soumises à l'épreuve , était composé 
de deux montans de bois de 27 centimètres [10 pouces) de haut, 
fixés verticalement sur une planche, à la distance l'un de l'autre de 
5 centimètres ( 2 pouues environ); leur extrémité supérieure av.iit 
été légèrement arrondie, et Ton avait fixé à la partie externe de 
chacun , un petit cylindre de fer d'un millimètre environ de dia
mètre. C'était à ces deux petits cylindres que s'attachaient les fila
mens dont la iorc^ devait être éprouvée ; ils étaient fixés de chaque 
rôté sur l'extrémité arrondie des mon tans dont on vient de parler. 
Le* fibres soumises à l'épreuve étaient toutes de même diamètre 
( un dixième de millimèrre ) , ce qui avait été vérifié au microscope , 
avec un bon micromètre-, on avait, en outre , eu l'attention de tordre 
également la partie du filament qu'on examinait, et de choisir celui-
ci , autant qu'il avait été possible, de même dimension dans toute sa 
longueur, on en avait éprouvé la force de huit centimètres en huit 
centimètres , qu'on plaçait pour cela entre chaque montant, et l'on 
suspendait vers le mil ieu, au moyen d'un iil de fer bien garni de 
chanvre , un poids qu'on augmentait jusqu'à ce que le filament soit 
rompu. On avait eu soin que le filament ne se tortillât point , afin 
d'en connaître toute la force , car il se fût cassé, comme on sait, bien 
plus vite sans cette précaution (1). 

Le Cit. Labitlardière , après avoir déterminé , de la manière que 
nous venons d'indiquer , la force des différentes substances qu'il s'é
tait proposé d'éprouTer, a trouvé, après plusieurs expériences, que 
tet te force équivalait : 

i° . P o u r la so ie à 5 i 
. a ° . P o u r l e l i n de l a N o u v e l l e - Z é l a n d e à. ^3,2 
5°. P o u r l e c h a n v r e à. . . . . 16,53 
4°. P o u r l e l i n à ^-1>'J^ 
5". P o u r l ' a l o e s - p i t t e à '7 

(1) Le Cit . Lf ib i l lard ière eut b i e n d u r e g r e t d e n e pas posséder u n e assez g r a n d » 
q u a n t i t é de l i n de la N o u v e l l e - Z é l a n d e p o u r e n fa ire île g r o s s e s c o r d e s , d o n t i i 
e û t pu comparer l a force à c e l l e du c h a n v r e e t a u t r e s i û a i i é r e s v é g é t a l e s , i l e û t 
a l u ï s o b t e n u des r é s u l t a t s p l u s sai.îsfai.sans ; m a i s en a ttt:ud;ujd que c e t te plan'.c p r é -
uitiuse soi t n a t u r a l i s é e sur n o t r e s o l , i l a cru q u e d e s e s s a i s l a i t s e n p e t i t suf f i ra ient 
p o u r e n g a g e r l e s c u l t i v a t e u r s à s u b s t i t u e r à la c u l t u r e du c h a n v r e c a l l e d u l i a 
•le U N o t f v * l i ^ Z « l a u d e . 
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D'où il suit qu'il a fallu pour rompre : 
i°. L a so ie u n p o i d s de 8 5 5 , 0 9 7 8 g r a m m e s . 
2°. C e l l e s du lin. de la N o u v e l l e - Z é l a n d e u n p o i d s d e . 5go,^u3% 
3 ° . L e s f ibres d u c h a n v r e u n po ids de 4 o n , ^ 9 l 7 (i) 
4 ° . L e l i n u n p o i d s de 20,6,82:28 
5 ° . C e l l e s de l'aloèa—pitte u n p o i d s de 1 7 6 , ^ 3 * 9 

On sentira aisément tout l'avantage qu'il y aurait pour notre ma
rine et pour une infinité d'arts, d'avoir des cordages dont la ioice 
serait plus grande de près de moitié de celle des cordages du chan
vre ; mais l'auteur annonce qu'elle la dépassera de beaucoup . car 
les libres du iinf de la [Nouvelle-Zélande , d'après une suite d'expé
riences comparatives faites dans le dessein de connaître la disten
sion dont elles sont susceptibles avant de se rouipie , lui ont prouvé 
qu'elles sont rie près de moitié plus extensibles que celles du chan
vre -, et la cause principale de la diminution de torce d'une c o r d e , 
à mesure qu'on la tord davantage, tient sur-tout à ce que les fibres 
qui la composent, éprouvent divers degrés d'extension ; aussi est-il 
évident , que plus lesiibres qui entrent aans la composition d'une cor
de sont extensibles, moins est grande la ditférence dans la distribu
tion de leurs forces ; d'où il résulte , que les fibres les plus extensU 
bleSjtoutes choses égales d'ailleurs,feront les meilleures cordes (2). 

Pour connaître l'extensibilité des fibres du lin de la Nouvel le-Zé
lande , le Cit. Labillardièrc prit six de ces fibres d'un vingtième de 
millimètre de diamètre , puia il suspendit à des longueurs de i¿\. cen
timètres , un poids qu'il augmenta par degrés, en examinant de quelle 
quantité ces fibres s'étendaient avant de rompre. La somme de ces 
quantités j divisées par le nombre des filamens soumis à l'éprpuve , a 
donné le terme moyen de l'extensibilité de chacun. Après avoir opéré 
de même sur des filamens d'aloès- pitte , de chanvre j de lin et de so ie , 
il obtint les résultats suivans : 

i * . p o u r la so ie î n ^ ç j o m i l l i m è t r e ! . 
3 ° . P n n r r a l o è v p i l t c 5 6 , 3 » 5 
3 ° , P o u r l e l i n de la N o u v e l l e Z é l a n d e . . . . 3à ,H37 
4 ° . P o u r l e e n a u v r e . . » 22 ,^56 
5 ° . F o u r le l i a l i » 2 7 9 

Desorte que les différent degrés d'extensibilité seront représentés: 
i ° . P o u r la so ie par 5 
2 " . P o u r Palaès—pitte par 2 , 5 
3 ° . P o u r l e l i n de la N o u v e l l e - Z é l a n d e par . . . i , 5 
4 ° . P o u r le c h a n v r e par 1 
5°. F o u r l e U n par 0 ,5 

D'après en que nous venons xle dire, il est facile de se convaincre 
qu'il résultera pour la France de très-grflnds avantages, si l'on y cul
tive le lin de la Nouvel le-Zélande. Tout porte à croire que cette 
plante réussira parfaitement dans nos climats. 

(1) l i e c h a n v r e e t l e l i n qui o n t é l ¿ e m p l o y é s dans c e s e x p é r i e n c e s sont du p r e m i e r 
br in des m e i l l e u r s du d é p a r t e m e n t d e l ' O r n e , l e s f ibres d'aloès-pi l te , a v a i e n t é l é sé 
p a r é e s de la f e u i l l e q u i l e s c o n t i e n t par la m a c é r a t i o n e t par u n f r o t t e m e n t l é g e r . 

(2) O n a o b s e r v é q u e c e r t a i n s c h a n v r e s à-fibres r o i d e s , m a i s t r è s - f o r t e s , r é s i s 
t e n t s o u v e n t m o i n s , é t a n t e m p l o y é e s à fa ire dea c o r d e s , q u e d 'autres d o n t l e s fihres 
s u n t m o i n s for te s , m a i s p l u s m o l l e a et p lus l l e x i b l e a . C e c i 11e p e u t n é a n m o i n s i n f i r 
m e r e n r i e n ce qui v i e n t d'être d i t sur l ' e m p l o i du l i n de la N o u v e l l e - Z é l a n d e dan i 
l o s c o r d e r i e a , p u i s q u ' i l es t de p r è s de m o i t i é p l u s e x t e n s i b l e q u e l e c h a n v r e , e t 
t rés - f l ex ib le . O n sai t d 'a i l l eurs q u e des f ibres r o i d e s se br i de nt pur u n e f a i b l e t o r 
s i o n , à l a q u e l l e l é s i t e n t de s ubr.es qui ont p l u s de f l e x i b i l i t é , 
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J O U R N A L D E S M I N E S . 

№ . 8 7 . F R I M A I R E am- 1 2 . 

N O U V E L L E M É T H O D E 

c n e r la direction, des percemens 
dans les mines , et de tracer les plans des 
ouvrages souterrains ( 1 ) . 

Par J . F. D a u b i t i s s o i t . 

L E S appl ica t ions que l ' ingénieur des mines 
la i t de la géomét r i e ont -pr inc ipa lement p o u r 
objet de dé te rminer la di rect ion de la r o u t e 
que le mineur doit suivre p o u r a r r i ve r , à t ravers 
la roche , d 'un point à u n au t r e 5 ou bien de 
t rouver , sur la sur lace du te r ra in , le po in t où il 
faut commencer U n percement qui doit a b o u 
tir à u n point donné dans la mine j et être fait 
dans une cer ta ine direct ion. L ' ingén ieu r y pa r 
vient à l 'aide de la t r igonométr ie la plus s im
ple ; mais comme les procédés qu ' i l emploie 
exigent quelques manipula t ions pa r t i cu l i è r e s , 
on a décoré du nom de Géométrie soute/7a/ne} 

u n e simple applicat ion de la Géométr ie e l e m e n 

t i ) Ce Mémoire a été remis au Secretar at des Mines le 18 

nivôs ì an X I . 

Volume i5. I» 
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( i ) En i y 8 5 5 M . Lénine, professeur de mathématiques 
à l'Ecole des Mines de I'ieyberg , publia un gros volume 
in-if0. de plus de 1 2 0 0 pages d'impression sur cette Géo
métrie souterraine. 

t a i re . Quelques au teurs é t rangers en on t ex 
posé tous les détails et même les superfluités 
dans de gros volumes ( 1 ) ; et j ' en t r ep rends ici 
de la t ra i ter dans ce cour t Mémoire , en la p ré 
sentant sous un nouveau po in t de v u e , qui me 
para î t aussi simple que conforme à la man iè r e 
don t on traite au jou rd ' hu i , en mathémat iques , 
toutes les quest ions de ce genre . J e divise cet 
écrit en trois articles : le p remier cont ient les 
pr incipes sur lesquels la nouvel le mé thode est 
basée : le second trai te de la forme à donner aux 
états que l ' ingénieur dresse de ses opéra t ions ; 
e t , dans le t ro i s ième, j ' expose l 'usage que l 'on 
fait de ces états pour la confect ion des plans et 
des dessins des mines . 

A R T . 1er . 

T o u s l e s problêmes , que l ' on peu tp ropose r su r 
les percemens , peuven t être r amenés d i rec te 
m e n t ou ind i rec tement à ce 

P R O B L Ê M E G É N É R A L . Deux points étant 
donnés dans une mine , assigner la route qu'il 

faut suivre, à travers la rociie, pour aller di
rectement de l'un à l'autre. 

Solution. Il faut d 'abord fixer la posi t ion de 
chacun des deux p o i n t s , et ensuite celle d ' une 
l igne droi te dont ils seraient les ext rémités . L e 
prob lême général se divise donc en deux p a r 
t ies. 
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P R E M I È R E P A R T I E . Déterminer la position 
d'un point donné dans une mine. 

Solut. On détermine en général la posi t ion 
d 'un po in t , en ass ignant ses distances (ses trois 
coordonnées} à trois plans donnés de posit ion , 
et en d isantde quel c ô t é , d e chacun d e s p l a n s , la 
distance doit être prise. Trois plans sont donnés 
de position , lorsqu'on conna î t les angles qu'ils 
forment ent re e u x , et le lieu de leur in tersectiom 

Dans no t re p r o b l ê m e , n o u s p rendrons , dans 
ou hors la min^ , u n point arbi t ra i re ( duque l 
cependan t on puisse a l le r , sans de grands dé 
t o u r s , à chacun des deux points donnés dans Je 
problême général ) ; par ce poin t ou i m a g i n e r a , 
1 ° . u n p l an horizontal ; %°. un plan placé dans 
le méridien du lieu ; 3°. un plan vertical p e r 
pendicu la i re au mér id ien : tels Sont les trois 
p lans auxquels on doit r appor te r le po in t 
d o n n é , c 'est-à-dire , assigner sa distance p e r 
pendicula i re à chacun d 'eux. A IJinstar de ce 
qui est usité en géographie , nous appelerons 
longitude la distance au méridien ; latitude 
celle au plan yertical J et hauteur celle à l ' h o 
r izon. Selon que la distance sera prise d 'un côté 
ou d 'un au t re du même plan , elle sera positive 
ou négative. Nous regarderons la longitude 
comme positive , lorsqu elle sera a la droi te 
ou vers l'est du méridien , et par conséquent 
comme négative , lorsqu'el le sera à sa gauche 
ou vers l 'ouest : la latitude sera positive q u a n d 
elle sera comptée en avant ou au nord d u 
vert ical ; elle sera négat ive lorsqu'elle sera en 
arr ière ou vers le sud : nous disons que la hau
teur est pos i t ive , lorsqu 'e l le est au-dessus d u 
p l an h o r i z o n t a l , et négat ive lorsqu'el le est au* 
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(1) La boussole dont je me sers- ici , est div :aée en quatre quarts 
de cercle , et chacun dv ceux-ci en 90 0 ( o u 100 de la division centé
simale) : les deux points o B sont sur la ligne du miheu , aux extré
mités de laquelle sont les lettres ' e t S ( nord et sud ) ; et les deux 

dessous. Ainsi p o u r f ixer la posit ion d 'un point 
dans les m i n e s , il suffira d'assigner sa lungi*, 
tude 3 sa latitude et sa hauteur, par r appor t à 
( trois p lans passant par ) u n poin t d o n n é , et 
de dire si ces distances sont positives ou né -

Satives. Voyons comment l 'on p rocéde ra à cette 
é te rminat ion dans la p ra t i que . 
E n t r e le poin t pa r lequel on imagine (que pas

sent ) les trois p lans , et celui don t on doit dé
terminer la posi t ion , on tend u n e sui te de cor 
dons , d ' u n e l ongueu r arbi traire , et faisant 
en t re e u x des angles que lconques ; de man iè re 
cependan t que l 'on puisse opére r avec c o m m o 
di té et exact i tude : on prend ensui te la lon
gueur, Y inclinaison et la direction de c f i acun 
d ' e u x . 1J inclinaison d 'un cordon est l 'angle 
qu ' i l fait avec u n e l igne hor izonta le imaginée 
dans s o n p lan vertical ; et sa direction est 
l 'angle que ce même p l a n vert ical fait avec le 
mér id ien . 

L a longueur du cordon se prend s i m p l e m e n t a v e c u n a 
u n e e l i s i n e c o n v e n a b l e m e n t d iv i sée : q u o i q u e cet fe l o n 
g u e u r so i t arbi tra ire} on n e lui d o n n e g u è r e p lus de 16 m è 
t r e s . P o u r d é t e r m i n e r X1 inclinaison , o n suspend au cordon 
u n demi -cerc l e , au centre d u q u e l p e n d u n fil garni d ' u n 
p l o m b ; le l i m b e e n est d iv i sé de m a n i è r e q u e le fil i n d i q u e 
l 'ang le cherché : en n o t a n t cet ang le . on m a r q u e auss i par 
u n e M ou u n D , p lacé e n a v a n t d u n o m b r e d e d e g r é s d e 
l ' i n c l i n a i s o n , si le cordon v a en m o n t a n t ou en d e s c e n d a n t . 
L a direction se prend c o m m u n é m e n t à l 'aide d 'une b o u s 
s o l e (1) q u e l 'on suspend a u c o r d o n ! l e m i l i e u de l ' i n s t r u 
m e n t ( o u la l igne o degrés , se t r o u v a n t alors d a n s le p l a n 
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points 90 0 sont dans la ligne perpendiculaire à la première , et 
marquée £ . O ( e s t , ouest) (fig. I ). Cette manière de diviser la 
boussole me paraît la plus convenable ; c'est en outre la seule qui 
évite les réductions que l'on est obligé de taire dans toute autre , 
lorsqu'on veut faire usage des tables de sinus ordinaires. 

La boussole, considérée comme graphomètre , a de grands incon-
véniens -, on ne peut l'employer dans les mines.de ter y dans les pays 
basaltiques : dans d'autres mines même , un clou flans la char
pente nés galeries et des puits , un morceau de fer oublié dans les 
poches ou les vèEcmens des ouvriers qui aident l'ingénieur 4 peuvent 
donner lieu à des erreurs de la plus grande conséquence. Cependant 
comme son usage est facile , expéoitif , et que lorsqu on l'emploie 
avec précaution et une certaine dextérité , elle donne des résultats 
assez exacts pour les cas ordinaires qui se présentent flans la pra
tique , on en continue encore l'usage ; mais on ne saurait recom
mander trop de précautions, et de repéter au moins deux fois , et 
en suivant un chemin inverse , toute opération qui a pour objet une 
détermination rie quelque conséquence. Dans les cas où l'on ne doit 
pas emplover la boussole,on peut lui sulmiruer le graphomètre sou
terrain fin Général Komaizcwski . Voy. Journal des Mintis , n°. *<3{. 

(1) Le meilleur Traité cle Géométrie sotiterrainz que nous ayons 
dans notre langue , est celui du Cit. Duhamel , membre fie l'Institut 
national , inspecteur des mines , auquel l'art de l'exploitation ea 
f rance a d" grandes obligations, 

L 3 

•vertical mené par le cordon , et l'aiguille restant toujours 
dirigée vers le nord , son extrémité doit marquer, sur la 
limbe, le nombre de degrés de la direction : il est vrai que de 
cette manière on n'a la direction du cordon que par rapport 
au méridien magnétique 5 mais on la rapporte enMiite au mé
ridien vrai, par une réduction extrêmement facile ! avant 
de noter le nombre de degrés de l'angle , on désigne le quart 
du cercle de la boussole o ù se trouve la pointe indicative 
de l'aiguille ; ce qui se fait par les lettres initiales iV. £ t 

S. E, S. О , N. О, de points cardinaux , qui sont aux deux 
extrémités du quart de cercle dont il s'agit. Voyez pour 
l e détail des manipulations la Gêométrie souterraine par 
M. Duhamel (1). 

Cela f a i t , on décompose chaque cordon o u 
distance oblique , en trois distances ( hauteur, 
latitude et longitude'), parallèles aux trois p lans 
de posi t ion : de même qu ' en mécan ique on dé
compose souvent chacune des forces d 'un sys
tème en trois forces paral lèles à trois p lans . 
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Dans la décomposi t ion don t il s'agit i c i , on 
peu t regarder chacun des cordons comme la 
diagonale d 'un paral lé l ipipède rectangle , dont 
les six faces sont paral lèles , deux à d e u x , aux 
p lans de pos i t ion , et il faut dé te rminer les trois 
arêtes contigues de ce solide. P o u r y pa rven i r , 
observons que le cordon e s t l ' hypo thénuse d ' u n 
t r iangle rectangle , dont l 'angle (Yinclinaison 
est u n des angles obliques ; la h a u t e u r d u p a 
ra l i é l ip ipède , et la d iagonale de sa base ( ou 
project ion hor izonta le du c o r d o n ) , en sont les 
deux côtés. Ainsi nous connaî t rons cette h a u 
t eu r et cette project ion. Cette dernière l igne est 
e l le -même l 'hypothénuse d ' un t r iangle rec tan
gle , don t l 'angle de direction est u n des a n 
gles obl iques j et les deux autres arêtes du pa
ral iél ipipède sont les côtés ; nous dé t e rmine 
rons ces dotés pa r la résolut ion du t r iangle rec
tangle . Or ces deux arêtes représentent la longi
tude et la latitude d ' une des extrémités du cor
don par r appor t à l ' aut re : la première arête (la 
h a u t e u r du solide ) étai t la hauteur d 'une de 
ses extrémités sur l ' au t re •. ainsi nous avons dé
composé de cette man iè re chaque cordon en 
hauteur, latitude et longitude. La hauteur sera 

f iositive ou négative , selon que la no te de 
'angle d ' incl inaison por te ra u n e MouunZ); 

la latitude sera positive si la p remiè re des deux 
lettres qu i accompagnent les degrés de la d i 
rection est une N ; elle sera négative si c'est 
une S : la longitude sera positive ou négat ive 
suivant que la seconde des deux let tres sera 
u n E ou u n O. Voye-s le t ab leau jo int à ce 
Mémoi re (page 2.73). 

Chacun des cordons é tan t ainsi décomposé 
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( 1 ) Par l'expression sommer les hauteurs , etc. nous en
tendons prendre la somme des positives moins la somme des. 
négatives. 

M 

en hauteur, latitude et longitude , on som
mera (1) toutes les hauteurs part iel les , et l ' on 
a u r a la hauteur totale , c ' e s t -à -d i re , celle du 
po in t dont on veut déterminer la posi t ion : on 
sommera de même toutes les latitudes et toutes 
les longitudes p o u r avoir la latitude et longi
tude du point : et la première par t ie du p r o 
blême sera ainsi résolue. 

S E C O N D E P A R T I E . Déterminer la lon
gueur et la position d'une ligne comprise entre 
deux points donnés de position. 

Solution. On dé te rmine la posi t ion d 'une 
l i g n e , lorsque ( a p r è s avoir indiqué celui des 
d e u x points pa r lequel elle doit ê t re m e n é e ) 
o n donne la posi t ion d 'un plan passant pa r 
ce t te ligne , et sa p ropre position p a r r appor t 
à u n e l igne c o n n u e dans ce m ê m e p lan . N o u s 
supposerons ici u n plan ve r t i ca l , passant pa r 
la l igne , et nous chercherons Tangle que ce 
p l a n fait avec Je mér id ien , c'est-à-dire , la 
direction de la l igne ; nous p rendrons ensuite 
l 'angle qu 'el le lai t avec u n e hor izonta le menée 
dans ce p lan , c'est-à-dire , son inclinaison. I l 
s 'agit donc de dé terminer sa longueur, sa di
rection et son inclinaison. 

Or cette l igne peu t être regardée comme la 
.diagonale d 'un paral lé l ip ipède rectangle , don t 
les six laces sont paral lèles deux à deux a u x 
t rois p lans de posit ion , et alors les trois a rê 
tes continues de ce solide sont les différences 
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en t re les hauteurs, en t re les latitudes , et en t re 
les longitudes des deux points donnés : par con
séquen t le problème est exac tement l ' inverse du 
p r é c é d e n t , où , connaissant la longueur, L'incli
naison et la direction d 'une l igne , il fallait trou
ver les trois arêtes du paral lé l ipipède dont elle 
étai t la diagonale ( c'est à-dire qu ' i l fallait la dé
composer en hauteur , latitude et longitude. ) 

Les différences entre les latitudes et entre les longitu
des des deux points donnés , sont les deux côtés de l'angle 
droit d'un tri.mg'e rectangle, dont Vangle de direction est 
un des angles obliques ( celui adjacent à la différence des 
latitudes) , et dont la projection horizontale de la ligne est 
l'bypothénuse j ainsi ces deux quantités nous seront connues 
par la résolution du triangle. De plus celte protection et la 
différence entre les hauteurs des points donnés , sont les 
côtés d'un second triangle rectangle, dont l'angle adjacent 
à la projection est Sangle d'inclinaison , et dont l'hypo-
thénuse est la longueur cherchée : ainsi nous pourrons déter
miner ces quantités; et la seconde partie du problème sera 
résolue. 

Je résume la solut ion du prob lème généra l . 
On p rend ra , pa r r appor t à u n même poin t ( ex
pression abrégée p o u r dire pa r r appor t aux trois 
p lans de posit ion passant par le même po in t ) , la 
hauteur , la latitude et la longitude de chacun 
des deux point donnés , pa r la méthode ind i 
quée dans la p remière pa r t i e . Ensui te l'on r e 
t r anche ra les deux hauteurs l 'une de l 'aut re , 
les d e u x - latitudes et les deux longitudes ; et 
au moyen de ces trois d i f férences , on détermi
n e r a , comme nous l 'avons dit dans la seconde 
par t ie , la Longueur, la direction et Y inclinai
son de la ligne qui doit jo indre les deux poin ts . 
Ces déterminat ions faites , le m i n e u r se por te ra 
à un des deux p o i n t s , e t , en o r ien tan t sa bous-
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sole de manière que l 'aiguille marque le n o m b r e 
de degrés de la direction t rouvée , il au ra la di
rect ion du chemin qu' i l doit se frayer à t ravers 
la roche : l 'angle à'inclinaison lui app rendra 
de combien il d o i t , en c h e m i n a n t , s 'élever ou 
s'abaisser pour arr iver exactement sur le second, 
p o i n t , et il saura en outre quelle est la longuenr 
de la rou te qu ' i l doit parcour i r . 

Applications. 

Toutes les questions que l'on j ieul proposer sur les per-
cemens peuvent être ramenées au problème général , c'est-
à-dire, être résolues par la méthode que nous venons" d'ex
poser , etc. Je ne fais mention que des principales; il en 
serait de même des autres. On peut proposer , i ° . de con
duire une galerie de traverse , entre deux points pris dans 
deux galeries: 2 0 . d'indiquer sur la surface du terrain , le 
poitit où il faut commencer un puits vertical, qui doit abou
tir à un point donné dans la mine : 3 ° . de taire la même in
dication que précédemment ; mais le puits , au lieu d'être 
vertical, devant être dirigé suivant l'inclinaison d'un filon: 
4°. de conduire une galerie: ou canal 9. travers une mon
tagne , lorsque les points extrêmes sont donnés 5 mais com
me il est nécessaire d'attaquer cette galerie par plusieurs 
points à la fois , il faudra commencer par creuser des puits 
sur sa direction : 5V. etc. etc. 

i ° . La première de ces questions élant exactement le cas 
du problème général, nous avons déiA dit la manière dont 
elle devait être résolue. 

2°. Quant à la seconde , observons que , puisque le puits 
doit être vertical , son extrémité supérieure aura !a même 
latitude et longitude que l'intérieure, c'est-à-dii e , que 
le point donné : ainsi il ne s'agit que de déterminer, sur la 
suriace du terrain , un point qui satisfasse à cette condi
tion. Pour cet effet , on prendra à vue d'ceil un point 
(perda) qu'on jugera devoir être aussi voisin que pos
sible du point cherché : ou en déterminera la longitude 
et la latitude , et l'on verra de combien elles diffèrent de 
celle nu point donné dans la mine : on cheminera d'une 
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quantité égale à la différence des latitudes } vers le nord 
ou vers le sud , selon que cette différence sera positive 
ou négative ; et puis vers l'est ou l'ouest , d'une quantità 
«5gale à la diffeience des longitudes : le point de la sur
lace du terrain , qui sera directement au-dessous de celui 
qu'on aura trouvé par ce procédé , sera Je point clierclié, 
La différence entre sa hauteur et celle du point donné sera 
la profondeur du puits. 

3° . Si le percement, au lieu d'être vertical , devait être 
conduit sur le filon dans lequel est le point donné , alors 
on commencerait par déterminer la hauteur } la latitude f 

et la longitude de ce point ( par rapport à un point quel
conque ) : ensuite on observerait que le puits devant être 
dirigé suivant la ligne d'inclinaison du filon (1) , on 
connaît Vinclinaison qu'il doit avoir , ainsi que sa di
rection , laquelle doit être perpendiculaire à la direction 
du filon. L'on supposerait au puits une longueur arbitraire , 
mais telle que son extrémité, autant qu'on en peut juger 
par un à-peu-près , dépasse d'une petite quantité la surface 
du terrain : cela fait , on décomposerait cette longueur en 
liautehr} latitude et longitude ; on ajouterait ces trois 
quantités à leurs analogues trouvées pour le point donné, et 
l'on chercherait ( à l'aide d'un point perdu comme dans le 
problème précédent ) , quel est le point , au-dessus de la 
s u i erficie de la montagne , dont la hauteur, la latitude 
et la longitude seraient égales à celles trouvées par les 
sommes que l'on vient de faire. Ce point étant trouvé , l'on 
y fixerait une règle ou un cordon auquel on donnerait l'in
clinaison et la direction que doit avoir le puits , l'endroit 
où ce cordon rencontrerait la surface du terrain serait le 
point où il faut commencer à creuser. 

4 ° . Pour résoudre le quatrième problème , on commen
cera par prendre la hauteur } la latitude , et la longitude 
Je l'extrémité de la galerie , par rapport à son commence
ment , et au moyen de ces trois quantités on déterminera fa
cilement sa longueur , sa direction et son inclinaison. E n 
suite on prendra , sur sa longueur , les points où devront 

( i ) Cette ligne est l'intersection du plan ilu filon avec un plan ver
tical qui lui serait perpendiculaire : une îles règles de la construction 
tles puits foncés sur les filons est de les l'aire toujours sur cette 
Jjguc. 
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aboutir les puits à percer : on déterminera la hauteur, la 
latitude , et la longitude de chacun d'eux ( toujours par 
rapport au commencement de la galerie) : après cela, il fau
dra trouver sur la surface du terrain des points qui auront 
une même latitude et longitude : ils seront les commen-
cemens des puits. On donnera à ces puits une profondeur 
égale à la difiérence des hauteurs entre les points pris à la 
surface du terrain , et leurs correspondans sur la galerie. 
Enfin, de leur extrémité inférieure , l'on se dirigera, de part 
et d'autre, sur la direction de la galerie. 

La méthode que j'expose ici ne sert pas seulement à la 
détermination des percemens , on peut encore l'employer à 
la solution de presque tous les problèmes de géoipétrie qui 
peuvent se présenter dans la pratique des mines. Je n'en 
cite qu'un seul exemple. 11 me suliit d'avoir établi le prin
cipe , et indiqué la manière de l'appliquer. 

P i t o i i t Ê M i . Trois points étant donnés sur un filon 
déterminer la direction et l'inclinaison de ce filon. ' 

Solution. Commencez par prendre la hauteur , la lati
tude f et la longitude de chacun des trois points , ou mieux 
encore , de deux par rapport au troisième. Four m'expli-
quer plus brièvement^ j'emploie le secours d'une figure 
(fig- 2 ) , so i t A $e troisième point , B et C les pro
jections horizontales des deux antres : soit A JC l'inter
section du plan du méridien avec le plan horizontal , et 
A Y celle de ce dernier plan avec le filon. L'angle XA Y 
sera l'angle de direction qu'il s'agit de déterminer. Pour 
pela : 

h ~ hauteur , . , , 
l ( = A n ) = latitude \ d u P ° , n t d M t l a ^ r ° ' 

c . 1 L {=Br>)= longitude i l o t i o n est en 7?. 
ùOlt ( , , , 0 

h' — hauteur , , . . . 
1<{-JE)= latitude \ d u V°lnt d o n t k ; r ° -
L< ( = £ C ) = longitude j } e C t l ° n e S t № C -

Si l'on avait D F, le triangle rectangle , dans lequel on 
connaît A I) ( — / ) , mettrait à même de trouver l'angle 
DAF cherché: on a déjà la valeur de J)B (=_£,), 
ainsi cherchons la partie inconnue B F que j'appelle a: } et 
je fais C G = y . Ces lignes .r et y sont proportionnelles aux 
hauteurs h et h1 ( comme formant des triangles-qui , ayant 
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les cote's parallèles, sont semblables) , de plus les trian
gles A I) 1' , AEG sont encore semblables j ainsi nous 
aurons les deux proportions 

x : y : : h : h' et 

x + L : y + L' : : l : b 

qui nous donneront la valeur de x. Cette ligne connue , on 
déterminera Vangle de direction A U F par la résolution 
d'un triangle rectangle. 

Pour avoir Vangte d'inclinaison , menez B . / /perpendi
culaire à A Y, et observez que cette ligne et la liautéur h 
sont les côtés d'un triangle rectangle, dans lequel l'angle 
oblique adjacent à B / / e s t l'angle d'inclinaison: détermi
nez d'abord B H, au moyen du triangle rectangle A H B, 
dans lequel on connaît l'hypothénuse A B ( ~y/~p~^T[7) f 

et l'angle oblique B A H(= D A F — D A B). 

Peut-être ce problème serait-il susceptible d'une solution 
plus élégante : je donne celle qui s'est d'abord présentée à 
moi. 

A R T . I I , 

De la forme et de la confection des E t a t s . 

Le but des opéra t ions géométr iques que nous 
venons d ' ind iquer dans l 'article p r é c é d e n t , et 
l 'usage que l 'on en fait pour la confection des 
p lans des m i n e s , exigent q u ' o n mette u n cer
t a in ordre dans Yétat que l 'on en dresse. E n 
ou t r e , quel que soit le but de l 'opéra t ion que 
l 'on vient de fa i re , il faut toujours commencer 
pa r dé te rminer la posit ion d u point jinal ( p a r 
r a p p o r t au point initial), c 'est-à-dire , sa hau
teur , sa latitude et sa longitude : ainsi Yétat 
de toutes les opérat ions , i ndé pe nda m m en t de 
l e u r b u t , doit avoir la m ê m e forme , et cette 
forme doit être encore la m ê m e pour toutes 
les mines qui sont sous u n e même inspect ion. 
P o u r cet e f fe t , on a des états imprimés divisés 
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Page 1 7 3 . É T A T d 'une opéra t ion géométrirrue faite dans la mine de N . . . . , le an 

La déclinaison de Vaiguille aimantée étant de. . . . (22° vers Vouest, par exemple). 

L'objet est de rapporter } sur le plan de la mine , la partie de la galerie N faite en l'an 

des 
sta

tions. 

Longueur 

des 

cordons. 

Inclinaison 

des 

cordons. 

Direction 

magnétique 

des cordons. 

Direction 

yraie 

des cordons. 

Base ou 
projec
tion des 
cordons. 

1 

Hauteur. Latitude. Longitude. 

Somme 

des 

hauteurs. 

Somme 

des 

latitudes. 

Somme 

des 

longitudes 

Mètres. • Dig. Mètres. Mitres. Mitres. Mitres. Mitres. Mitres. Mitres. 

O. OjOO. . • O. . . 0. . . 0. . 0,00. 0,00. O,00. 0,00. O,00. 0 , 0 0 . 0,00. 

1 . 1 6 , 3 i . . D ; 10 NE • QQ I . JVJE ; 7 i . I 6 ,06. — 2 ,90 . + l 5 , 9 3 . + 2 , o 3 . — 2 , 9 0 . + i 5 , 9 3 . + 2,03 

2 . l 3 , 2 1 . . M : a i . i V £ ; 5 4 | . l 3 , 2 0 . + 0 ,53 . + 1 1 , i 3 . + 7 ) ° 9 - — 2 ,3a . + 2 7 , 0 6 . + 9 ) 1 3 

3 . 1 4 , 9 2 . . M : 3 j . l 4 , 9 0 . -f- 0 ,85 . + i 4 , 8 9 - — o,58. — J ) 4 7 - + 4 i , 9 5 . + 8 , 5 4 

4- 1 2 , o 3 . . D : 4 > - •Si? '-56. . S E '• 78 . . 12 ,00 . - 0 , 8 4 . 2 , 5 o . + i i ) 7 4 - 2 , 3 l . + 3 9 , 4 5 . + 20,28. 

5 . 7 , i 3 , . • 0 . . SE - à*'-. SE -84± . 7 , i 3 . 0,00. — 0 ,68 . + 7>10- 2 , 3 l . + 3 8 , 7 7 . + 2 7 , 3 8 

6. 1 0, 11 . . M : 3 i . NE ' 2 2 . . t v ; 0. . 1 0 , 1 0 . + o , 5 7 . 4 - 1 0 , 1 0 . 0,00. — ! )74 - + 4 8 , 8 7 . + 2 7 , 3 8 . 

7- 1 1 , 5 2 . . D : NE '.40 f A r £ : i 8 f 1 i , 5 i . — 0 , 4 5 . + 1 0 , 9 2 . + 3 , 6 5 . — 2 , 1 9 . + 5 9 , 7 9 . + 3 i , o 3 

co 9)47- • M • * !• NE'IÒ i . NO'- 8 | . 9)46. + 0 ,25 . + 9=36. - i , 4 4 - — 1 , 9 4 . + 6 9 , 1 5 . + 29 ,59 

9 ' i 3 , 4 2 . . M : J V ^ ; 3 2 f 1 3 , 3 4 . + 1 ,46. + i 3 , , 3 . + 2 , 3 7 . - 0 , 4 8 . + 82 ,28 . + 3 1 , 9 6 

1 0 . . 5 , 3 a . . M : 3 i . NE\a7 f. i v £ : 5 1 . i 5 j 2 ç . + 0 ,93 . + l 5 , 2 2 . 

V 

+ J >47- + 0 , 4 5 . + 9 7 , 5 o . + 33 , 43 . 

OBSER VATIUKS. 

I-e p o i n t i n i t i a l é t a i t dans l ' i n t e r 
s e c t i o n des d e u x g a l e r i es A'., et xV,.f 

au b o r d o c c i d e n t a l du fa i t e ; r a p 
portò au m i l i e u de l 'or i f ice d u p u i t s 
p r i n c i p a l , sa h a u t e u r é ta i t = ^ •— 
l 21,3*2 m è t r e s , sa l a t i t u d e = - f -
¡213,4.1, et sii l o n g i t u d e 72 ,38 . 

R e n c o n t r e d ' u n e g a l e r i e p o u s s é e 
snr l e filon N. .. i 

I^a g a l e r i e r e p r e n d son c o u r s anr 
le p r e m i e r f i lon (ani a v a i t é t é dc~-
rangé. 

Lfr p o i n t f inal é ta i t à l ' e x t r é m i t é 
de la g a l e r i e , au bord o c c i d e n t a l du 
fa i te : rapporté a u m i l i e u de l ' o r i 
fice du p u i t s p r i n c i p a l , o n aura 
d o n c sa h a u t e u r = — 1110,87 , sa. 
l a t i tude = -4- 3 i o , p / i , et sa l o n g i 
t u d e = + 100,81 j u è t r c i . 
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e n c o l o n n e s , de manière qu 'à chaque opé ra - ' 
ra t ion on n 'a i t qu ' à rempl i r les cases vides. 

J'ai eu occasion de voir la forme des états adoptés dans 
les diverses parties de l 'Allemagne, mais aucune d'eues ne 
me paraît avoir les avantages de celle que je propose ici r 

et dont le tableau ci-contre olfre un exemple. Ces états me 
paraissent aussi complets , et en niêine-tems aussi courts qua 
possible. Leur construction est fondée sur les principes 
d'une géométrie simple ^ 'é tendue , et la disposition qu'ils 
présentent sont celles que leur usage nécessite pour la con
fection des plans. 

A h n de donner u n exemple de la maniè re 
d o n t on les f a i t , je vais supposer que l 'on ait 
à r appor te r sur le p lan d 'une mine , la par t ie 
de la galerie que l 'on voit jig. 3 , et que je sup
pose êt re faite depuis peu . 

La p remière chose à faire , avant de com- Détermï-

mencer l ' o p é r a t i o n , est de bien dé te rminer le n a . t i o 1 1 , d u 

-, •{ , • • i • n . point du «la 

poin t ini t ial ou»de dépar t ; sa posi t ion doit ê t re p î r i . 

c o n n u e pa r que lqu 'une des opérat ions précé
dentes , et il faut la p r end re au tan t que possi
ble , pa r rappor t à u n po in t pr inc ipal auquel 
o n rappor te tous les autres points de la m i n e ; 
pa r e x e m p l e , ce poin t p r inc ipa l sera ici le mi
lieu de l'orifice du grand pui ts . Le point ini
tial choisi , on y fixera l 'extrémité du p remie r 
co rdon ; et on disposera les autres de la man iè r e 
la plus commode et l a plus convenable pour la 
pra t ique . J e suppose que ces cordons soient au. 
n o m b r e de d i x , l 'on aura ainsi dix stations : à 
chacune , on p r e n d r a , de la maniè re que nous 
l 'avons e x p o s a , la longueur, Y inclinaison et l a 
direction ( magnét ique ) de chaque cordon , e t 
on les no te ra sur des tablet tes ; on notera en 
laême-tems toutes les par t icular i tés r emarquâ t 
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(1) On est contraint à cette réduction toutes les fois que 
l'on "veut dresser les plans d'un ouvrage souterrain : sans 
cela un dessin fait en des tems différens , au lieu d'offrir 
la disposition réciproque des parties de l'objet qu'il repré
sente , ne montrerait plus entre ces parties qu'une disposi
tion tout-à-fait fausse : je suppose , par exemple , que dans 
une mine l'on ait une galerie en ligne droite, et qu'on 
a i t , sur un plan fait il y a i 3 o a n s , la partie de la 
galerie existante à cette époque. Depuis ce terns cette ga
lerie a été poussée plus loin , et l'on veut rapporter sur le 
plan de la mine cette nouvelle partie : si l'on ne fait pas de 
réduction , ces deux parties d'une ligne droite feront en-
tr'elles un angle de 20 degrés, puisque la déclinaison de 
Paiguille aimantée était de 2° il y a 1 3o ans , et qu'aujour
d'hui elle est de 2 2 0 . Si on avait rapporté sur le plan la 
galerie à mesure qu'on la poussait, l'ensemble de ses parties 
présenterait une ligne courbe , tandis que dans la réalité 
c'est une ligne droite. Quelques grossières et saillantes que 
soient ces erreurs , j'ai vu un grand nombre de pays où on 
les commettait continuellement ; l'on répondait à mes ob
jections que sur chaque partie du plan j l'on notait l'année 
où elle avait été faite ; qu'ainsi l'on pouvait voir quelle 
était la déclinaison à cette époque , et corriger l'erreur pro
venant de la différence : niais n'était-il pas bien plus simple 
de faire cette correction avant de commettre la faute ; sans 
cela un plan ne présente plus aux yeux que des image» 
fausses. 

Lies qui se présenteront . T o u t c e que l 'on a à faire 
dans l ' in tér ieur de la mine est alors te rminé , et 
l 'on peut p r o c é d e r a la const ruct ion de Yétat. 

Formation commencera d 'abord par t ranscr i re sur 
des diverses cet état les observations faites dans la mine , 
colonnes. c ' e s t_^ dire , la longueur , Y inclinaison , et la 

direction de chaque cordon , après en avoir mar
qué le numéro; on rempl i ra de cette man iè re 
les quatre premières colonnes . Ensui te on r é 
duira la direct ion magnét ique en di rect ion 
v r a i e , r éduc t ion absolument indispensable ( 1 ) , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D A N S L E S M I N E S , e tC . 

(1) Degrés de la direction 
magnétiqne. 

N E o". . . . déclinaison. 
N E déclin go". 
5" E a". -(90° — décl in.) 
S E ( 90 — déclin. ). go". 
S U o déclin. 
S O déclin go. 
I V O o . . • (90 — déclin. ) 
A' O (90 — déclin. ). . 90, 

Opération par laquelle 
on les réduit en direction 

vraie. 

Retranc. de la déclinaison. 
Retranchez la déclin. . . . 
Ajoutez ladécUu 
Retranc. de ( 180° — déc. ) 
Retranc. de la déclin. . . . 
Retranc. ladéclin. . . . . 
Ajoutez la déclin 
Retranc. de ( 1800 — déc. ) 

Degrés correspondans 
de la direction vraie. 

N O déclin o*. 
NE o. . . (go — décl in.) 
S E déclin 90 
N E ija. . ( 9 0 — d é c l i n . ) 
S E i.éclin o°. 
S U o. . .(90 — décl in . ) 
N O déclin yo 
S O 90. . ( 9 0 — d é c l i n . ) 

Un coup d'ceil jeté sur \ a f i g . 5 suffira pour montrer cette correspondance. 
Ce tableau est dressé dans la supposition que ta déclinaison est vers l'ouest, 

quel qu'en soit d'ailleurs la grandeur. 

WE o. 
N E 22. 
S E a. 
S E C8. 
S O o. 

S O 22. 
N O o. 

La déclinaison étant actuellement de 220 , le tableau sera : 

go 
68 
90 
22 
90 
68 

A1
 U 68 90 

Retranc. de. ^ .. . * 2 2 0 . 
Retranc 22 
A j o u t e z 2i* 

Retranc. de 1Û8 
Retranc. de . 2 2 
Retranc 22 
Ajoutez. . .' 22 
Retranc. de iS'ò 

A O 
NE 
.ï E 
NE 
S E 
S U 
A O 
S O 

68 
90 
6» 

90. 

68 
90 

. 6» 

et très-facile à exécuter à l 'aide d 'un pet i t t a 
bleau ( 1 ) , cetts direction vraie formera la c in 
quième colonne. On procédera ensuite à la 
décomposit ion des c o r d o n s : la longueur ( d u 
c o r d o n ; mult ipl iée pa r le cossinus de l 'angle 
d ' incl inaison, d o n n e r a la base du premie r t r ian
gle rectangle ; ce sera la projection horizontale 
du cordon : cette même longueur mult ipl iée pa r 
le sinus du même a n g l e , donnera la hauteur d u 
p remier t r iangle , ce sera celle du cordon : o n 
formera ainsi la sixième et la sept ième co lonne 
de l'état. La project ion mult ipl iée par le s i n u s , 
et ensuite par le cossinus de l 'angle de d i r ec 
t ion , donnera la base et la hau t eu r du second 
t r i a n g l e , c 'est-à-dire, la longitude et la latitude 
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cle l 'extrémité de< chaque cordon pa r r a p p o r t au 
commen cemeut ; ces deux distances formeront la 
hu i t i ème et!a neuv ième colonne. Les trois der
n ières se feront en sommant successivement les 
hauteurs, les latitudes , et les longitude^: elles 
pa ra î t ron t peu t - ê t r e superflues à quelques pe r 
sonnes ; mais elles ont l 'avantage de donner la 
posi t ion de chacun des points par r appor t au 
p r e m i e r , et elles sont en ou t re indispensables 
p o u r la confection des plans , ainsi que nous 
Talions voir dans l 'art icle suivant . 

Placement L a position des signes , qui est u n e opéra t ion 
esjugnes. ^ délicate dans les ca lcu l s , où une méprise est 

si facile et t ire aux plus grandes conséquences ; 
cette posit ion , dis-je , n ' a ici aucune difficulté, 
et une méprise y est bien difficile ; d 'ai l leurs o n 
peu t cont inuel lement vérifier ces signes. On 
calcule d 'abord les hauteurs , les latitudes , et 
les longitudes, sans avoir aucun égard au s i g n e , 
et on les place ainsi dans le tab leau , puis on 
r ep rend les hauteurs , et suivant que dans la 
troisième colonne on voit u n e M ou u n D d e 
vant l 'angle d ' incl inaison , on place u n -f- ou 
u n — devan t la hauteur cor respondante : de 
m ê m e , en pa rcouran t la colonne des latitu
des, on met u n -f- ou u n — devant c h a c u n e 
d ' e l l e s , selon qu 'on voit u n e N ou u n e S de 
vant la direct ion vraie de la même stat ion : en
fin , suivant que la seconde lettre qu i est devant 
cette d i rec t ion est un E ou un О , on met le 
signe -]- o u — v i s - à - v i s la longi tude correspon
dan te . Les signes p l a c é s , u n coup d'œil je té 
su r le tableau suffit pour l eu r vérification. E n 
faisant les trois dernières colonnes , on somme 
successivement les l ignes qu i sont dans les trois 

p r é c é d e n t e s , 
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précédentes , ayant b ien soin de r e t r anche r 
toutes les fois qu ' i l se p résen te u n signe diffé
ren t . 

En comparan t la forme des états des opé ra 
t ions géométr iques que l 'on fait dans les ru ines , 
telle que je la propose , avec celle de ceux q u e 
l 'on t rouve dans les livres de Géométr ie s o u 
ter ra ine , il pa ra î t r a peu t - ê t r e que celle q u e 
j ' i nd ique présente plus de ca lcu ls , et exige p a r 
conséquen t plus de tems : mais ou t re que ce 
tems est b ien peu de chose en compara ison de 
celui que l 'on emploie à opérer dans la mine , 
t e s ca lculs , évi tant par la suite de longues o p é 
ra t ions g r aph iques p o u r la solut ion des p r o 
blêmes , abrègent cons idérablement le t ravai l 
de l ' ingénieur . 

A R T . I I I . 

Des Plans et autres Dessins des mines. 

Les mines dont je par le i c i , celles où j ' a i fait Diverse 
l ' appl icat ion de ma m é t h o d e , ont p o u r objet s n i s d e s n 
l 'exploi ta t ion des f i lons : les ouvrages qu 'e l les 
p ré sen ten t sont des galeries , des puits , et des 
ouvrages à gradins. Leurs dessins corisisient en 
des project ions de ces divers ouvrages sur diffé-
rens plans , soit h o r i z o n t a u x , soit v e r t i c a u x , 
soit passant par les l ignes de direction et d ' in 
cl inaison d 'un filon. La project ion ho r i zon ta l e , 
q u e l 'on n o m m e par t icu l iè rement plan , est la 
p lus ordinai re j elle m o n t r e mieux q u ' u n e a u 
t re l 'ensemble et la disposition réc iproque des 
ouvrages d 'une mine j c e p e n d a n t , dans la dé te r 
mina t ion des t r avaux à faire sur u n f i lon , la 

Volume i5. M 
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project ion des ouvrages de ce filon sur un p l a n , 
passant à la fois par la l igne de direct ion et 
d ' incl inaison , est b ien préférable , puisqu'el le 
d o n n e des dimensions plus approchan tes de la 
réa l i té . 

P o u r mon t re r l 'usage de la nouvel le mé thode 
dans le travail des dessins des m i n e s , je vais 
supposer que l 'on veuille faire le p lan de la 
galerie qu i a donné lieu à l 'opéra t ion dont j ' a i 
par lé dans l 'article p r é c é d e n t , et à l'e'tai qu i en 
a été la suite ( 1 ) . 

On p r e n d , à vue d 'œi l , un point sur le p a p i e r , 
de man iè re que le po in t ini t ial y é tan t p l a c é , 
le dessin occupe assez sensiblement le mi l ieu 

(1) Voici la méthode que l'on employait autrefois. On 
calculait et faisait les sept premières colonnes du tableau , 
celle de la direction vraie exceptée : ensuite on prenait à 
volonté sur une feuille de papier un point pour représenter 
l e point initial ; el , à partir de ce point, on plaçait bout à 
bout les bases ou projections que l'on voit dans la sixième 
C o l o n n e 1, en leur faisant faire les angles indiqués dans la 
quatrième ; la même boussole avec laquelle on avait 
opéré dans la mine servait de rapporteur pour tracer ces 
angles, Ava>it-on un percement à faire , c o m m e dans le cas 
du problème général cité dans l'article premier , on pre
nait un même point initial pour les deux galeries , on en 
faisait le plan de la manière que nous venons de le dire; on 
en joignau sur l e plan les deux extrémités par une ligne ; 
on examinait avec la boussole quelle en était la direction, et 
le problême était résolu. Si l'on avait voulu avoir l'incli
naison , on aurait fait un profil par la même méthode qu« 
nous venons de rapporter , et l'on aurait vti quelle était la 
différence de hauteur entre les extrémités des deux galeries , 
d'où l'on aurait pu conclure l'inclinaison. 

Les déterminations et solutions graphiques paraissent 
bien simples au premier coup d'ceil , mais elles deman
dent une très-grande exactitude et dextérité de la part du 
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de la feuille que l 'on a en tou ré d 'un cadre , 
comme on le vo i t j ig . 3 . Pa r ce p o i n t , l 'on 
m è n e deux lignes parallèles aux cotés du ca
d re , l 'une représen te ra l ' in tersect ion du m é 
r idien avec le p lan hor izonta l , et l ' au t re lu i 
sera pe rpend icu la i re : la dis tance de chaque 
po in t du p lan à la première sera sa longitude> 
et la dis tance à la seconde sera sa latitude. 
Auxex t rémi t é s de ces l ignes , on m a r q u e r a zéro : 
à par t i r de ces points , on por te ra sur deux cô
tés opposés ( ceux dans le sens de la l a r g e u r ) 
du c a d r e , la suite des longitudes -f- 2,,o3 • ~ j -
9 , 1 3 ; -(- 8 , 5 4 , e tc . , et à côté de chaque n o m 
bre , on marque ra le n u m é r o de la s ta t ion. S'il 
y avait que lques longi tudes n é g a t i v e s , on les 
po r t e r a i t à la gauche , et n o n à îa drcriiti des 
points o : p a r les points m a r q u é s , oii mènera" 
des paral lèles à la ligne qui représen te le m é 
r id ien , Ensu i t e l 'on p r e n d r a la suite' des la t i 
tudes , -f- 1 5 , 9 3 ; - j " 2,7,06 ; -f- 4 x j 9 ^ , ^eee.^ o n 
les po r t e ra su r les côtés du c a d r e , paral lè les 
à la m ê m e l igne , et à pa r t i r des points o q u e 
l 'on y a p r é c é d e m m e n t m a r q u é s , F on n o t e r a 
éga lement à côté de chaque nombre le n u m é r o 

dessinateur. Lorsqu'on rarjge ainsi les projections bout à 
b o u t , la plus petite • erreur dans la longueur de l'une 
d'elles, et sur-tout dans le tracé des angles qa'eltó.Ìbntf 
entr'elles, rend défectueux tout le dessin; une seiifè^rreuf 
dans la position d'un p o i n t , rend vicieuse cella de tous les 
autres, et conduit aune Solution erronnée •• il aMs l̂jjiit̂ rien. 
moins que plusieurs années d'une expérience çontimig.pour 
mettre un ingénieur en état de faire de rette manière des 
déterminations, d'après lesquelles on puisse efîtrèpTendre 
un ouvrage sans s'exposer à des erreurs dtì grirfdè consé
quence. . JF q HO , i i 
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de la station à laquelle il appa r t i en t : pa r les 
•extrémités de ces la t i tudes , l 'on m è n e r a des 
l ignes parallèles entr 'e l les et perpendicula i res à 
la l igne n o r d et sud. On m a r q u e r a les po in ts 
d ' in tersec t ion des l ignes qui po r t en t le n u m é r o 
de la m ê m e s ta t ion ; on j o ind ra successivement 
ces points pa r des l ignes droites , don t l ' ensem
ble sera la project ion hor izonta le du système de 
co rdons , et pa r conséquent celle de la galerie 
dans laquel le ils é taient t endus . 

D a n s la pra t ique ord ina i re , on ne m è n e 
po in t toutes ces l ignes , don t les in tersec t ions 
m a r q u e n t les extrémités de chaque s ta t ion : 
elles po r t e r a i en t de la consusion si le p lan 
étai t compl iqué ; mais on fait usage de dessins 
msdllé-s r- c ' çs t -à -d i re j qu 'on divise en carrés , 
p a r des l ignes menées à distances égales et p a 
r a l l è l emen t aux côtés du cadre , la feuille sur l a 
que l l e le dessin doit ê t re t racé . Le po in t d ' inter
section, d e deux de ces l ignes est pris pour point 
in i t ia l j.ej: leurs extrémités sont marquées о j à 
pa r t i r de ces points , les ex t rémi tés des autres 
p o r t e n t les. nombres ю , 2.9 > 0 0 , 4° » e t c . , ou 
t ou t e au t r e divis ion suivant la g r andeu r de l 'é
che l le . Cela fai t , on place convenablement dans 
les carrés , et à l 'a ide des colonnes de latitude 
et dê' lùâgitude d u t a b l e a u , les ext rémités des 
s ta t ions f, que l 'on jo int ensui te pa r des l ignes 
d r o i t e s , ainsi q u ' o n le voitJig. 4. 

П а и d'une Le p l an d 'une galerie é t an t ainsi t r a c é : on 
inné. p r o c é d e r a i celui de la suivante ; tous les points 

e n se ron t r appor t é s au m ê m e po in t initial : on 
e n fera successivement de m ê m e p o u r toutes 
les aut res : o n passera ensui te aux pui ts : et 
enf in , on p lacera avec exact i tude les p r inc ipaux 
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po in t s des ouvrages à gradins ; on en t racera le 
reste à vue d'oeil. C'est ainsi qu 'on p e u t f a i r e , 
d ' une man iè re aussi expédi t ive qu 'exac te , le 
p l an d 'une mine . S i , pa r mégarde , on ne d o n 
na i t pas à u n po in t sa vra ie posi t ion , cet te e r 
r eu r n e t i re ra i t à aucune conséquence p o u r le 
p l acemen t des au t r e s , qu i sont tous r appor t é s 
au point init ial . U n au t r e des avantages de cet te 
man iè re de diviser u n dessin en carrés , c'est 
d'offrir cont inue l lement à l 'œil u n e échel le q u i , 
sans le secours d ' a u c u n i n s t r u m e n t , lu i d o n n e 
la d i s tance respect ive en t r e tous les po in t s . 

Si l 'on voulai t avoir u n e project ion sur le Antres 

f il an du mér id i en , on opérera i t e x a c t e m e n t de d e s s " " 
a m ê m e maniè re , en faisant usage de la c o 

lonne des latitudes et de celle des hauteurs^ 
Si la projec t ion devai t ê t re sur le p l an ve r 

t ical perpendicu la i re au mér id ien , ou ernploi-
r a i t la co lonne des longitudes et celle des hau
teurs. 

S i o n voulai t u n e project ion sur un p l a n vert i
cal passant pa r la l igne de direct ion du i i l on , on 
p r end ra i t les hauteurs et les latitudes ; l ' on a u g 
men te ra i t ces dern ières dans le r appor t du cos-
sinus de l 'angle de direct ion au sinus total ; o n 
p o u r r a i t éga l emen t , au lieu des latitudes, p r en 
d re les longitudes ; mais celles-ci devra ien t ê t re 
augmen tées dans le r appor t du sinus de la d i 
rec t ion au sinus to ta l . 

Ces augmentations sont extrêmement faciles à faire dans 
la pratique , par le moyen du compas de proportion ; et à 
son défaut , en construisant un triangle reciaiigle , dont 
l'angle de direction serait un des angles obliques , les lignes 
que l'on veut augmenter seraient portées sur un des côtés 
de l'angle droit, l'on mènerait paï les points de division des 

M J 
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( 1 ) J'ai connu , il est vrai , à Freyberg , quelques personnes qui , 
s^ant en ijuilquc soite passé leur vie a ces tracés, indiquaient des 

lignes parallèles à l'autre coté , et les parties correspondarw 
tes rie l'hypothénuse seraient les lignes cherchées. 

Si l 'on voulait cons t ru i re u n e project ion sur 
u n p lan passant en rnêrne-tems pa r les l ignes de 
direct ion et d ' incl inaison d 'un filon , on p r en 
d ra i t les Latitudes et les Longitudes augmentées 
dans les rappor t s que nous venons d ' a s s igne r , 
et les liauleurs augmentées dans le r appor t du 
sinus de l 'angle d ' incl inaison au sinus total . A u 
reste , quo ique cette dern ière espèce de dessin 
soit bien celle dans laquel le les par t ies d ' un 
filon sont représentées avec des dimensions 
plu^s approchan tes de la réal i té que dans les 
au t res , cependan t un filon n ' é t an t pas u n plan 
parfai t , et p résen tan t diverses sinuosités , il 
est impossible d'en représenter dans u n e p r o 
ject ion , toutes les par t ies dans l eur g r andeu r 
na tu re l l e , ou bien raccourc ies toutes dans la 
m ê m e p ropor t ion . Lorsque les déviat ions d e 
v iennen t t rop considérables , il faut faire dffs 
dessins par t icul iers pou r chaque par t ie , en 
o r i en tan t convenab lement pou r chacune d'elles 
le p lan de project ion ; sa posi t ion é t an t con
n u e , l 'on fera encore usage des fiauteurs , La-> 
titudes et Longitudes prises dans le tableau , 
mais augmentées dans u n cer tain r a p p o r t . 

i ° . El le substitue le calcul aux opérations graphiques 
dans la solution des problèmes : elle garantit ainsi une 
exactitude mathématique , et économise beaucoup de tems. 
Pour résoudre un problême de la nature de ceux relatifs a u x 
percemens , par le moyen des opérations graphiques , de 
manière a ce que- la solution inspire quelque confiance , il 
faut être consommé dans ce genre de travail (1) : les va-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B A N S L E S M I N E S , e tc . l 8 3 

dilations continuelles de l'aiguille aimantée , rendent très-
délicat: le maniement de la boussole employée comme rap
porteur : il est bien facile en faisant le tracé de commettre 
une petite erreur dans le placement d'un point , dans la 
longueur que l'on donne à une l igne, dans la grandeur d'un 
angle ; et ces erreurs petites et presque imperceptibles sur 
le papier , deviennent souvent très-conséquentes lorsqu'on 
rapporte la solution sur le terrain. Par le calcul , au con
traire, il suffit de résoudre deux triangles rectangles: et quel 
est l'ingénieur qui ne répond pas alors d'une solution rigou
reusement exacte? Cette solution , répétée deux fois . exigera 
un quart-d'henre de tems. La solution graphique occupera au 
moins une matinée (1) , et combien de fois fandra-t-il la re
faire , lorsqu'on n'est pas très-exercé à ce travail , avant 
iju'on ose entreprendre une opération importante sur cette 
solution ? t 

2 ° . Lorqu'on fait les dessins, et que , par mégarde, on com
met une erreur dans le placement d'un point , cela n'a au
cune influence dans la position des snivaus, qui sont tou
jours rapportés directement au premier. 

3° . L'ingénieur, après avoir dressé Vetat do son opéra
t ion , peut le remettre, pour être réduit en plan , à un des
sinateur qui ne sait manier que la règle et le compas ; et le 
dessin fini, il lui est très-facile d'en vérifier l'exactitude. 

4° . U n chef qui doit garantir ou qui veut reconnaître 
l'exactitude d'un dess in , le fait avec la plus grands facilité, 
au moyen de Vétac qui y est annexé. 

5° . U n ingénieur lait ses opérarions géométriques , il en 
dresse l 'état , et il en envoie une copie dans l'endroit on 

Îtercemens avec une précision qui tenait du merveilleux : mais ilaps 
e plus grand nombre des mines que j'ai vues en Allemagne , on ne 

regardait que comme un eiïet du hasard e t comme un cas ex tmer-
d'uairc , toutes les fois qu'en poussant un percement en arrivait sur 
le point désiré. 

( i ) Il faut d'abord préparer le papier , puis y tracer, à l'aide de la 
boussole, le plan des gulerie^ que Von veut joindre par le porci'mepî 
dont on cherche la direction. A chaque li^nc que l'on tr;ice , il faut 
attendre que l'aiguille soit entièrement immobile -, tout cç travail 
exige mi tcms-considérr.ble. Dans les solutions graphiques , on n'eu 
est pas d'ailleurs moins obligé de dresser des états à-peu-prés 
aussi longs que «eux que nous proposous. (Voyez D u h a m e l , Géo
métrie souterraine , puce 16a, ) 
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sont les anciens plans de la mire , ayant seulement soin 
de rapporter le point initial de ses opérations à un point 
déjà marqué sur le plan ; et dès-lors , sans aucun déplace
ment , un simple dessinateur ajoute les nouveaux travaux 
aux anciens. On voit par-là combien il serait facile de tenir 
toujours complets , et sans aucuns déplacement , tous les 
dessins d'une archive. 

6°. Les états des diverses opérations faites dans une 
mine , formeraient un registre , qui devrait, toujours ac
compagner les plans , afin qu'on pût vérifier l'exactitude 
de ces derniers, lorsqu'on en ferait usage pour une déci
sion importante. 

7 0 . On établirait de cette manière une uniformité dans 
les dessins de toutes les mines soumises à une même ad
ministration : ce qui est presque aussi nécessaire pour or
donner et diriger convenablement les travaux , que l'uni
formité dans les registres l'est pour surveiller toute la 
partie économique. Il n'y a que l'orili e et une stricte éco
nomie qui puissent garantir le succès et l'existence des e x 
ploitations. 

L'usage des dessins maillés est depuis long-tems introduit 
à Freyberg ( i ) : et même l'on y fait quelquefois les plans 
en prenant la distance de chaque point à deux ligues per
pendiculaires entr'elles et parallèles aux côtés, du cadre 5 
ces distances y portent le nom de latitudes ( Jireite ) et de 
longitudes ( Lacnge ) . Mais la manière de résoudre les 
questions de la Géométrie souterraine , en rapportant cha
que point à trois plans (hor izon, méridien et vertical } , 
passant par un point connu } n'a été encore, du moins que 
je sache , exposée nulle part. J'en ai conçu l'idée avant 
d'avoir eu connaissance de la Géométrie descriptive du Ci
toyen Monge , dans laquelle le principe est exposé de la 
manière la plus explicite : cette jdée me vint dans un tems 
où j'assistais à des opérations géométriques faites dans les 
m i n e s , et où étant en mème-tems occupé de la solution de 
quelques questions de mécanique , j'étais familliarisé avec 

( 1 ) Ces dessins ( à carreaux) ont quelquefois été employés en 
France ; il y a dans la salle du Conseil des Mines , trois plana mail
lets des mines d'AUemond ; ils sont laits par le Cit. Scbrciber, ul
tér ieur en chef, et directeur de l'École des Mines. 
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la décomposition de chacune des forces d'un système en 
trois autres parallèles à trois plans , et par analogie je dé-, 
composai la distance d'un point à un autre , en trois dis
tances parallèles à trois plans connus : de cette manière je 
fixais la position du point dans l'espace , et je la comparais 
ensuite à celle d'un autre. 

Quant aux plans et autres dessins des mines , je me suis 
contenté d'avancer mon idée sur la manière de les faire y 
mais je jgic suis interdit tous les détails d'exécution , étant 
bien persuadé que pour peu que les ingénieurs des mines 
Français veuillent s'occuper de cet objet , ils porteront ce 
genre de travail à un degré de perfection supérieur à ce que 
j'ai vu dans d'autres p a y s , et à tout ce que je pourrais ima
giner. 
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FAIT dans une Fonderie de fer du Tjrol y 

avec de la Tourbe carbonisée et non car

bonisée (1) . 

Extrait par J . F . D a v b u i s s o n . 

O N S i E U R j je crois que les résul ta ts des 
essais q u e je viens de faire avec de la t o u r b e , 
soit carbonisée , soit c rue , dans u n e fonder ie 
q u i est sous ma direct ion , sont d ' au tan t plus 
d ignes de fixer votre a t t e n t i o n , qu ' i ls vous m e t 
t r o n t à m ê m e d 'établ ir u n e compara i son avec 
ce qui a été fait sur le même su je t , et de t i re r 
u n e conséquence uti le en méta l lurgie . 

» Vou lan t économiser le bois que l 'on em
ploie à la fonte de nos minera is de fe r , j ' en t r e 
pris l ' exploi ta t ion d ' une couche de tourbe qu i 

-(t) M . Wagner , dans sa Note sur les observations de 
Tuampadius , au sujet de l'usage de la tourbe dans les 
hauts fourneaux ( Journ. des Min. n°. 86 j , dit : ce II 
•>-> parait également que l'on a trop exalté les avantages de 
3j la tourbe carbonisée , sur-tout si l'on veut prenure en 
» considération les essais faits au Tyrol par hi. G. S. ; ce 
33 sont les seuls qui aient été faits avec précision , au moins 
33 parmi ceux qui ont été rendus publics 33. 

Ces essais sont rapportés dans une lettre de M . E. G. S. 
( métallurgiste aussi habile que distingué ) , in ér.'e dans 
les Annales de l'Art des mines et de la métal 'wgie , par 
le baron de Nloll , tome IV , seconde jur 1 , patte 3q5 , 
Nous en donnons ici une traduction liitén ^, 
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(1 ) Le pied de Vienne — o 3 3 2 2 mètres. 

a 20 pieds d 'épaisseur , et qui est située près de 
la fonderie . Ces avantages lociiux , joints à s a 
b o n n e quali té , m 'exc i tè ren t à mon ent repr i se . 
L a facilité de l ' exploi ta t ion , celle de la car
bon isa t ion , et le succès d 'une expér ience tentée 
pa r u n suba l te rne flattèrent m o n espoir . Ce
p e n d a n t , comme il fallait faire des établisse-
mens cons idérab les , dresser d e s b a n g a r d s p o u r 
sécher la t o u r b e , bâtir que lques autres édifices, 
je fis des réflexions sérieuses sur cette en t re 
prise , et p o u r ne pas m'exposer à u n e dépense 
i n u t i l e , je par t is m o i - m ê m e p o u r aller faire 
u n essai pré l imina i re . Le fou rneau étai t en feu 
depuis vingt s e m a i n e s , son travai l étai t clans 
sa plus g rande r égu la r i t é . L a charge consis
tai t en 19 r pieds cubes ( d e Vienne ( 1 ) ) de 
charbon de sapin , 297 livres de mine de fer, et 
de 60 l ivresde castine (fondant) : le p rodu i t é tai t 
de 2 6 , 2 8 livres de bonne fonte grise pa r qu in ta l 
de minera i : pa r qu in ta l de fonte o b t e n u e , o n 
consumai t 2 3 , 1 9 p ieds cubes de c h a r b o n de 
bois . 

33 Dans la 21 e t 2 2 e semaine , je f is , avec la 
plus g rande e x a c t i t u d e , les essais dont je vais 
donne r le résu l ta t . 

« J e fis supp r imer à , i 5 pieds cubes de char
bon de bois de la charge , et je les r emplaça i 
p a r au tan t de t ou rbe bien carbonisée : la q u a n 
t i té de mine ra i resta toujours de 297 l ivres. On 
mi t 110 charges ainsi c o m p o s é e s , et l 'on ob 
tint 7 7 , 7 0 livres d ' une fonte de médiocre q u a 
lité et b lanche . Ainsi le qu in ta l de mine ra i 
donna 2 . 6 j i 6 de fon t e , "et p a r qu in ta l de fonte , 
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(1) 2 0 , 9 1 de charbon de bois , et 4jiS de charbon as 
tourbe. 

o n consuma 2 5 , 0 9 p ieds cubes de c o m b u s 
t ible ( 1 ) . On r e m a r q u a que les charges , ainsi 
composées de { de tourbe carbonisée , descen
da ien t p lus p r o m p t e m e u t : o n en met ta i t 2 6 
et 27 dans 19 . h e u r e s , au l ieu de 2,3 et 2 .4 , 
comme p r é c é d e m m e n t : p reuve que le com
bustible brûlai t t rop p ro inp temen t ; qu ' i l n ' é 
tai t pas capable de souteni r la c h a r g e , e t m ê m e 
de rendre la fonte grise : le lait ier l u t p lus p e 
sant que d 'ordinai re . P e n d a n t le fondage , j e 
fis toujours met t re à pa r t le qua t r ième des gueu 
ses que l 'on ob tena i t , et je l 'envoyai à l'affiiie-
rie : on y en po r t a c inq . 

» P o u r voir si c 'était la tou rbe carbonisée 
qui étai t cause de ce fondage plus rapide , et 
de la mauvaise qual i té de la fonte , je fis r é 
du i re la quant i té de cha rbon de bois à i 3 p ieds 
cubes , celle de la tourbe resta à 3 , 2 5 , de sorte 
q u ' a u lieu d 'ê t re avec le cha rbon d a n s le r a p 
p o r t de 1 : 5, elle n 'y fut p lus que dans celui 
de 1 : 4 : l 'on d iminua en même-teins de 'ij l iv. 
la quant i té de m i n e r a i , et de 10 celle d u fon
d a n t . J e m 'aperçus b ientô t q u e le fondage a l 
lai t encore p lus vite , que la fonte était blan
che et le lai t ier no i r â t r e : cela me por ta à faire 
encore r e t r anche r 20 livres de minera i pa r 
charge ; lorsque je lis ce c h a n g e m e n t , il é ta i t 
déjà passé 5o charges composées de la m a 
n iè re que je viens d ' annonce r : elles ava ien t 
p r o d u i t 3 4 4 5 livres de fonte : ce qui revient 
à 2 6 , 5 livres par qu in ta l de m i n e r a i , et 2.3,58 
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p ieds cubes de combust ible ( 1 ) p a r quin ta l de 
fon te . Des 3 4 ^ 5 livres , j ' e n envoyai io5o à 
l 'affinerie. 

33 La nouvel le d iminut ion me faisait espérer 
q u e j ' au ra i s u n e mei l leure fonte ; et afin que. 
les charges n e descendissent pas aussi p rompte -
rneiit > je d iminua i le vent , mais ces précau
t ions l u r e n t sans succès , d ' où je conclus q u e 
le charbon de tourbe étuit t rop l é g e r , qu ' i l se 
consuma i t t rop p r o m p t e m e n t lorsqu ' i l étai t ex
posé a u h a u t degré du feu des hau t s four 
n e a u x , et qu ' i l é tai t t rop friable : que ces 
défauts n e le met ta ien t pas en état de sou
teni r les charges , et de purifier suffisamment 
la fonte . Ce qui m e confirmait dans cette i d é e , 
c'est que toutes les fois que l 'on enlevait le lai
t ier , ou qu 'on déboucha i t le t r o u de percée , 
o n voyai t sort ir avec rapid i té comme u n t o r 
r e n t de peti ts f ragmens de t o u r b e . D a n s ce 
trois ième essai , l ' on passa y 5 charges , l 'on 
produis i t 4 7 6 0 l ivres de fonte , ce qui rev ien t 
-à 2,6,44 livres pa r quin ta l de m i n e r a i , et exigea 
2.5,6o pieds cubes de combust ible (2) pa r quin
tal de fonte . 

» Comme r i en ne s 'a t tachai t a u x paro is d u 
c r e u s e t , je p rocéda i à u n qua t r i ème essai j je 
•£s composer la charge de 2,40 l ivres de m i n e r a i , 
j 3 p ieds cubes de cha rbon de sapin , et 6,5 de 
tourbe carbonisée . J e m 'a t t enda i s à u n succès 
plus h e u r e u x ; mais a u bout de 60 c h a r g e s , 

(4) Qu 18 ,87 pÎEds cubes de charbon de bois , et 4>7l ^e 

charbon de tourbe. ' 

(2) Ou 2 0 , 4 8 pieds cubes de charbon de bois , et 5 , i a 
de charbon de tourbe. 
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( 1 ) Ou 22 , 19 de charbon de bo i s , et 1 1 , 0 9 ^ e c n a r u D n 

de tourbe. 
(2) Savoir, a3,34 de charbon de bois , et 5,84 de tourbe 

crue i 

voyant que la fonte étai t b lanche et épaisse , 
que le laitier étai t compacte et no i râ t re , je 
r enonça i à faire usage d u cha rbon de t o u r b e . 
Les 60 charges avaient p rodu i t à5i5 l ivres de 
f o n t e , ce qui revient à 24 ,4° l ivres par qu in ta l 
de minera i : il a été consumé 33 ,28 pieds cubes 
de combust ib le (1) par qu in ta l de fonte . 

« J 'avais renoncé à tou t essai u l t é r ieur , lors
que cédant a u x sollicitations pressantes d ' u n 
des employés à la f o n d e r i e , qu i p ré tenda i t que 
la tourbe c rue ( non carbonisée ) , mais b ien 
desséchée , se consumerai t moins r a p i d e m e n t , 
et qu'el le sout iendra i t m ieux les charges . J e me 
décidai à u n c inquième essai. L 'on composa 
la charge de i 3 pieds cubes de cha rbon de sa
pin , de 3 , 25 de tourbe c rue , de 240 de m i 
ne ra i , et de 5o de fondant . D a n s les com-
m e n c e m e n s , tou t annonça i t u n e heu reuse r é u s J 

site , la fonte étai t plus fluide , le lai t ier moins 
foncé ; mais après 20 c h a r g e s , lorsque le fou r 
n e a u se fut vidé p e u - à - p e u , toutes nos, espé
rances d i spa ru ren t , le lait ier redevin t n o i r â t r e , 
la fonte devenai t de plus en plus épaisse. J ' aug
menta i l ' intensi té d u vent ; je re levai u n 
p e u la tuyère , et je fis encore met t re ^5 char 
ges ; mais lè tout ayant été sans succès , je me 
désistai de m o n entreprise , Les 4 5 charges p r o 
duis i rent 362.0 livres de fonte , ou 2'3,2 l ivres 
pa r qu in ta l : rm consuma 2.9,18 pieds cubes de 
combust ible (2) pa r qu in ta l de fonte . 
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» M a i n t e n a n t j ' e u s à faire r ep rend re au four
n e a u sa marche o rd ina i r e . Je fis faire les cha r 
ges de i6,25 pieds cubes de cha rbon de sapin , 
de 2.40 d é m i n e r a i , et 5o de fondant . P e n d a n t 
que les 40 p remières p a s s è r e n t , o n eu t t an tô t 
u n laitier léger et u n e fonte grise , t an tô t u n 
lai t ier compac t et u n e fonte b l anche . C e p e n 
d a n t le t ravai l devin t plus un i fo rme , et l e 
creuset se débarrassa de quelques par t ies de 
mat iè re qui s'y é ta ien t collées. Le travail a l lant 
m i e u x , je rendis à la tuyère son incl inaison 
ord ina i re de 5 degrés : enfin, après avoir encore 
passé 60 c h a r g e s , j ' ob t ins , a u g rand conten
t emen t des forgerons , u n e fonte en t i è r emen t 
grise et à peti ts gra ins . Ces 100 charges p r o 
duis i ren t 61,3o l i v r e s , ou 25,54 de fonte pa r 
qu in ta l de m i n e r a i j la consommat ion de com
bust ible ou cha rbon de b o i s , fut1 de 26,60 p ieds 
cubes p a r quinta l de fonte . 

« Voyan t que je pouvais augmen te r la char
ge , j e la fis por t e r à 270 l ivres de m i n e r a i , 5a 
l ivres de fondan t , et 18 pieds cubes de cha rbon . 
On en passa ôo , et le fou rneau repr i t son a l 
lu re ord ina i re ; la fonte fut de bonne qual i té . 
J 'obt ins ( d e ces 5o cha rges ) 3 5 2 3 livres de 
fonte , ou 2 6 , 1 0 livres pa r quinta l de minera i ; 
le combustible consumé fut de 25,54 pieds cubes 
p a r quinta l de fonte. 

« Quoique les résul ta ts des deux dern iers 
essais que je venais de faire avec du seul char
bon de bois , comparés a u x précédens , me per
missent de conclure que la tourbe , soit c rue , 
soit carbonisée , ne peu t ê t re employée avec 
avantage p o u r fondre des minera is de fer : ce 
p e n d a n t , p o u r qu 'où n ' a t t r i buâ t pas le succès 
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TABLEAU 

d e ces dern ie rs essais à que lque c h a n g e m e n t 
d a n s le r a p p o r t des par t ies de la charge , je 
voulus ré tabl i r le tou t comme je l 'avais t rouva 
e n a r r ivan t : la cha rge fut composée de 3oo 
livres de m i n e r a i , 60 de f o n d a n t , et 19,2.5 de 
charbon de sap in . 80 de ces charges d o n n è 
ren t 62,00 livres de la mei l leure fonte possible ; 
ce qui revient à 2.6,65 par qu in ta l de m i n e r a i , 
et à 2/f>38 pieds cubes de combust ible pa r qu in 
ta l de fonte . 

» P e n d a n t que j 'é ta is occupé dans la f onde 
r ie à ces essais , qu i m 'ava ien t fait voir que la 
tou rbe employée dans les hau t s fo rncaux , n e 
p e u t remplacer le cha rbon de bois et augmen
ter le p r o d u i t , on t r ava i l l a i t , aux fo rges , à af-
i iner la fonte p rovenan t de nos essais , et l 'on 
tena i t u n e n o t e exacte de tou t ce qui se p a s 
sai t p e n d a n t cet te opéra t ion . P e n d o n n e r a i 
ai l leurs les détails » . 
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N O T E S 

St/ji le Platine ; par M. MUSSIN PUSHKIN (1). 

P R E M I È R E IV O T E . 

'Extrait,'des Annales de Chimie de C r e u , 1". 'volume , 

année 1799 , Pag- 4 ^ 2 , ) 

TJES au teurs des Annales de Chimie j en in
sérant dans l eu r J o u r n a l (2) m o n Mémoi re 
sur le p la t ine , p r é t enden t que la p rompte dé 
composi t ion de l ' amalgame de p l a t i n e , p r o 
v ien t de la g rande facilité avec laquel le les 
m é t a u x les moins oxydables a t t i rent l 'oxygène 
lorsqu' i ls se t rouven t unis a u m e r c u r e . J ' o b 
serve à cet égard que cette p ropr ié té est en 
ra i son inverse de la facilité avec laquel le les 
m é t a u x a t t i rent l 'oxygène lorsqu'i ls sont ex-' 
posés à l 'a ir ou en contac t avec les acides. 

C'est ainsi que l ' amalgame d 'or éprouve p lus 
p romptemen t u n c o m m e n c e m e n t d 'oxyda t ion 
que 1 amalgame d'étain , et cependan t ce der
n ier est u n méta l t rès-oxydable . 

(1 ) Il y a long-teins que les notes sur le platine, que nous 
donnons aujourd'hui , sont connues en Allemagne , mais 
elles n'ont point encore été imprimées en France ; et comme 
elles contiennent plusieurs faits iutéressans, nous avons cru 
que nos lecteurs nous sauraient gré d'en publier la traduc
tion. 

(a) Annales -de Chimie Française t tome 24 » page ao5. 

N % 
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J ' a i r e m a r q u e q u ' e n décomposant avec dô 
l 'eau l 'amalgame de p l a t i n e , il se dissout dans 
cette eau u n sel par t icu l ie r et différent du sel 
ammoniaca l de p la t ine employé à la p r é p a r a 
t ion de l ' amalgame. Ce sel t rès-soluble dans 
l ' eau se cristallise en belles aiguilles q u a d r i 
la tères , de quelques l ignes de l o n g u e u r , il a 
u n e belle cou leur j aune o rangée , tandis que le 
sel q u ' o n obt ien t en préc ip i tan t le plat ine p a r 
l ' a m m o n i a q u e , p r e n d u n e forme régul ière p y 
ramida le ou p o l y é d r i q u e , possède u n e cou leu r 
j a u n e de topase , et est difficile à dissoudre dans 
l ' eau . 

E n évaporan t l 'eau de lavage pa r laquelle on 
a décomposé l ' amalgame de p l a t i n e , on obt ient , 
o u t r e le sel o rangé , u n au t re sel blanc dont j e 
n ' a i p u dé te rmine r la cristal l isation. Il para î t 
donc que p e n d a n t la format ion de l ' a m a l g a m e , 
o u p e n d a n t sa décomposi t ion , il se passe u n 
c h a n g e m e n t en t re les é lémens d u muria te d 'am
m o n i a q u e , d u p la t ine et du m e r c u r e . Ce p h é 
n o m è n e m e para î t être le résul ta t d 'un jeu d'af-
l ini té t r è s -compl iqué , entre les substances don t 
il est ques t ion ; et quo ique je n 'a ie pu examiner 
a u juste les deux sels que j ' a i t rouvé en éva -

Íiorant l ' eau de lavage qu i a servi à décomposer 
' amalgame , je p résume n é a n m o i n s que le sel 

o r a n g é cont ient de l 'acide n i t r ique formé aux 
dépens de l ' ammoniaque et de l 'acide m u r i a t i -
q u e , dans le m ê m e m o m e n t q u ' u n e par t i e d 'oxy
g è n e s'est por tée sur le mercure . Ceci cepen
d a n t n ' e s t qu ' une simple h y p o t h è s e , qu i doi t 
ê t re confirmée par le tems et pa r des expé
r iences u l té r ieures . 

J ' a i examiné avec b e a u c o u p de soin mon 
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mur ia t e de p la t ine ammoniaca l , p o u r savoir 
s'il ne s'y t rouvai t poin t par hasa rd de la soude , 

ui au ra i t pu donne r occasion à la format ion 
u sel composé de mur ia te de soude et d e p la 

t ine ob t enu de rn iè remen t , et au sujet d u 
que l je vous ai envoyé u n e no t ice par t i cu l iè re . 
( M . Crell annonce que la not ice dont il est ques
tion a été pe rdue en r o u t e ; elle a été impr imée 
dans le p remie r volume 1800 . Elle devrai t se 
t rouver à la tête de ce M é m o i r e ) . 

Les expériences pa r lesquelles j ' a i ob tenu d u 
mur i a t e de soude con tenan t du p la t ine , sont 
t r è s - cu r i euses , parce que jusqu ' ic i on croyai t 
q u e cet te combinaison n 'é ta i t po in t cr is ta l l i -
sable ; elle m ' a fourni cependan t le plus beau 1 

sel de p la t ine que je connaisse : j ' a i fort sou
ven t ob t enu des cr is taux de qua t re pouces d e 
l o n g u e u r d 'une t rès-bel le couleur de naca re t . 
L a cristall isation et la subl imat ion du pla t ine , 
sont encore des p h é n o m è n e s t rès-cur ieux q u i 
se présentent dans cette opéra t ion . Il est s u r 
p r e n a n t q u ' u n métal aussi difficile à f o n d r e , 
puisse se subl imer a i n s i , et former des fais
ceaux d'aiguilles semblables a u x belles c r i s 
tall isations de l ' an t imoine d 'Hongr i e ; q u e l 
ques-unes de ces aiguilles ont u n demi-pouce-
de long , et sont reunies par leurs pointes , 
mais elles se t rouven t à l ' au t re extrémité b i e n 
d is t inc tement séparées de la masse d o n t elles 
s 'élèvent. 

N 3 
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S E C O N D E N O T E . 

{Extraie des Annales de Chimie de CRELL , 2 ' . volume t 

» 7 U 9 > Fa8e 3 - V ) 

J 'a i p réparé u n amalgame de p la t ine en ex
posant à u n e cha leur assez forte , et dans u n e 
peti te co rnue , un mélange de 168 grains de sel 
de pla t ine orangé et de 7 2 0 grains de m e r c u r e . 
Il passa dans le réc ip ient u n e pet i te q u a n t i t é 
de m e r c u r e coulan t couvert d 'une pouss ière 
no i re ; le col de la co rnue était r empl i d ' u n 
sublimé abondan t , et le rés idu , consistant en 
73 part ies , avai t u n aspect t e r r e u x d 'une cou

pleur grise. On n 'y pouvai t m ê m e avec la loupe 
découvr i r r ien de métal l ique n i de cristallin. 
L 'eau boui l lante , les acides sulfurique , n i 
t r ique et m u r i a t i q u e , n 'agissaient d ' aucune ma
nière sur ce rés idu ; pressé sur u n e p laque d'a
cier , il p r i t u n éclat et u n aspect métal l ique ; 
exposé à la flamme d u c h a l u m e a u , il s'en sé
pa ra une yapeur grise de mur i a t e d ' ammonia 
que qui n 'avai t poin t été sub l imé . 

L 'acide n i t ro -mur ia t ique p r épa ré de part ies 
égales des d e u x acides , a dissout ce rés idu 
t e r r e u x avec p rompt i tude ; la l i queur était 
d ' une belle couleur d'or , et je n 'a i po in t r e 
m a r q u é de parcel les noires que j 'avais t rouvé 
dans mes premières expériences , et que j 'avais 
p ré sumé être de la p lombagine . En filtrant et 
en évaporan t cette l iqueur , il s'est déposé des 

Î)etits cr is taux de différentes formes d 'un t rès -
)el éclat. Le muria te d ' ammoniaque précipite de 

cette dissolution un sel d ' une couleur orangée . 
E n b r o y a n t dans un mort ier de marbre i5 
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(1) Voyez page 1 9 7 , ligne 7. 
(2) Voici ce que nous écrit à ce sujet celui de 110; cor-

respondans auquel nous devons la traduction de ces notes : 
« Je ne puis vous dire que très-peu do cliose sur le procédé 
35 de Ricliter', concernant la réduction et non la cristalli • 
» satiou du platine. Dans un Mémoire imprimé en 1791 , 

N 4 

grains de rés idu gris avec 45 gra ins dé mer
cure , ces deux corps s ' amalgamèrent facile
m e n t ensemble , il en résu l ta u n e substance 
tenace qui ne p u t ê t re décomposée ni pa r l ' e a u , 
n i par les matières animales , p robab lemen t 
parce qu'il n ' y avait plus de mur ia t e d ' a m m o 
niaque . L 'a ir agit t r è s - p r o m p t e m e n t sur cet 
amalgame ; en y exposant u n e pe t i t e q u a n 
t i té , elle fut changée dans les 2,4 heures en 
u n e p o u d r e no i re , parsemée de peti ts points 
br i l lans . J ' a i séparé de n o u v e a u pa r la subl i 
m a t i o n le mercure de cet a m a l g a m e , espéran t 
que le p la t ine dégagé des sels , se condense 
rai t et deviendra i t plus m a l l é a b l e , c e p e n d a n t 
je n 'a i t rouvé dans la cornue q u ' u n e subs tance 
grise , friable , qui s 'amalgamai t derechef avec 
le m e r c u r e . 

T R O I S I È M E N O T E ( l ) . 

( Extrait des Annales de CRELL , 'volume i , année î o c o 

page 92. ) 

Je suis pa rvenu enfin à obteni r le p la t ine sous 
forme cristall ine en employan t le p rocédé de 
Richtgr ( 2 ) , qui consite à t ra i ter le métal avec 
le sulfate de potasse ; je me suis servi de mu
r ia te de soude à la place de la soude. Cette ex
pér ience , qui demande b e a u c o u p de s o i n , n e 
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33 ce savant p pose , pour séparer le fer du platine , de 
33 faire dissoudre dans i'eau-régale , ce métal tel qu'il se 
33 trouve dans le commerce , de saturer ensuite l'excès d'a-
» cide avec le carbonate de potasse , et d'ajouter à cette 
33 di csolution du sulfate de potasse dissout dans l'eau jus-
u qu'à ce quil ne se précipite plus de sel rouge , qui est du 
33 su'falede platine. Le sulfate de fer reste dans la disso-
33 lution. Il mélange ensuite le sulfate de platine avec une 
3j fois et demie autant ds ca'honate de soude , il renferme 
33 le tout dans un creuset, il couvre la surface avec du car-
33 bonate de soude, i l chauffe pendant quelque teins , et il 
33 obtient un beau culot de platine de couleur argentine. 
33 Voilà probablement ce que M. IVIussin Puskin a répété 
j> en employant du muriate au lieu de carbonate de soude, $ 
33 il a élé plus heureux que Richter , puisqu'il a eu du jila-t 
33 tine , non-seulement réduit , mais encore cristallisé 33. A u 
reste , le Mémoire de Richter se trouve dans le premier 
jHuméro d'un Journal que ce savant publie ^ etc. 

réuss i t pas toujours . Il faut que le degré de 
cha l eu r soit suffisant ( s a n s être plus f o r t ) 
p o u r que le pla t ine r édu i t se t rouve au mil ieu 
du fond du creuset , sous la forme d 'une pe l 
l icule un ie et t rès-bri l lante . La forme des cr is
t aux est t rès-var iée . 

L o r s q u ' o n fait d issoudre le p la t ine dans u n 
mé lange de quat re par t ies de mur ia te de s o u d e , 
de cinq part ies d 'acide n i t r ique et de trois pa r 
ties d 'eau , et que l 'on opère au bain-marie et 
dans u n e pet i te co rnue m u n i e d ' un r é c i p i e n t , 
de maniè re à ce qu' i l passe deux ou trois p a r 
ties de l iquide dans ce d e r n i e r , on t rouve après 
le refroidissement de la l i q u e u r , au fond de 
la co rnue , t rois espaces différentes de sels , 
du. n i t ra te et du mur ia t e de soude , colorés 
l ' un et l 'autre en noi r pa r le plat ine , et enfin 
u n troisième sel en cristaux l a m e l l e u x , qui ont 
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j u squ ' à u n pouce et p lus de l o n g u e u r , d ' une 
belle couleur n a c a r a t , quelquefois d 'un rouge-
b r u n , semblable au schorl rouge d 'Hongr ie . 

Ce sel ne se décompose que l en tement à 
l 'air sec , il s'effleurit cependant pa r le tems ; 
il est si dissoluble dans l 'eau boui l lante qu 'e l le 
en p r e n d par t ie égale . L 'eau à la t e m p é r a t u r e 
ord ina i re en dissout la moi t ié de son poids . 
C'est sur- tout par cette g rande dissolubili té 
dans l 'eau que ce sel se dis t ingue de toutes 
les aut res combinaisons salines du p la t ine . L a 
saveur en est l égèrement as t r ingente ; il se 
laisse facilement rédu i re à la flamme v du cha
lumeau ; il n 'est alors poin t att irable pa r le b a r 
r e a u a imanté ; il se fend i l l e , se brise sous le 
m a r t e a u , à moins qu ' i l n 'a i t été traité par 
l 'acide n i t r ique , ce qui le r end t rès-duct i le . 
La g rande qiianti té d 'eau de cristallisation que 
cont ient ce sel , m ' a fait espérer de réussir à 
faire fondre le p la t ine que j ' e n re t i rera i p a r la 
r éduc t ion , ou au m o i n s , si je ne puis y par
veni r , à condenser plus for tement ses molé
cules qu ' i l n ' a été possible de le faire jus 
qu' ici avec des autres sels de p la t ine . Ce p ro 
cédé cont r ibue beaucoup à r endre le p la t ine 
plus mal léable , sur - tout lorsque l'on a la p r é 
cau t ion de le t ra i ter avec l'acide n i t r ique . 

E n a joutant au sel don t il est ques t ion de 
l 'acide sulfurique , il se forme du sulfate de 
p la t ine et du sulfate de soude ; lo rsqu 'on le 
fait rougi r l é g è r e m e n t , et pendan t assez long-
tems , on obtient du p la t ine rédui t et du mu
r ia te de soude ; il para î t donc q u e ce sel est 
u n composé triple formé de mur ia te de soude 
et de mur ia te de platane. 
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N O T I C E 

SUR les Moyens de désinfecter l'Air > et sur 

l'usage des appareils désinfectans (1). 

t ; 

I . Observations préliminaires. 

•IL semble , à voir la man iè re dont les décou
vertes nouvel les sont reçues , que leur i m p o r 
tance se mesure bien moins sur les services 
qu 'el les peuveu t r e n d r e , que d 'après la m a 
nières dont elles sont présentées ; que leurs 
succès dépenden t bien p lus des c i rconstances 
qu i les accompagnen t , que de l e u r uti l i té 
rée l le . 

Q u ' o n publie les moyens de créer u n e n o u 
velle b r anche d ' industr ie , qu 'on développe des 
procédés propres à amél iorer la p ra t ique d ' u n 
a r t , q u ' o n donne des secours cont re les m a u x 
les plus d a n g e r e u x ; plusieurs années s 'écou
le ron t sans qu' i l v ienne à la pensée d ' un seul 
liomiiie de profiter de ces nouvel les lumières j 
mais q u ' u n acc ident h e u r e u x , q u ' u n e c i rcons
tance favorable , sans r ien ajouter d 'ai l leurs au 
mér i t e de l 'une ou de l ' au t re de ces d é c o u 
vertes , réveille no t r e a t t e n t i o n , nous nous 

(1) Le Traité des Moyens de désinfecter l'Air , du 
Cit. Guyton , se trouve chez le Cit. Bernard , quai des 
Augustins. 
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apercevons que de n o u v e a u x moyens de b o n 
h e u r nous sont é c h a p p é s , q u e nous avons né-1 

gligé des secours p réc ieux ; h e u r e u x encore 
lo rsque n o u s n ' avons pas à nous r ep roche r de 
l ' ingra t i tude envers les h o m m e s qui nous on t 
u t i l ement consacré leurs veil les. ^ 

On conclura na tu re l l emen t delà , que c'est 
r a remen t par l 'uti l i té d ' une découver te q u ' o n 
parv ien t à exci ter l 'a t tent ion des h o m m e s , q u e , 
pou r arr iver à ce b u t , il faut sur- tout savoir 
les in té resse r , et leur amour -p rop re en offre 
le p lus sûr moyen . 

Cette réflexion t rouve u n nouvel ap^kii dans 
le sujet qu i nous occupe . P o u r q u o i par le r au 
j o u r d ' h u i d 'une découver te annoncée et cons
ta tée il y a t ren te ans ? C'est qu 'on se fait u n 
mér i te de s 'opposer à u n e injust ice que d 'aut res 
ont in té rê t de sou ten i r . 

I I . Moyens de désinfecter L'air. 

Le Cit. G u y t o n - M o r v e a u fit c o n n a î t r e , e n 
3773 , l ' heu reux effet des fumigations d 'acides 
m i n é r a u x p o u r désinfecter l*air co r rompu . D e 
puis cette époque , p lus ieurs appl ica t ions de 
ces moyens an t i - con tag ieux furen t^ssayés avec 
les plus h e u r e u x succès , et avec la plus g rande 
au then t i c i t é . Cependan t cet te d é c o u v e r t e , m a l 
gré tou te sa simplicité , res ta i t dans le cabinet 
des savans , au l ieu de devenir u n e p ra t ique 
vulga i re . Lorsqu ' i l y a deux a n s , M . Smith , 
médecin Ang la i s , publia comme une découverte 
nouvelle et qui lui était propre , la propr ié té 
q u ' o n t les acide s m i n é r a u x de dé t ru i re les éma
nat ions pu t r ides et contagieuses . Péné t rée de 
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l ' impor tance de cette d é c o u v e r t e , la Chambre 
des Communes d 'Angle te r re vota u n e récom
pense de 5ooo livres sterlings en faveur de ce 
médec in . Alors Je public se rappe la la décou
ver te du Cit. Guy ton ; alors on chercha à ren
d r e au véri table a u t e u r de cette découverte , 
toute la gloire q u ' u n au t re voulai t s ' appro
pr ie r . Mais la justice , sans doute , est déjà 
r e n d u e , et le Cit. G u y t o n , comme M . S m i t h , 
n e t a rde ron t pas à j ou i r de tou t le prix qu'i ls 
se p romi ren t de leurs t r avaux . 

A u r e s t e , l 'excellence de ces moyens an t i 
con tag ieux a reçu u n e si g rande évidence, qu ' i l 
serai t v ra imen t cr iminel d 'en négl iger encore 
l 'usage, comme on l'a fait si long-tems, pa r cette 
inconcevable apa th ie , pa r cette absurde p ré 
vent ion qui s 'oppose sans cesse à la p ropaga
t ion des découvertes nouvel les . 

Mais le C. Guy ton , pe rsuadé que les détai ls 
de la pra t ique sont s o u v e n t , p o u r le vulgaire , 
u n obstacle invincible a u succès d 'une i n v e n 
t ion nouvel le , ne s'est pas borné à nous ensei
gner les moyens qui pour ra i en t nous soustraire 
à la contagion de? maladies , il a bien vou lu 
s 'occuper encore de nous app rendre à faire 
•usage de ces moyens . P o u r cet effet , il a ima
giné des apparei ls dés in fec tans , aussi simples 
que commodes . 

I I I . Appareils désinfectans. 

i" .Appa- P o u r la p répara t ion des apparei ls désinfec-
î-Pii d t s m - t a n 3 po r t a t i f s , on p r e n d u n i lacon d 'envi ron 
mût', quaran te-c inq centimètres, cubes (environ deux, 

pouces u n q u a r t cubes ) , ayant le bouchon bien 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE DÉSINFECTER L*A I R , etc. 2o5 

ajusté à l ' é r n e r i , on y in t rodui t t rois g rammes 
d 'oxyde noir de manganèse pu lvér i sé , mais n o n 
r édu i t en pondre f i n e , et passé seulement au 
tamis de cr in. On y ajoute 7 , 5 cent imètres cu 
bes d'acide n i t r ique pur à 1,40 de pesan teur 
spécifique (envi ron 3o degrés de l ' a réomètre 
de Beaumé) , et pareil le quant i té en volume d'a
cide mur ia t ique à i , i 3 4 de pesan teur spécifique 
(envi ron 17 degrés de l ' a réomètre de Beaumé) . 
Le b o u c h o n replacé l 'opérat ion est finie. 

L 'espace vide qui r e s L e dans le flacon est ab
so lument nécessaire , s a r i s cela le flacon r i s 
quera i t de se rompre . Ce flacon doit être r en 
fermé dans u n étui d e bois ayant u n couvercle 
à vis , p o u r presser sur le bouchon de c r i s t a l , 
e t le f i x e r de maniè re que les vapeurs acides ne 
puissent n i le sou lever , ni s 'échapper . I l serait 
i m p r u d e n t de por te r ce flacon sous le nez , 
l ' odeur étant t rop vive , il suffit de le t en i r 
é loigné de soi lorsqu 'on le d é b o u c h e , et on doit 
le refermer quand a n commence à sentir l 'o
d e u r du gaz. 

Le Cit. Guy ton , après avoir décri t l ' apparei l -a

1""1^s^
a" 

por ta t i f don t nous venons de p a r i e r , donne la i c c t a n t per-

descr ipt ion d ' u n appare i l p e r m a n e n t p o u r la o r i e n t , 

désinfection des h ô p i t a u x , et en généra l de tous 
les endroi ts qui sont destinés à des rassemble-
mens plus ou moins n o m b r e u x d 'hommes . 

On p rend , dit l ' au teur , u n de ces seaux de 
verre blanc très-épais , de onze à douze cent i 
mètres de h a u t e u r , et de dix de d i amè t r e , de 
la capicité de sept décilitres ou sept cents cen
tilitres cubes ( envi ron t rente-cinq pouces cu
b e s ) . 
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On dresse le b o r d p o u r recevoir u n o b t u r a 
t eu r formé d 'un disque de g lace . 

Le fond du seau est mast iqué sur u n e ta
blet te que l 'on fixe en la faisant glisser h o r i 
zon ta lement dans les r a inures de d e u x j u 
melles. 

Ces jumelles por ten t u n c h a p e a u à t ravers 
lequel passe u n e vis qui sert à élever et à abais
ser l ' ob tura teur , au moyen d ' une no ix pra t i 
quée dans une espèce de boîte cou lan te à la 
quel le il est mas t iqué . Cet appare i l très-simple 
doit être tout en bois , sans fer n i a u c u n au t r e 
méta l . 

Le vase ainsi disposé , sa capaci té é tan t t o u 
jou r s de sept déci l i t res , on y versera successi
vement un décil i t re d 'acide n i t r ique a u degré 
d e concen t ra t ion ind iqué , et u n décil i tre d'a
cide mur ia t ique : on y ajoutera qua ran t e g r a m 
mes d 'oxyde no i r de manganèse pulvérisée , et 
o n le fe rmera su r - l e - champ en abaissant l ' o b 
tu ra t eu r . Ces p ropor t ions sont données pa r la 
nécessité de laisser au moins les d e u x tiers de 
vide. Si l ' infection étai t cons idé rab le , ou si les 
foyers qu i la p roduisen t é taient assez m u l t i 
pliés , pou r la r enouve le r en peu de tems , il 
serait bon de d is t r ibuer ces apparei ls dans la 
longueur de la salle. 

Dans u n l ieu moins vaste , dans u n e salle 
qu i ne serait que de dix à douze lits , ou d a n s 
les salles d 'assemblée dont l 'a ir n 'es t vicié que 
par u n e accumula t ion m o m e n t a n é e d'affhives 
a n i m a u x , o n p e u t subst i tuer a u vase o b t u 
ra teur u n de ces flacons à t rès- larges goulots 
que l 'on t rouve à l 'usage des laboratoi res . L e u r 
capaci té est c o m m u n é m e n t de qua ran te à qua-
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rante-c inq cent i l i t res , leurs bouchons jL-len. 
ajustés p o r t e n t trois cent imètres et plus de 
d iamèt re . 

On voit tout de suite qu ' en me t t an t dans u n 
de ces flacons , six centil i tres de chacun des 
"deux acides , et v ingt -quat re g rammes d 'oxyde 
noi r de manganèse , on se p rocu re , d 'une m a 
n iè re bien simple , u n réservoir de gaz désin
fectant. La seule chose qu ' i l y ait à c ra indre , 
con t re laquel le l ' apparei l met en sûre té , c'est 
q u e le bouchon n ' é t an t fixé que pa r son poids 
et le f ro t tement dans le g o u l o t , p e u t ê t re sou
levé pa r l'effort d ' expans ion du gaz ; mais il 
suff i rai t , p o u r préveni r cet a cc iden t , de cha r 
ger le b o u c h o n d ' une forte calotte <ie p l o m b . 

Il n ' y a , a u surplus , d ' au t re avis à d o n n e r 
sur la manière de se servir de ces réservoirs de 
gaz dé s in f ec t an t , que de les ouvr i r q u a n d o n 
le juge u t i l e , de les fermer auss i tô t que ceux 
qu i en sont les plus près commencen t à en ê t re 
affectés. On p e u t , après c e l a , se reposer sur 
l ' expans ion spon tanée de la por t ion que l 'on 
a u r a mise en l iber té . L'effet en sera tel q u e , 
si le vase est resté ouver t seu lement qua t r e ou 
cinq m i n u t e s , ceux qu i e n t r e r o n t , u n e h e u r e 
ap rès , p a r la por te la plus é l o i g n é e , s 'aper
cev ron t su r - l e -champ qu ' i l y a eu dégagement 
de gaz oxygéné , etc. e tc . ( Extrait du JlulL 
de la Soc. d'Encouragement. ) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



20S 

E X T R A I T 

D'un Ouvrage de Mr. J . P . F ragoso de Sî-
qtic'îra, ayant pour titre : Ku rzeBesch re ibung 
aller Amaltrarnir u n d Schmelzarbe i ten . etc. 
ou Descr ip t ion abrégée de tous les t ravaux i 

t a n t d 'Amalgamat ion , que des Fonder ies qu i 
sont ac tue l lement en usage dans les ateliers 
de Ilalsbrûckprès de F reyberg . 

Par le Cit. HODHY j ingénieur des mines. 

CET ouvrage écrit en Al lemand et en F rança i s , 
est dest iné aux jeunes gens qui s& l ivrent à 
la métal lurgie , et su r - tou t a u x étrangers qui 
v i e n n e n t é tudier cet te science dans les é ta -
bl issemens de Freyberg . Le Gouvernement Por
t u g a i s , convaincu de la nécessité des voyages 
p o u r le progrès des ar ts métal lurgiques , c h a r 
gea M . Fragoso , m e m b r e de l 'Académie de 
L i s b o n n e , d e visiter les pr incipales usines de 
l 'Europe . La fameuse École des mines de Frey
b e r g qui a t t i re tous les métallurgistes é t r an 
gers , fixa par t i cu l iè rement l ' a t tent ion de l 'au
t eu r . M . Fragoso , don t nous allons ext ra i re 
l 'ouvrage , a é tudié l 'exploi tat ion des mines 
et la minéra logie sous le célèbre AVerner. Les 
t ravaux d ' amalgamat ion et des fonderies l 'ont 
ensui te occupé , et la descr ip t ion qu ' i l en p u 
blie est le résul ta t d 'une é tude suivie dans les 
ateliers de Ha i sb ruck . 

L ' a u t e u r 
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Volume i5. O 

L ' au t eu r a omis , à desse in , la théorie des opé
ra t ions méta l lurg iques , dans la cra inte dê fati
guer son lecteur. N e cra ignons pas de le dire j 
les élèves pour qui cet ouvrage es t /pr incipale
men t destiné , ne p r e n d r o n t pas le même in té 
rê t à sa lecture , que s'il était embelli par u n e 
théorie sage , qui repose l 'esprit en l ' éc la i rant . 
U n e simple descript ion de procédés ne va pas 
au-delà de ce que c h a c u n voit quand il ent re 
dans u n e us ine , mais u n e descript ion suivie 
d 'une bonne théor ie , explique , p o u r ainsi 
dire , ce qui se passe dans l 'opérat ion m ê m e . 

C'est la t héo r i e , q u i , nous fait connaî t re les 
rôles des divers agens employés , soit p o u r sé 
p a r e r , soit p o u r combiner les pr incipes du mi 
nera i q u ' o n t ra i te . 

Nous ne p ré t endons pas , pa r cette observa
t ion , d iminuer en r ien le méri te de l 'excellent 
ouvrage de M . Fragoso ; il est impossible de 
décrire les opéra t ions avec plus d 'exact i tude et 
de précision. Dans l 'extrait qu i va suivre , n o u s 
n ' en pour rons d o n n e r qu ' une faible i d é e , p a r 
tout où il ne nous a pas été possible de copier 
l ' au teur . 

Cet ouvrage est divisé en deux Par t ies ; dans 
la première sont décrits les procédés employés 
dans l 'atelier d ' amalgamat ion , et dans la se
conde , les t ravaux en usage dans l 'atelier des 
fonderies . 
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A P E R Ç U H I S T O R I Q U E DE L ' A M A L G A H A T I O K 

E N S A X E . 

L 'EXTRACTION de l 'or et de l ' a rgent de l eu r 
m i n e r a i , au moyen du m e r c u r e , est adoptée 
depuis plus d 'un siècle dans l 'Amér ique m é r i 
dionale ; le ba ron de Born est le p remier qui 
ait appl iqué ce procédé a u x mines de l 'Eu rope . 
Mais l ' amalgamat ion ne se fit d 'abord qu ' au 
m o y e n du feu. G e l l e r t , en la r e n d a n t p r a t i 
cable à f ro id , la r end i t pa r conséquent b e a u 
coup plus économique . Après des expér iences 
compara t ives , faites dans le l abora to i re de 
l 'École des mines de F reybe rg , sur l ' amal 
gamat ion à froid et à c h a u d , on construis i t 
u n pet i t atel ier p o u r conna î t re le résul ta t en 
g r a n d de la p r e m i è r e ; et M . C h a r p e n t i e r , en
voyé en 1786 en Hongr i e , p o u r s ' instruire plus 
pa r t i cu l i è rement de la mé thode de M . de Born , 
fut cha rgé à son re tour de cons t ru i re et de d i 
r iger le g rand atelier d ' amalgamat ion situé à 
Halsbr i ïck . 

A t t . ï . Du choix des Minéraux qu'on amalgame , 
de leur préparation et de leur composition. 

On choisit les minera is qu i n e con t i ennen t 
que très-peu ou po in t de p lomb et dé cu ivre . 

• P R E M I È R E P A R T I E . 

Procédés employés dans l'atelier d'Amalga
mation. 
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L'Adminis t ra t ion des mines les livre à celle des 
fonder ies , rédui ts en poudre line , et préparés 
dans des bocards à sec ou à eau . Ceux qui sont 
préparés à s e c , sont composés d 'a rgent rouge 
e t blanc , d 'a rgent v i t reux et de fahlerz ; 
mêlés de gangues quar tzeuses , de c o r n é e n n e , 
de chaux f luatée , de baryte sulfatée , de chaux 
c a r b o n a t é e , d e pyrite f e r r u g i n e u s e , et m ê m e 
cuivreuse et arsenicale , d ' an t imoine , de co
balt , et d 'au t res terres ou rnétnux. Ceux de 
lavage sont p lus purs , et con t i ennen t p o u r 
la p lupa r t des pyri tes . 

On amalgame ac tue l lement dans le g rand 
atel ier 60,000 q u i n t a u x de mine pa r an , q u i 
r e n d e n t 3o,ooo marcs d ' a r g e n t , ce qui revient 
à 5ooo qu in t aux par mois , qui r enden t a,5oà 

marcs d 'argent . Des 5ooo qu in t aux dont il 
s ' ag i t , il y en a %5oo de mine de l a v a g e , e t 
2.5oo de mine bocardée à sec. La quan t i t é d 'a r 
g e n t que ces minerais d o n n e n t , est d i f fé ren te , 
mais on est obligé de les mé langer de f a ç o n , 
qu' i ls con t i ennen t de trois onces qua t re gros à 
qua t r e onces d 'a rgent pa r qu in t a l , et qu 'à l 'essai 
ils d o n n e n t 3o à 35 livres de inatte c rue . Il est 
démont ré , par l 'expérience , que cette p r o p o r 
t ion est la plus avantageuse . 

Ces minerais ne peuvent ê t re amalgamés aved 
a v a n t a g é , si l ' a rgent qu ' i ls c o n t i e n n e n t , n ' e s t 
d 'abord séparé des substances minéral isantes 
qui le r e n f e r m e n t , aiin île pouvoi r par - là le 
disposer à s ' incorporer avec le mercure . 

P o u r amener ces minerais' à l 'état p rop re à, 
l ' amalgamat ion , on les mêle avec du sél Com
m u n ( m u r i a t e de s o u d e ) et on les gril le. On 
voit avec plaisir , dans l 'ouvrage dont nou^ 

O a 
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r endons c o m p t e , combien la diposi t ion de l 'a
telier et sa distr ibution r e n d e n t économiques 
e t commodes ces différentes opéra t ions . 

On t ranspor te le mine ra i dans la chambre 
des tâches , ménagée au - dessus des four 
n e a u x de gril lage. On fait u n e couche de mi
nera is bien mélangés ; on en fait u n e au t re de 
mur ia te de soude , et que l 'on jette des ma
gasins placés au-dessus de la chambre des m é 
langes ; quoique ce sel v ienne broyé des sa
lines , c e p e n d a n t , p o u r qu ' i l soit plus lin , o n 
le fait passer sur u n crible de fer , dans des 
caisses au fond desquelles sont des tuyaux p o u r 
le conduire sur le minera i m ê m e . On fait ainsi 
t rois à quatre couches de sel%vec quat re à cinq 
de mine , de façon que la total i té du sel soit de 
1 0 q u i n t a u x pour 1 0 0 de m i n e . On mélange 
bien le tout ; on divise cette composi t ion en 
part ies d 'à-peu-près 3 qu in taux et demi cha
cune , et on la m e t sécher sur u n e aire de la 
même c h a m b r e , placée posi t ivement au-dessus 
des fourneaux . 

Art. n. Du grillage des minerais à amalgamer. 

Il y a, dans l 'atelier 1 2 f ou rneaux de grillage 
construi ts suivant la forme des fou rneaux à 
réverbères ; ils sont composés d ' un c e n d r i e r , 
d'un, foyer de grillage et d 'un séchoir . A v a n t 
de re t i rer u n e por t ion g r i l l ée , on fait descen
dre sur le s écho i r , pa r u n t u y a u q u i c o m m u 
n ique avec l 'aire don t nous venons de par ler , 
la nouvel le por t ion de 3 q u i n t a u x i que l 'on 
doi t griller , et lorsque la première est re t i rée , 
o n fait passer cette nouvel le por t ion d a n s le 
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foyer en se servant d 'un rable de fer ; on l ' é -
tend également dans le fover avec u n r â t eau 
aussi de fer ; l ' eau qu 'el le cont ient , com
m e n c e aussitôt à s ' évaporer , et la plus g rande 
par t ie de la masse se forme en g r u m e a u x , 
qu 'on écrase avec une espèce de mar t eau , 
assez, semblable à u n rable. Le feu doi t ê t re 
modéré dans l e , c o m m e n c e m e n t , «.fin qu ' i l n e 
s'y forme»plus tan t de g r u m e a u x ; la masse u n e 
fois bat tue , on l 'é tend bien éga lement p a r t o u t 
avec le râ teau et on augmente u n p e u le feu ; 
le sel commence à décrepi ter , on écrase avec 
u n e pet i te pelle de fer les peti ts g r u m e a u x q u i 
sont restés prés de la por te du f o u r n e a u , e t 
alors on pousse Je feu avec v igueur . 

Le sel cont inue à décrépi ter avec force , et 
le soufre commence à brûler ; o n ne cesse de ' 
r emuer et d ' augmen te r le feu , la masse c o m 
mence à roug i r , et le soufre cont inue à b rû le r 5 
u n e h e u r e après le mine ra i est t ou t r o u g e , e t 
on le t ou rne , c 'est-à-dire , qu 'on fait passer dti 
côté de la chauffe celui qu i étai t du côté d u 
séchoir j on pousse encore Je feu assez f o r t , 
et le mine ra i devient tout-à-fait r o u g e . A ce m o 
m e n t on n e pousse plus le feu , mais on laisse 
brûler le mine ra i de lu i -môme, et le feu s 'éteint 
peu-à-peu : le soufre con t inue à b r û l e r , et à 
mesure qu' i l b iû!e davantage , le minera i s'é
teint insens ib lement , et la fumée du soufre di
m i n u e . Q u a n d enfin le minera i est p resque 
é t e i n t , et qu 'on ne voit plus la*fmnée du sou
fre , on al lume de nouveau le feu , et u n peu 
après on r e t o u r n e la mat ière p o u r la seconde 
fois j lorsque le minera i a été r e tou rné , o n 
pousse encore le feu , mais avec m o d é r a t i o n , 

o 3 
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et t i n quarf -d 'heure après le minera i roug i t de 
nouveau ; puis il commence à fumer du côté 
de la chauffe , le gri l leur p rend de te m s en 
tems , avec u n e cuiller de fer , u n échan t i l l on , 
pou r sentir l 'acide du sel mar in ( mur ia te de 
soude ) qui se dégage , et quand il voit pa r l 'é
preuve que celui-ci s 'affaibli t , il re t i re la tâ
che d u fourneau pour la faire passer à l ' en
droi t 011 elle doit se refroidir . 

.11 s'élève p e n d a n t le grillage u n e poussière 
minéra le à laquel le on ménage u n e issue dans 
la vpû te du séchoir . Cette poussière va se dé
poser dans les compar t imens des chambres voû
tées, f et la fumée s 'échappe pa r la cheminée qui 
communique avec les chambres . On re t i re cette 
même poussière deux fois par a n . Chaque 
chambre r end cinq à six q u i n t a u x , qu i con
t iennent deux onces à deux çnces deux gros 
d 'argent c h a c u n . La poussière dont nous ve
nons d e par le r est mêlée avec u n e par t ie égale 
de1 m ine ra i d 'a rgent py r i t eux ; on la p répa re 
avec dix qu in taux de sel sur IOO de m i n e r a i , et 
on la grille comme à l 'o rd ina i re . 

Ait. m. -D<? la manière de passer à la claie , de tamiser 
et de moudre la mine grillée. 

Le minera i grillé est monté dans des caisses 
au t rois ième étage du bât iment , à la chambre 
de la claie ; cela se fait par le moyen d 'un bar-
rillet à main . , cjui est dans cette chambre ; le 
minera i y est jeté sur deux claies qui sont fer
mées dans u n e caisse c o m m u n e . Cette o p é r a 
t ion a pou r objet de séparer les duri l lons q u i 
restent encore dans le minera i du reste de la 
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masse bien gri l lée. Ces dur i l lons sont séparés 
ensui te de toutes les substances é t r angè res , e t 
écrasés à coups de m a i l l e t , pou r ê t re ensui te 
moulus et grillés avec Je minera i grossier q u i 
reste du tamisage, et qu 'on mêle avec 2 p o u r 1 0 0 
de sel. On les l'ait descendre à cet effet par u n 
tuyau dans la chambre à tamiser , qui, se t rouve 
au-dessous de celle des claies. La poussière q u i 
s'élève pendan t q u ' e n passe le minera i à la c laie , 
se rend par un tuyau dans u n e chambre ménagée 
au-dessus de la caisse des c la ies , où elle se d é 
pose avec celle qu i vient des chambres des m o u 
l i n s , pa r des tuyaux de communica t ion . Le mi 
ne ra i des g rumeaux se ramasse dans la caisse 
des c la ies , et passe par des tuyaux à celle à ta
miser , qui est au-dessous de celle des claies. 
I l y a dans l 'atelier d e u x chambres à claies. 

Dans chaque chambre à tamiser il y a d e u x 
h u c h e s à tamiser , don t les tamis sont mus p a r 
la force de l 'eau ; chaque t a m i s , qui est fait e n 
fil de 1er , est divisé en deux pa r t i e s , l ' une p lus 
ser rée et l ' au t re moins , et p a r conséquent ils 
r enden t trois sortes de m i n e r a i , c'est-à-dire , 
u n lin , u n moyen et u n grossier ; le fin et le 
moyen sont moulus , mais le grossier est remis 
avec les g r u m e a u x , p o u r être encore grillé avec 
2 pou t 1 0 0 de sel. Le grillage d 'une por t ion h 
peu-près de trois q u i n t a u x , ne dure que deux 
heures . Il y a dans l 'atelier d e u x , chambres à 
t amise r , qu i on t c h a c u n e deux huches à tamis . 

Les minerais fins et moyens passent par des 
1 t uyaux dans les chambres des moul ins ; les

quelles sont au-dessous de celles des tamis j ils 
t omben t dans de g rands caissons , et ils son t 
écrasés dans des moul ins à blutoir ; ce qu i n e 
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passe pas par le b lu to i r est ensui te remoub*. 
Chaque moulin peut a p p r ê t e r , q u a n d il va b ien , 
20 à ^4 qu in taux de Lu i ne , en 24 heures . Il y a 
dans l 'atelier dix de ces moul ins , qu i occupent 
qua t re chambres . 

Art. iV. JDe l'amalgamation ou trituration de la farine 
minérale avec le mercure, pour en extraire 
l'arpent.. 

Dans la chambre d 'amalgamat ion se t rouvent 
disposés 20 t o n n e a u x qui sont tous mis en m o u 
vement par l 'eau. Voici comment on procède à 
l ' amalgamat ion . 

D 'abord on met dans chaque tonneau trois 
qu in t aux à trois qu in t aux u n hui t ième d 'eau 
p u r e ; ensui te on y fait descendre 10 qu in taux 
de farine des minerais ; on y ajoute des plaques 
de fer forgé , o rd ina i rement dans la p ropor t ion 
de 6 p o u r 100 ; on ferme les t onneaux , on les 
laisse t ou rne r une heu re , p o u r que les sels se 
dissolvent et que la far ine se dé t rempe. Ce teins-
là expiré , on ajoute le mercure dans la p ropor 
t ion de 5o pou r 100 , ce qui fait cinq qu in taux 
par tonneau . On monte ce mercu re dans des 
petits seaux de bois , par le moyen d 'un baril let 
à main , de la chambre de l 'amalgame dans une 
au t re qu i est au-dessus, où on le verse dans deux 
urnes de f e r , et on le condui t par des tuyaux 
du même métal dans chaque tonneau . Aussitut 
que le mercure est mis dans les tonneaux , on 
les bouche avec u n boudon qui est fermé par 
u n e vis , jo inte à un pet i t demi-arc de fer qui y 
est placé à ceteiï 'et. On met les t o n n e a u x en mou
vement ; leur vitesse doit ê t re de i5 ïxzo tours par 
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minu te . Il faut que la masse ait pris dans les ton
neaux la consistance qu 'on a connu par l 'expé
r ience être la plus convenable p o u r le succès de 
l ' amalgamat ion. Les ouvriers ouvren t les ton
neaux de quat re heures en qua t re heures p o u r 
les examiner , et y ajouter ce qui est néces
s a i r e , en p renan t garde tou te fo i s , que le mer
cure ne s 'échappe p a r l e s boudons . 

Après seize heures de m o u v e m e n t , le mer
cure s'est saisi de tou t l 'argent contenu dans la 
f a r ine ; les ouvriers p rennen t alors u n échan t i l 
l on qu'ils lavent ( pou r séparer le mercure ) , et 
q u i est essayé au feu pa r l 'essayeur de l 'amal
gamation , pour savoir si l 'extract ion de l ' a rgent 
est au po in t convenable . Après cela ils remplis
sent les t o n n e a u x d ' eau , afin que le mercure dis
persé dans toute la n i a s s e , puisse s e rassembler . 
• On laisse alors t ou rne r doucement les t o n 

n e a u x , qui con t i ennen t la masse ainsi dé l ayée , 
p e n d a n t u n e h e u r e , et ensuite on fait sortir le 
mercu re par Je moyen d 'un rob ine t fixé dans u n 
prou ménagé pou r cela dans le bondon . Le mer
cure tombe dans u n en tonno i r de bois , d'où, 
il passe dans un canal aussi de bois qui le con
du i t dans la chambre de l 'amalgame , où il y a 
u n bassin c o m m u n pour chacune des deux r an 
gées de cinq t onneaux . Lorsque le mercure est 
s o r t i , on ouvre les t o n n e a u x et on fait sortir 
tou t ce qui y était res té . Ces restes se rassem
blent dans des bassins de v idange , desquels ils 
passent par u n tuyau dans les cuves de lavage. 
Il y a qua t re de ces cuves do l a v a g e , u n e pou r 
chaque rangée de cinq t o n n e a u x , et où .les 
restes sont lavés p o u r sépare? l 'amalgame qu'i ls 
con t iennen t encore . 
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La poussière se rassemble dans les cham
bres au-dessus des claies , est re t i rée tous les 
six mois. U n e seule chambre r end chaque fois 
six à h u i t caisses de poussière , pesant trois 
quar t s de quinta l . Cette poussière est divisée 
dans les t o n n e a u x , pou r ê t re amalgamée avec 
la farine o rd ina i re . 

An. v. De lafiltration du mercure chargé d'argent. 

Le mercure qui sort des t o n n e a u x , passe pa r 
u n canal de bois dans la chambre d ' amalgama
tion où est le g rand réservoir au mercu re . L à , 
celui qu i p rov ien t de cinq t o n n e a u x , tombe 
dans u n sac de couti l , et le superflu coule à 
travers du sac dans u n e auge de pierre ; il y 
en a deux à cet effet , u n e pa r chaque dixaine 
de tonneaux . L ' amalgame qui reste dans le 
s a c , est alors pressé à la main et gardé p o u r 
ê t re disti l lé. Le mercu re qui passe à t ravers le 
s ac , est employé de nouveau dans les t o n n e a u x . 
L ' amalgame cont ient u n sixième ou u n sep
t ième d ' a r g e n t , et le reste est en m e r c u r e 

Ait. v i . Du lavage des résidus de l'Amalgamation. 

Les restes des minerais qu 'on ret ire des ton
n e a u x , con t i ennen t encore du mercure mêlé 
d ' a r g e n t , qu i est diâpersé dans la masse ; on le 
sépare pa r le lavage que l 'on fait dans qua t re 
grandes cuves qui sont dans la chambre de la 
vage , au-dessous de celle d ' amalgamat ion . I l 
y a qua t r e de ces cuves , u n e pou r chaque 
r a n g é e de cinq tonneaux . Les résidus y sont 
encore b ien délayés avec de l 'eau. T o u t e la 
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masse est mise dans u n m o u v e m e n t c o n t i n u e l , 
au moyen de moul ine ts ; ces moul ine ts , d o n t 
les ailes sont en 1er , sont m u s par la force de 
l 'eau. Lorsqu' i ls on t t o u r n é qua t re heures , le 
laveur ouvre le plus h a u t des septs robinets qu i 
se t rouvent à chaque cuve ; il p rend dans u n e 
écuelle u n échant i l lon de la mat ière , et fe rme 
aussitôt le bondon . Ensui te il lave so igneuse
men t les restes , et s'ils ne con t i ennen t plus de 
mercure , il ouvre le rob ine t et laisse sor t i r 
l 'eau j u s q u ' a u second. Ces épreuves con t i nuen t 
de la même m a n i è r e , j u squ ' au de rn ie r bondon , 
qu' i l n ' ouvre p o i n t , parce que le mercure s'y 
t rouve rassemblé. Le lavage de 2 0 0 q u i n t a u x 
des résidus du re hui t à dix h e u r e s . 

Q u a n d on a lavé dans u n e cuve les résidus de 
d e u x semaines , alors il faut ôter les moul ine t s 
et faire e n t r e r u n ouvr ie r dans l a .cuve , p o u r 
en ôter le m e r c u r e . Celui -c i est ensui te n e t 
toyé et filtré de Ja man iè re ind iquée ci-dessus* 
T o u t le reste des résidus sor tant des cuves de 
lavage , coule dans des bassins près d u b â t i 
m e n t ; d e l à on les fait passer dans la r iv iè re . 

De la distillation de l'amalgame , pour Art. vu. 
séparer l'argent du mercure. 

L 'a rgen t qu i est u n i au m e r c u r e dans l ' amal 
game , s 'en sépare pa r la distil lation , qu i s'o
père sous de longues cloches de fer de fonte. 
Ces cloches sont montées sur u n trépied , qu i 
sert de base à une tige ou s u p p o r t , sur lequel 
sont posés qua t re plats de fer forgé , p o u r r ece 
voir l ' amalgame. Le t répied est mis dans u n e 
cuvette de f o n t e , et celle-ci dans u n e forte 
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caisse de bois ple ine d ' eau : le t ou t au-dessous 
du foyer des fourneaux propres à cette distilla
tion , dans lequel passe la par t ie de la cloche 
qui est hors de l 'eau. Le foyer du fourneau est 
formé par u n e p laque de 1er qu i s'enfile dans 
la cloche , et le fourneau qui y est ménagé , 
a la figure ronde en dedans . Les cloches y sont 
mises et retirées au moyen d 'une chaîne de fer , 
qu i est mue pa r u n e vis sans fin , et qui passe 
dans la gorge d 'une poul ie! On trouve deux de 
ces fou rneaux dans la chambre de la distilla
tion , tous deux ménagés dans u n massif de ma
ç o n n e r i e , au-dessous d 'une cheminée . Ils ont 
chacun u n e por te de fer pa rdevan t qu 'on ouvre 
et qu 'on ferme , p o u r met t re et p o u r re t i re r 
l ' amalgame , ainsi que l 'argent . Des que l 'a
malgame est dans les plats , on le couvre avec 
la c loche , on forme le foye r , en y enfilant la 
p laque de f e r , on lu t te les jo in tures avec de la 
te r re-gla ise ; on ferme la por te qui est de fer 
et crépie en dedans d 'argile , et on rempl i t les 
caisses d 'eau. Après cela on a l lume le feu qui 
est fait avec de la t o u r b e , et on l ' augmente peu-
à-peu. Aussitôt que la cloche est assez c h a u d e , 
l ' amalgame le devient a u s s i ; le mercure com
mence à s 'élever eu vapeurs ; ces vapeurs tom
bent en gouttes dans la cuvette pleine d 'eau , et 
lorsqu 'on ne l 'entend plus t o m b e r , on donne à 
la cloche un feu de charbon t rès-v io lent , p o u r 
chasser tout le mercure qui est encore contenu 
dans l ' a rgent . On laisse ensui te refroidir le 
f o u r n e a u , o n démonte la c loche et on p rend 
l ' a rgen t qu 'on g a r d e , pour être fondu et essayé. 
On ret i re le mercure de la cuvette ; celui-ci 
est encore filtré, p o u r être employé de nouveau . 
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L a disti l lation de trois qu in taux d'amalgame-
dure hu i t à dix heu re s . 

De la Jbnte et de l'essai de l'argent, prove- A r t y I I j > 

nant de la distillation, de l'amalgama. 

L'argent de l ' amalgame n'est po in t p u r ; il 
contient toujours u n peu de cuivre et d 'au t res 
m é t a u x , dont il faut le séparer . On le fond 
d o n c , tant p o u r Je rédu i re en gâ teaux , p r o 
pres à être mis dans le grand fourneau d'affi
nage des fonderies avec les œuvres de p l o m b , 
que p o u r l 'essaver et pou r connaî t re son t i t re . 
Cette opérat ion se fait dans l 'essayerie ou le l a 
boratoi re de l'essai et de la fusion. La fusion 
s 'opère dans deux fourneaux à v e n t , dans cha
cun desquels oïi me t u n creuset de p lombagine 
mêlée d ' a r g i l e , et chaque creuset peu t fondre 
160 marcs . Lorsque l ' a rgent est f o n d u , l 'es
sayeur de l ' amalgamat ion le jet te avec des cuil
lers de fer rouges dans des moules du môme 
métal en forme de calottes , qui peuven t con
ten i r chacun 4° à- 7 ° marcs ; il p rend ensui te 
les échant i l lons d'essai qu ' i l grenai l le dans de 
l 'eau , et il fait aussitôt les essais* dans les p e 
tits fourneaux de coupelle qui sont dans le même 
laboratoi re . L 'a rgent de cette fonte est livré aux 
fonderies p o u r être affiné avec les œuvres de 
p l o m b , et l ' a rgent d'affinage est ensuite raffiné 
à Freyberg dans le laboratoire de raffinage. 
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S E C O N D E P A R T I E. 

Procédés employés dans l'atelier des 
Fonderies ( 1 ) . 

Art. I . FJe la Fonte crue ( 2 ) . 

La fonte crue se fait à F reybe rg , ( où elle a 
été inventée par Ber thold Koeli ler en i555) 
avec des minerais pauvres e n a rgen t qu i ne 
con t i ennen t po in t de p l o m b , et avec des mine
rais de cuivre aussi pauvres , le tout mêlé avec 
u n e parei l le quan t i t é de pyri tes . O n l 'appelle 

fonte crueparce que ces minera i s sont fondus 
sans être gri l lés. 

P o u r cette opéra t ion on fait usage d 'un h a u t 
fourneau qu i fond qua torze jours sans in t e r 
rup t ion , et aussitôt que le f ondage est f in i , le 
maî t re fondeur et ses aides l ' o u v r e n t , et enlè
ven t tout ce qu i s'y est a t taché p e n d a n t la fonte . 
Ils r é p a r e n t ensuite le fou rneau , et ils le pré
p a r e n t de nouveau p o u r le fondage s u i v a n t , 

(1) L a fonte des m i n e r a i s produi t s par les min ières de t o u t 
l e c e r c l e des m o n t a g n e s m é t a l l i f l c r e s de la Saxe , se faisait 
autrefo i s d a n s des fonder ies par t i cu l i ère s ; mais ce la é t a n t 
d e v e n u i m p r a t i c a b l e , c o m m e i l e s t fac i l e de se l ' i m a g i n e r , 
l e G o u v e r n e m e n t pr i t le sage part i d 'établ ir d e s f o n d e r i e s à 
ses frais , pour y l ondre t o u s les m i n e r a i s . C'est à c e t é t a 
b l i s s e m e n t q u ' o n es t r e d e v a b l e d e l 'état f lorissant o ù se 
t r o u v e l ' e x p l o i t a t i o n des m i n e s . 

( 2 ) L a fonte c r u e est l 'opérat ion de fondre les m i n e s m a i 
gres , t r è s - p a u v r e s en a r g e n t , q u i n e suffisent po int à p a y e r les 
d é p e n s e s d u gr i l lage , e t ce l les q u ' o c c a s i o n n e n t la fonte au 
p l o m b . D a n s ce t te f o n t e o n tâche de réduire la s u b s t a n c e de 
l 'argent en u n pe t i t v o l u m e , e n la séparant par la scori f icat ion, 
des pierres et des terres qu 'e l ' e pourra i t c o n t e n i r , et en la r e n 
dant a ins i -propre à êtr« f o n d u e avec profit dans la fonte au 
p l o m b . 
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avec la brasque pesante , faite de deux t iers 
de te r re glaise et d 'un tiers de pouss ière de 
charbon , le tout bien p u l v é r i s é , bien mêlé e t 
b ien humec té . Ils forment avec cet te b rasque 
le creuset du f o u r n e a u , son bassin de récep t ion 
et celui de percée ; ensui te ils forment l'œil d u 
fourneau avec des briques et de la t e r r e glaise. 

Ces différentes' opéra t ions t e rminées (ce q u i 
s 'appelle p répa re r le f o u r n e a u ) , on chauffe len
tement le fourneau avec de la tourbe et du char 
bon , p o u r le sécher tou t en t i è rement ; ensui te 
on le comble de c h a r b o n jusqu 'au mur de c h a r g e , 
e t pou r lors on commence pa r y jeter d e u x se-
billes ou.baches de scories , et u n e rasée ou p a 
n ie r de cha rbon dans les coins cont re le m u r 
d ' a p p u i du fourneau , le cha rgean t ainsi j u s 
qu ' en h a u t } ensui te on fait jouer les soufflets. 
Lorsque les scories sont fondues , et que le char 
bon est u n peu aba i s sé , on en tame la fonte , en 
chargean t le fourneau de minera is . 

Voici la composi t ion d 'un fondage de q u a 
torze jours p o u r u n h a u t fourneau . 

z5o quintaux de mine maigre, contenant 5omarcs 
deux onces et deTnie d'argent. 

6 0 quintaux de minerai dô c u i v r e , contenant 
quatre marcs une once d'argent. 

2 0 0 quintaux de pyri te , contenant un marc cinq 
ohces d'argent. 

3a quintaux de crasses , contenant sept onces et 
demie d'argent. 

4 quintaux de gâteaux métalliques ( Speise ) , 

contenant quatre onces. 
6 i z qiliittaux de scories de la fonte élu p l o m b , 

contenant 4 marcs 6 onces 2 gr. 
1 0 8 quintaux de scories de la fonte des m u t e s de 

plomb , contenant 1 1 y onces 3 gr. 

Total i 3 5 4 quintaux. 
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(i) Le contenu du mélanpe ne doit jamais monter à plus 
de deux onces et demie d'argent par quintal , parce qu'au
trement les scories resteraient trop riches , en pure perte 
d'argent. P:ui cette raison on l'ait ordinairement le mé
lange de la composition de la. fonte crue , dans le rapport 
de 9 à 10 pour i co en a igent , en y comprenant les pyrites, 
ou ce qui revient au mcn.e , le quintal du mélange con
tient , selon la quant lé moyenne , une demi-once et deux 
gros , jusqu'à une once d'argent. Dans ce mélange il y a 
toujours un peu de plomb. 

sont 

Les produi ts de la fonte de cette composi t ion 
sont : 

272 quintaux de matle crue , contenant deux onces 
d'argent par quintal. 

20 quintaux de débris de fourneau , contenant une 
demi-once d'argent par quintal. 

1063 quintaux de scories, lesquelles sont jetées dans les 
décombres ( 1 ) . 

Cette composit ion est divisée en douze jour 
nées ou tacites , dont chacune est ainsi fondue 
successivement en 24 heures . Chaque journée 
consiste en г 5 qu in t aux de mines maigres , en 
2 5 qu in t aux de pyrites , t an t ferrugineuses que 
cuivreuses , et en 60 qu in t aux de scories. Q u a n d 
la fonte va bien , alors on perce qua t re à six 
fois dans l 'espace de chaque jou rnée , c 'es t -à-
dire , dans les 24 heures . Les par t ies const i 
tuan tes de la mat te c rue , sont en général le 
soufpe , l 'arsenic , le fer , le p lomb , le cuivre et 
l ' a rgent . 

La crasse qui s 'at tache à l'œil du fou rneau et 
au bassin de réception , est détachée et re fondue 
de n o u v e a u , quan t aux g r u m e a u x , ou débris 
des masses mal f o n d u e s , qui s 'a t tachent aux 
parois et aux creusets des fourneaux , et qu i 
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sont mêlés de b r a s q u e , on les re t i re lorsqu 'on 
net toie les fourneaux , on les bocarde , puis 
on les lave p o u r les fondre . 

De l'enrichissement de la matte crue ou. 
fonte d'enrichir. 

Ce travail consiste à fondre la mat te c rue 
avec de la mine ina igre , qni est cependan t t rop 
r iche pou r la fonte c rue , et t rop pauvre p o u r 
la fonte au p lomb \ ces mines con t i ennen t les 
unes les autres qua t r e onces d 'a rgent . Cet te 
opéra t ion se fait afin de d iminuer la masse de 
la mat te c rue , en augmen tan t pa r - l à son con
t e n u en a r g e n t , et en d iminuan t la g rande q u a n 
tité de scories que la ma t t e c rue occas ionne 
dans la fonte au p l o m b . 

La m é t h o d e usitée à Freyberg pour faire cette 
impor t an t e fonte , consiste à gril ler trois foi§ 
la mat te c rue , et à la fondre ensuite dans le 
fourneau de la fonte c rue avec de la mine mai
gre , qui est t rop r iche p o u r la fonte c rue , et 
qui cependan t ne suffirait poin t à payer les 
dépenses du gril lage , si on la fondait dans la 
fonte a u p lomb. 

L a composit ion de cette fonte p o u r u n fon-
dage de 14 j o u r s , est de : 

33o à 36o quintaux de mine maigre. 
220 à 240 quintaux de matte crue grillée-
400 quintaux de scories de la fonte au plojnb , et de 

celle de la fonte des mattes de plomb. 

Cette fonte se fait comme celle de la mat te 
c rue . La mine maigre q u ' o n p r end , doi t ê t re 
du con tenu de trois à einq onces d ' a rgen t pa r 

Volume i 5 . P 
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q u i n t a l , et peu t con ten i r env i ron v ingt livres 
de p lomb. On p r end aussi de la mine de c u i 
vre , du même con tenu en a r g e n t , mais qui nô 
doit pas avoir plus de Luit livres de cuivre . 

Le p rodu i t de cette Fonte est de : 

a5o à 270 quintaux de matte enrichie , du contenu de (3 
à 7 onces d'argent, de 9 à 1 o livres de p lomb, et de 3 
à 4 livres de cuivre par quintal. 

30 quintaux de crasses. 
700 à y5a quintaux de scories qui contiennent un gros 

{^argent par quintal , et qui sont ensuite employées 
<3ans la fonte crue. 

Art. l u . Du grillage de la matte crue , de la matte 
enrichie , des galènes de plomb , des minerais 

* maigres et de la fonte au plomb. 

L-a rnatte crue concassée est grillée t rois l'ois 
eft p le in air. On commence pa r faire dans ces 
foyers u n e couche de bûches sur laquel le on 
e n «'tend u n e au t re de 3oo q u i n t a u x de m a t t e ; on 
<y met ensui te le feu ; de cet te manière le sou
fre s 'enflamme et brûle en partie» Lorsque le 
p remie r feu est f ini , l 'on fait de l ' au t re côté d u 
fourneau u n e nouve l l e couche de bo i s , sur l a 
quel le la matte crue est mise , de façon q u e la 
par t i e de la mat te qu i étai t au-dessus dans le 
p remie r gr i l lage , soit alors dessous , et que celle 
qu i était aupa ravan t dessous , et qu i p o u r cela 
est mieux g r i l l ée , soit au-dessus ; les trois gril
lages de la ma t t e crue se font tous de cette fa
çon. La mat te enr ichie est aussi grillée trois 
fo i s , de même que la ma t t e c rue . Ces mat tes 
sont ensui te fondues dans les fourneaux de la 
fonte au p lomb , avec les galènes de p lomb 
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argentifères } et avec les mines maigres r iches 
en a rgent . 

T o u s ces minerais sont grillés a u p a r a v a n t d a n s 
des fourneaux semblables à ceux de l ' a m a l 
gamat ion , tant pou r les débarrasser du soufre 
e t de l 'arsenic , que pou r oxyder le fer et les 
au t res mé taux qui s'y t rouven t . La composi t ion 
à griller p o u r u n fondage de deux fou rneaux 
de la fonte au p l o m b , telle que je l'ai vu p r é 
pa re r , est de : 

i4o quintaux, de rainerais m a i g r e s . 
3yS q u i n t a u x de ga lène de p l o m b , l e t o u t c o n t e 

n a n t ao5 marcs d ' a r g e n t et 160 q u i n t a u x da 
p l o m b . 

Total 5 i 8 

Ce mélange, est divisé en taches , de 6 q u i n 
t a u x chacune , lesquelles sont grillées de m ê m e 
que les minerais d ' a m a l g a m a t i o n , mais sans sel. 
Le gril lage de 6 q u i n t a u x de mélange se pousse 
j u squ ' à ce qite l ' épreuve ne produise plus a u 
cune-odeur d e soufre , ce-qui dnre-environ c inq 
heu re s . 

Ces minerais se gr i l lent aussi en plein air , 
d a n s des aires ou fourneaux carrés et o u v e r t s ; 
on y fait d ' abord u n e couche de bois sur l a 
quel le le minera i est criaiié ; il doit être gri l lé 
à deux reprises , p o u r ê t re employé à la fonte . 

La fonte au p lomb n 'est au t re chose que l 'o
pé ra t ion de fondre avec les rnattes crues et en
r ichies , et avec les minera i s de cuivre , de g a 
lène de p l o m b , et les mines maigres qui sont 
r iches en a r g e n t , afin de gagner l ' a rgent qu i 
s ' incorpore dans la fonte avec le p l o m b , ceux-ci 
se séparant tous lee deux des scories. 

P 2 
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Voici la composi t ion des minerais et des 
mat tes gr i l lées , de la fonte au plomb pour deux 
hau t s fou rneaux , d ' un fondage de deux se
maines . 

i 4 o quintaux de mine maigre grillée , contenant 
35 marcs d'argent. 

3 7 8 quintaux de galène de plomb grillée , conte
nant J 2 0 marcs d'argent et 1 6 0 quintaux da. 
plomb. 

3ao quintaux de matte crue et enrichie , gril
lée à trois reprises , et contenant 80 marc* 
d'argent. 

45-j- quintaux d'oeuvres de p l o m b , contenant 3 i 
marcs d'argent et 43 quintaux 5o livres d» 
plomb. 

6 3 quintaux de cendrée , contenant 8 marcs 
d'argent et 3 i quintaux de plomb. 

8 quintaux de litharge ? contenant 7 quintaux 
et 6 livres de plomb. 

4 8 quintaux de crasses , contenant un marc et 
une once et demie d'argent. 

5 quintaux de test, contenant 5 marcs d'argent. 
24 quintaux de scories vitreuses des décombres 

de Halsbriick. 

Total i o 3 o f q. 

Comme le p lomb con tenu dans les ga lènes , 
ne suffit po in t pou r imbiber t ou t l ' a rgent con
t e n u dans la masse , on y a joute du p lomb de 
fonte des coulées de la fonte a u p lomb , qui 
con t i en t t ou t au plus trois quar t s , ou u n marc 
d ' a rgen t pa r qu in ta l ; et c'est p o u r la même rai
son qu 'on y ajoute aussi les aut res p rodui t s de 
p lomb dans les p ropor t ions convenables . 

L a composi t ion de chaque fou rneau se d i 
vise en t rois tâches , don t la p remière est 
fondue le l u n d i , la seconde le m a r d i , et 
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Total 1038 332 5 

P 3 

la t rois ième le mercred i ; celle-ci n e finit o r 
d ina i r emen t que le j eud i au soir. On fait en 
sui te une nouvelle fonte d 'une par t ie des p r o 
dui ts de la p récéden te , tels que la ma t t e de 
p lomb , les scories et les crasses , y a joutant 
les fondans ordinai res de la fonte au p l o m b . 

Le fourneau p o u r la fonte au p lomb est sem
blable à celui de Ja fonte c rue , excepté qu ' i l 
est un p e u p lus grand ; on le p répa re avec de la 
b rasque légère , faite d ' u n e par t ie de glaise et de 
deux de poussière de cha rbon . Lorsque le four
n e a u est p répa ré , on le fait sécher de la m ê m e 
façon que celui de la fonte c r u e , et ensui te o n 
le rempl i t à demi de cha rbon ; on jet te dans le 
bassin de récept ion deux œuvres de p l o m b , e t 
d e u x autres dans le f o u r n e a u , mais du côté d u 
devan t ; l 'on con t inue ainsi à le charger de 
c h a r b o n jusqu ' au m u r de charge , y me t t an t 
toujours d e u x œuvres de p lomb pa r c h a q u e 
pan ie r de cha rbon . Ensu i te les fondeurs y j e t 
t en t deux q u i n t a u x de scories p o u r former le 
nez sur la tuyère . Lorsque les scories sont fon
dues , on entame la j o u r n é e , en chargean t le 
fourneau avec de la m i n e . 

Les p rodui t s de la composi t ion de cet te fonte 
pou r quat re fou rneaux sont de : 

204 q- de plomb de fonte , cont. 007 marcs 4 onces 
d'argent. 

68 q. de matte de pl. , cor»t. 17 — — 
4 q. de gâteauxdefonte, cont. 4 — — 

3a q. de crasses % _ . _ 
720 q. de scories 5 5 
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Les crasses et les scories de la fonte au p lomb 
sont employées dans la fonte des mat tes de 
p lomb , mais les scories de cette dernière s ' emi 

plo ien t dans la fonte c r u e . 
i 

Art. IV. T)e la fonte de la matte de plombpour la 
réduire en matte de cuivre _, et de son gril
lage avant de la fondre (1 ) . 

T o u t le cuivre con tenu dans les minerais des 
fontes p récéden te s , se rassemble dans la mat te 
c rue et dans la ma t t e de p l o m b . Cette dern iè re 
est concassée et grillée en plein a i r , selon la 
man iè r e o rd ina i re , avec six feux ; ensui te elle 
est fondue dans u n fourneau au p lomb , avec 
les fondans de la fonte au p l o m b , les scories 
vi t reuses des décombres de I la l sbr i ick et les 
scories de cuivre , afin de la r édu i re en ma t t e 
de cu ivre . 

Voici la composi t ion d ' u n fondage de hu i t 
jours : 

200 à 220 quiniaux de matte de plomb grillée. 
5o à 60 quintaux de litharge. 
5o à 60 quintaux de scories provenantes de la fonta 

de cuivre noir , ou à leur défaut des scories 
vitreuses des décombres de Halsbriick. 

Cette fonte est faite c o m m e celle au p lomb , 
et p r o d u i t : 

60 quinlaux d'oeuvre de plomb du contenu de 6 à 8 
onces d'argent par quintal , et qu'on emploie 
dans la fonte au plomb. 

(j ) La matte de plomb est un produit de la fonte au plomb, 
laquelle se rassemble dans le bassin de percée sur le bain 
de plomb: elle est composée d'un mélange de plomb , de-
cuivre , d'argent, de soufre, d'arsenic, de fer et de cobalt. 
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5o quintaux de matte de cuivre , laquelle contient 4 
onces d'argent, et 3o à 4o livres de cuivre par 
quintal. 

5 à 6 quintaux de gâteaux de fonte. 
200 quintaux de scories qui contiennent encore 3 8 

• grains d'argent, et 6 à 10 livres de plomb par 
quintal. 

Du grillage et de la fonte des mattes de cuivre , Art. V . 
pour les réduire en cuivre noir. 

La mat te de c u i v r e ( î) est d ' abord concassée 
pa r m o r c e a u x , et ensuite grillée dans des foyers 
en plein air . P o u r ce gri l lage on fait u n e cou
che de bois dans le fourneau , laquelle est 
ensui te chargée d 'une au t re couche de TIO 
q u i n t a u x de mat te de cuivre ; le gril lage se r é 
pète jusqu 'à ce que le cuivre paraisse , et il faut 
aussi p o u r cela répé te r le feu i 5 à 2.0 fois , et 
encore plus quelquefois . Lor sque la mat te de 
cuivre est convenab lemen t grillée , elle est e n 
suite fondue dans u n fourneau qui sert à la 
fonte c r u e , don t on fait le creuset u n peu plus 
p e t i t , et qu 'on p répa re avec de la brasque p e 
san te . 

U n fondace de mattes de cuivre n e d u r e 
que 40 h e u r e s , ou tout au plus 72 , et p e n d a n t 
ce tems le fourneau peu t fondre 6 à 8 tâches 
de y à 10 q u i n t a u x c h a c u n e . 

(1) Cette matte de cuivre est un des produits <lc la f.m(<» 
des mattes de plprrb , et. qui se rassemble lorsqu'on perce ,' 
dans le bassin de réception sur le bain de plomb, d'où on la 
tire en forme de gâteaux plats. 

» P / f 
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Voici la composi t ion d ' un fondage de niattes 
de cuivre : 

200 quintaux de matte de cuivre grillée. 
60 à 80 quintaux de crasses qui proviennent de la 

fonte de la matte de cuivre. 
100 à 140 quintaux de scories vitreuses. 

Les produi t s de cette fonte consistent en ; 

70 quintaux de cuivre noir du contenu de 5 à 10 on 
ces d'argent par quintal , et de 60 à 80 livres de 
cuivre. 

60 à 80 quintaux de crasses qui contiennent 2 à 3 onc. 
d'argent , et 5 o livres de cuivre par quintal. 

200 à 25o quintaux de scories qu'on emploie dans la 
fonte de la matte de plomb. 

De l'opération de l'ajfinage de l'argent. 

L a p lupa r t de l ' a rgen t con tenu dans les mi
nera i s , se jo int au p lomb dans la fonte au 
p l o m b , avec lequel il se sépare des au t res ma
t ières é t rangères qui cons t i tuent la masse de ces 
mine ra i s . P o u r séparer cet a rgen t de son p lomb , 
o n le fait passer pa r le fourneau d'affinage où 
là masse est fondue . Le fourneau dont on se 
sert à F r cybe rg p o u r cette opéra t ion , est fait 
d 'un simple pied de maçonne r i e qu i est r o n d . 
S u r le foyer de ce f o u r n e a u , qui est cons t ru i t 
de b r iques , on forme le bassin d'affinage d ' u n e 
masse qui est composée de qua t r e par t ies de 
cendres lessivées et d 'une par t ie de chaux 
éte inte . Ce fou rneau a d 'un côté u n e chauffe 
avec son cendrier. . L 'on couvre Je bassin d'affi
nage avec u n chapeau de fer , qu i peut se placer 
et se déplacer faciJernent par le moyen d 'une 
g rue . 

Lo r sque ce bassin est p réparé , on y dispose 
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70 qu in t aux de culots de p lomb des fontes , sur 
lesquels on met du c h a r b o n a l lumé et que lques 
bûches fendues ; l'on couvre le fou rneau avec 
json chapeau , on fait du feu dans la c h a u f f e , 
et on fait al ler les soufflets. 

U n affinage o rd ina i re est de 100 q u i n t a u x 
d 'œuvres de p lomb de fonte , et comme on n ' a 
mis d 'abord dans le fourneau que 70 à b'o q u i n 
t aux de p lomb , on n 'y in t rodu i t les au t res 2 0 
ou 3o q u i n t a u x que quand le p remier est fondu . 
Q u a n d on affine en même-teins l ' a rgent de l'a* 
m a l g a m a t i o n , on n 'y in t rodu i t que 70 à 80 qu in 
t a u x de p lomb et 1000 à i5oo marcs d ' a rgent . 
D a n s cette opéra t ion on pousse le feu , j u squ ' à 
ce que le plomb et les aut res m é t a u x , con tenus 
dans le mélange d u bain , soient oxydés et sé
parés de l ' a rgent . 

Lorsque l ' a rgen t est affiné , il pa ra î t assez 
br i l lan t à sa su r f ace , il donne u n e espèce d ' é 
clair , et alors l 'opérat ion est finie. D a n s ce cas 
o n arrê te aussitôt le feu , on jet te de l 'eau dans 
le bassin du fourneau p o u r refroidir l ' a r g e n t , 
o n démonte le chapeau et on re t i re la p la t ine 
d'argent.-

Cet a rgent n 'est po in t encore tou t -à - fa i t p u r , 
et pou r le pur i f i e r , il faut le raffiner. U n affi
nage du re o rd ina i r emen t 24 h e u r e s , et p rodu i t 
de l ' a rgent d 'éclair ou d'affinage , de la l i tharge 
j a u n e , rouge et n o i r e , d u test (1) e t de la 
crasse (2). 

(1) Le test n'estautre chose que la cendre du bassin d'affi
nage , durcie par l'jmbibition du plomb ou de la litharge qui 
la pénètre, jusqu'à une certaine profondeur f pendant l'opé
ration. 

(a) Cette crasse e"st le premier produit qui paraît dans 
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Art. VU. Du rafraîchissement ou refonte de la li-
tharge , et de l'affinage du plomb qui en 

provient. 

Cette refonte se p ra t ique dans u n demi-four
n e a u , don t le creuset se lait de brasque l é 
gère , ayan t deux bassins de récept ion. Dans 
ce fourneau l 'on fait en 24 heu res u n e fonte 
de 2 0 0 q u i n t a u x de l i tharge , qui est fondue 
avec du charbon seul sans aucun fondant . Cette 
fonte produi t d 'une par t , 170 q u i n t a u x d e p lomb, 
q u i coule du premier bassin dans le second , où 
o n le ne t to ie des scor ies , et on le jette ensui te 
dans des moules de fe r , pou r le former en sau
m o n s , et d ' une au t re p a r t , io qu in t aux de sco
r ies , qui con t i ennen t encore du p lomb , q u i 
s 'emploient dans la fonte des scories de p lomb . 

Le p lomb de cette refonte n 'es t pas encore 
pa r fa i t ement p u r ; on le purifie sur u n e aire , 
o u espèce de lit incl iné , semblable aux lits des 
scories des fourneaux de la fonte crue et a u 
p l o m b . Le sol de ces lits se fait avec des sco
r ies , sur lesquelles on me t une couche de pous^ 
sière de charbon ; au pied de ce lit il y a u n 
bass in de récept ion p o u r recevoir le p lomb 
fondu . P o u r affiner le p lomb , l 'on forme su r 
cet te aire u n e couche de bûches , croisées 
les unes sur les au t res ; sur cet te couche on 
en fait u n e au t r e de s aumons de p lomb , et 

l'opération de l'affinage ; elle consiste proprement en une 
espèce de peau ou croûte j qui se forme au commencement 
sur le bain de plomb. 
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alors on al lume le feu. Le plomb qui fond coule 
dans le bassin de récept ion , laissant beaucoup 
de scories sur le sol de l 'aire ; on l ' écume dans 
Je bassin , ensui te on le jet te de n o u v e a u clans 
des moules . Les scories qu 'on tire du bassin , 
se rven t , comme les aut res , à la fonte de celles; 
de p lomb. 

Le p lomb p rovenan t de cette fonte , con t i en t 
encore cle l ' a rgent ; on le passe de n o u v e a u 
dans le fou rneau d'affinage de l ' a rgent . On met 
dans ce fourneau 170 q u i n t a u x de p lomb , e t 
on convert i t ce p lomb en l i t l i a rge , jusqu 'à ce 
qu ' i l ne reste dans le bassin q u ' u n gâ teau de ce 
métal à -peu-près du poids d ' u n q u i n l a l , lequel 
renferme l ' a rgent con t enu dans le p l o m b . Les 
p remiers 110 q u i n t a u x de l i tharge sont refon
dus ensui te , p o u r faire le p lomb d'essai , et 
le reste s 'emploie p o u r la fonte a u p lomb . 

JDu rafraîchissement ou refonte jd.es crasses 
provenant de l'affinage de L'argent et de 
celui de cette refonte. 

Les crasses qu i se séparen t du p lomb dans 
l 'opérat ion de l'affinage de l 'urgent avant (pie 
la litliarge commence à c o u l e r , sont mises de 
côté , jusqu 'à ce qu 'on en ait u n e quant i té suf
fisante p o u r u n fbndage. Cette refonte se fait 
dans un des f ou rneaux de la fonte au p lomb , 
et voici la composi t ion d 'une refonte : 

35o quintaux de crasses. 
5o quintaux de scories de plomb. 

La refonte commence le l u n d i , et finit o r d i 
na i r emen t le j eud i ; ensui te on fond encore 
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deux fois les scories p rovenan t de cette fon te , 
mais les dernières sont jetées dans les décom
bres . 

Les produi t s de cette refonte sont ( ou t r e 
les susdites scories ) 240 qu in taux de p lomb 
rafra îchi . 

Ce plomb n'est poin t p u r ; on met p o u r l'af
finer 240 q u i n t a u x du même p lomb dans u n 
fou rneau à affiner l ' a r g e n t , don t le bassin est 
fait de brasque composée de part ies égales de 

{>oussière de charbon et de te r re glaise. O n 
'y fait fondre à l 'aide d ' un feu v io len t , le lais

sant long-tems en bain. Les différens m é t a u x , 
con tenus dans le p l o m b , se convert issent .en 
s co r i e s , su rnagen t dans le bain de p lomb , se 
re t i ren t peu-à -peu , et lorsque les scories t o m 
bent u n peu claires et l i thargeuses , l 'on com
mence par p r end re u n e épreuve de p lomb , 
p o u r voir s'il est malléable et p l i a n t , et si 
on le t rouve a i n s i , on le fait couler du four 
n e a u dans un bassin de percée , et on le jette 
flans des moules ronds p o u r le former en cu
lots . 

Du raffinage de l'argent. 

L'a rgen t affiné cont ient e n c o r e du p lomb , 
du cuivre et d ' au t res substances métal l iques ; 
p o u r le débarrasser de ces substances é t r a n 
gères , on le brûle dans u n foyer devant le 
soufflet. Cette opéra t ion ne se fait point dans 

. les ateliers des fonder ies , mais dans la ville de 
Frcyberg même , où il y a u n labora to i re de 
raffinage , p o u r raffiner tou t l 'a rgent p rove 
n a n t des fonderies et de l ' amalgamat ion . 
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L e fourneau p o u r ce raffinage est une forge 
à deux foyers ; l ' a rgent s'y raffine dans des 
tests , faits de deux part ies de spath pesant 
pulvérisé, et mêlés avec u n e part ie de cendre 
d'os , et moulés dans des poêles de fer en 
forme de calotte , dans lesquels ils restent , 
et où on les polit avec une boule de la i ton . 
Lorsque les tests sont f a i t s , on les échauffe 
p o u r les sécher , et on les place dans le foyer 
de la forge , ayan t soin de les enfoncer dans 
u n e fosse de cendres pour les affermir. Il fau t 
qu'i ls soient mis bien de niveau sur le foyer , 
e t a p p u y é s contre le m u r à u n pouce au-dessous 
de l'issue de la tuyère des soufflets. 

Lorsque le test est p lacé , le raffineur le rem
plit avec de l ' a r g e n t , qu' i l couvre de charbons 
a l l u m é s , et alors il met les soufflets en m o u 
vement . Aussitôt que l 'argent est fondu , Je 
raffineur ret i re les charbons et ne t to ie la s u r 
face du bain de l 'arpent , t an t des cendres 

O 7

 4 

et des charbons que des scories ; il dispose 
aussitôt après deux grosses bûches fendues sur 
le t e s t , qui le couvren t tout-àd'ait . P o u r que 
la flamme tombe toute sur le bain , on met 
aussi u n e bûche fendue assez mince le long 
d u m u r , contre le t rou de la tuyère , ayant 
b ien soin de l'y conserver pendan t toute l 'opé
ra t ion . 

Dans le raffinage on ajoute toujours a c h a 
que t âche , ou du p lomb , si l 'argent provient 
de l ' amalgamat ion ( cet a rgent é tant pou r lors 
r iche en cuivre j , ou du cuivre , si l ' a rgent p r o 
vient des fonderies ( celui-ci é tan t alors r iche 
eu p lomb ). 

Le raffineur r emue de teins en tems le bain. 
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avec une baguet te de fer r ecourbée par sa po in te 
et r o u g e , pour que l ' a rgent n e s'y a t tache po in t . 
Le raf ï ineur p r end de tems en teins u n essai 
avec u n e baguet te de fer faite en crochet pa r 
la poin te et f r o i d e , pou r que l ' a rgent s'y at-* 
t ache . S'il s'y a t tache , c 'est u n e m a r q u e qu ' i l 
c o m m e n c e à devenir fin , et s'il s'y forme u n 
bouton , don t l 'éclat de sa surface soit m i r o i t é , 
et qu ' i l crevé dans toute son é t endue , aussi tôt 
q u ' o n l 'expose à l ' a i r , cela p rouve que l ' a rgent 
est au degré de pure té auquel on p ré t end l ' a 
voir , degré qui est de sept onces et sept gros 
p a r demi-marc ( 1 ) . 

Dès que l ' a rgent est raffiné , le raffineur r e 
tire tout le feu de là forge , et ne t to ie toute la 
surface du bain , faisant encore u n peu aller les 
soufflets p o u r le re f ro id i r ; ensui te il y jet te de 
l 'eau p o u r fixer l ' a r g e n t , il re t i re le test de la 
forge et p r end le culot d ' a rgen t . Après que cet 
a rgent a été refroidi dans l 'eau , le garçon du 
labora to i re le ne t to ie avec u n e brosse de fe r , 
ét Je lime u n peu du côté convexe près du b o r d , 
p o u r que l 'essayeur y p r enne u n échant i l lon , 
afin de l 'assayer et d 'en r econna î t r e le véri table 
t i t re (?,). 

(1) Les produits de cette opération, ^ont l'argent raffiné , 
le test et les crasses qui se forment pendant le raffinage. Le 
test esteoncasaé en morceaux et tamisé 5 la partie qui passe 
à travers le tamis , et qui ne contient rien de métallique , 
s'emploie de nouveau pour faire des tests ; mais l'autre par
tie qui reste dans le tamis , et qui contient du métal , se ra
masse avec les déchets des culots , ou petits morceaux qui 
tombent , quand on nettoie les culots, ainsi que les crasses 
et les déchets qui restent dans les foyers ; le tout est livré 
aux fonderies , où on l'emploie dans la fonte au plomb. 

(2) Les culots d'argent sont ensuite pesés et remis au tré-
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sorier. Lorsque l'essayeur les a essayés , on les pèse de nou
veau en présence de quelques Officiers du Comité des fon
deries . et on les livre enfin à la Monnaie. 

S U P P L É M E N T . 

L ' au teu r a t e rminé son in téressant ouvrage-
p a r u n Supplément , où il parle en t re aut res 
choses du peti t atel ier d ' amalgamat ion , où les 
premiers essais e n g rand ont été faits , et des 
écrits , t an t sur l ' amalgamat ion en Saxe , q u e 
sur les fonderies de Freyberg , et à cette o c 
casion , il annonce qu ' i l se propose de p u 
blier u n e Descr ip t ion théor ique et p ra t ique de 
tous les t r avaux qu i sont en usage dans les 
atel iers qu' i l a visités. On ne peu t qu ' a t t end re 
u n excel lent ouvrage de la p a r t d ' un savant 
q u i , comme M . Fragoso , a fait une é t u d e 
approfondie des différentes sciences qu i se r ap 
p o r t e n t à l 'art des mines , et qui jo in t au mé
r i te de bien o b s e r v e r , celui de b ien décr i re . 
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CONCERNANT les Mines, les Sciences etlesArts. 

I. Sur du Carbone contenu dans L'Amphibole } 

par M. Lampadius (1 ) . 

. WERNER avait observé que dans les mines où il y 
a beaucoup d'amphibole {hornblende c o m m u n e ) , l'air s'y 
viciait aisément ; et il m'engagea à faire quelques recher
ches à ce sujet. Je trouvai que cet amphibole contenait du 
carbone dans ses parties constituantes ; car lorsque je l'ai 
traité par l 'eau, après l'avoir fait rougir , il m'a donné du 
gaz acide carbonique et du gaz hydrogène. 11 en donne mêma 
lorsqu'on le fait simplement rougir, ce qui provient vrai
semblablement de l'eau qui y est contenue , et qui se dé
compose alors. Dans un de ces essais , fait en présence de 
M. de Weiss , inspecteur des fonderies , j'ai obtenu , de 8 
onces d'amphibole r 5 mesures d'une once (z) de gaz acide 
carbonique et i 3 7 de gaz hydrogène. J'ai dans ce moment 
de l'amphibole pulvérisé , imprégné d'eau , sous une cloche 
de verre , avec de l'air atmosphérique, dans un appareil-au 
mercure ; je rendrai compte de l'altération que l'air aura 
subi J. F. D . 

I I . Traité de l'Aménagement et de la Restauration des 
Sois et Forets de la France f Ouvrage rédigé sur les 
manuscrits de feu M . de Perthuis, membre de la Société 
d'Agriculture du Département de la Seine ; par son fils , 
ancien officier du Génie, et membre de la Société d'Agri
culture du Département de Seine-et -Marne, 1 vol. in-8°. 
A Paris , chez M m ° . Huzard} rue de l'Eperon Saint-
André-des-Arcs , n° . 1 1 . 

(1) Cet extrait est littéralement traduit du Journal des Mines Alle
mand > 1795 , tom. I , pag. 

(2) Il s'agit vraisemblablement d'une mesure contenant une onca 
d'eau ; elle équivaut à i ,53 décilitres. 
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J O U R N A L D E S M I N E S . 

№ . 8 8 . N I V O S E A N 1 2 . 

A N A L Y S E S C O M P A R É E S 

D E P L U S I E U R S E S P È C E S D E T A L C S . 

Par le Cit. Va u q v e 11 a. 

O n avait pensé j u s q u ' i c i , que l 'onctuosi té <et 
la d o u c e u r a u t ouche r des espèces de p ie r res 
n o m m é e s stéatites , é ta ien t dues à la p résence 
de la m a g n é s i e , pa rce q u ' o n avai t t rouvé cet te 
t e r r e dans toutes celles qui ava ien t été ana ly 
sées , et l 'on avait en conséquence r éun i dans 
la même espèce les différentes pierres qu i p r é 
sen ta ien t ces carac tères . ' • 

Mais l 'analyse de la p ie r re de l a r d , qu i doi t 
ê t re regardée comme le type de l ' e s p è c e , et 
dans laquel le M . K l a p r o t h n ' a po in t t rouvé de 
ï n a g n é s i e , a dé rangé les idées des natural is tes 
à cet égard , et l eu r a fait désirer que l 'on 
r ecommençâ t l 'analyse de que lques -unes de ces 
subs tances . 

C'est dans l ' in ten t ion de lever cet te ince r t i 
t u d e , que le Cit. Haiiy m ' a remis trois variétés 
de talc p o u r en faire les analyses c o m p a r a -
-tives. 

Volume i 5 . Q 
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La p r e m i è r e p o r t e , d a n s l e Traité de Miné
ralogie d e c e s a v a n t , l e n o m d e taie laminaire ^ 
i l e s t d ' u n b l a n c v e r d â t r e vu e n m a s s e , t r è s -

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

t r ê m e m e n t m i n c e s , i l c x i b l e s , et d ' u n b l a n c 

d ' a r g e n t . ' , 

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

Tra i t é , p a r l e n o m , d u talc glaphique } p a r c e 

q u ' i l s e r t à la s c u l p t u r e : c ' e s t c e l l e q u i e s t 

v u l g a i r e m e n t a p p e l é e pierre de lard>ct Blld-
stein e n a l l e m a n d . Elle e s t c o m p a c t e ; s a c a s 

s u r e e s t t e r n e , r a b o t e u s e , e t en j n ê i n e - t e m s 

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

l e u r v a r i a b l e , e n t r e l e g r i s , l e j a u n â t r e e t le 

V e r d â t r e . 

I l m ' a a u s s i r e n d s ; u n e ^ u i ^ y a r j é t é de 

c e t t e e s p è c e , d o n t la c o u l e u r •cfet l e r o s e l é -

. g q r , m a i s d u r e s t e ^ r e s s e m b l a n t p a r f a i t e m e n t à 

l a p r e m i è r e . , 

Analyse de la première variété : talc Jleocible 
laminaire. 

i ° . J ' a i c a l c i n é f o r t e m e n t c e n t p a r t i e s cle 

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

u n e c o u l e u r j a u n e l é g è r e m e n t - r o s é e ; e l l e a 

p e r d u s a f l c x i b i l i l é e t s i x p a r t i e s d e son p o i d s . 

Ses l a m e s é t a i e n t a l o r s t r è s - f r a g i l e s ; ce q u i 

m ' a p e r r î i i s d e l a r é d u i r e e n p o u d r e . 

2 0 . J ' a i f a i t c h a u f f e r c e s c e n t p a r t i e s a i n s i 

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

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

m e n t q u ' i l a v a i t é p r o u v é a n n o n ç a i t a s s e z q u ' i l 

s ' é t a i t f o r m é u n e c o m b i n a i s o n e n t r e c e s subs
t a n c e s . 
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3 e*. L a rnat ière délayée dans l ' e a u , a été e n 
sui te d issoute pa r l 'acide rouriatique, et; éva 
p o r é e à .s^ccUé à J 'a ide d 'une pha leu r douce : 
la dissolut ion forma u n e gelée vers la fin d e 
l ' opéra t ion . 

4 ° . Le résidu lessivé avec de l ' eau d is t i l lée^ 
laissa u n e p o u d r e b lanche , q u i , calcinée a u 
r o u g e , peçait 62 par t ies . C'étai t de la silice p u r e . 

5°. L ' a m m o n i a q u e mêlée à la l i q u e u r , c o n 
t e n a n t u n excès d 'ac ide , forma u n précipi té 
j a u n e , p e u v o l u m i n e u x r d o n t j ' a i séparé , par 
la potasse caus t ique , u n e par t ie et demie d ' a 
l u m i n e . Le reste étai t de l 'oxyde de f e r , dont; 
l e poids étai t de trois par t ies et demie . 

6 ° . Après avoir p réc ip i té le fer et l ' a lu 
m i n e , pa r l ' ammoniaque , j ' a i mis dans la 
m ê m e l iqueur u n e dissolut ion de ca rbona te 
de soude , et j 'ai-faife bouil l ir . Aussi tôt que 
le m é l a n g e a c o m m e n c é a .boui l l i r , Ja l iqueur 
s'est t r o u b l é e , et a dép.os.é . une g rande q u a n 
t i té de p o u d r e b l a n c h e , q u i l a v é e et ca lc inée , 
pesai t 2.7 par t ies . Cette substance étai t de la 
magnés ie p u r e , car elle' s'est en t i è r emen t d i s 
soute dans l 'acide sulfur ique , et sa dissolut ion 
a fouorhi , p a r l ' é v a p o r a t i o n , u n sel qu i avait 
tous les carac tères du sulfate de magnés ie . 

Le talc himjnaire.f lexible est donc c o m p o s é , 

D e silice. . *\.. . . . . 62. 
D e magnés ie 2 . 7 . 
D e fer o x y d é 3 , 5 . > 
D ' a l u m i n e . , . i , 5 . 
D ' e a u 6,o. 

I O O j O . 

Q "* 
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J e pense q u ' e u égard a u x peti tes quan t i t é s 
de fer et d ' a lumine , on pour ra i t cons idérer 
ces substances comme é t rangères à la fo rma
t ion de cette p ier re ; alors le talc l amina i r e 
b ien p u r ne serai t composé que de silice et da 
magnés ie . 

Analyse du Talc compact de couleur rosée. 

J 'a i suivi p o u r l 'analyse de cette var iété de 
ta lc , les mêmes p rocédés q u e p o u r la p récé 
d e n t e , ainsi je n ' en t r e r a i dans a u c u n détail à 
ce t égard . 

Les résul ta ts de cet te analyse sont p o u r ce 
laïc compact rosé ainsi qu ' i l sui t : 

Silice ; 64. 
Magnés ie 2 2 . 
A l u m i n e : à. 
F e r oxydé mêlé de manganèse . , 5 . 
E a u 5. 

99. 

Analyse du Talc compact jaunâtre : pierre 

de lard. 

l ° . Cent par t ies de cette p ie r re ca lc inée for 
t e m e n t ont p e r d u c inq par t ies . 

2 ° . Chauffées ensui te avec le doub le de leur 
poidç de potasse dans u n creuset d ' a r g e n t , i l 
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n ' y a po in t eu de fusion , mais la m a t i è r e avai t 
b e a u c o u p augmenté de vo lume , e t paraissai t 
t r è s -homogène . 

3 ° . Cette subs tance a été délayée dans l ' e a u , 
e t dissoute ensui te dans l 'acide m u r i a t i q u e ; la 
dissolut ion mise à évapore r se p r i t en gelée 
vers la fin de l ' opé ra t ion . 

4°. La mat ière desséchée a été lavée avec de 
l 'eau dis t idée ; elle a laissé u n e p o u d r e b l a n 
che , q u i , calcinée , pesai t 56 par t ies . 

5°. Après avoir séparé la silice p a r la l ix ï -
viat ion , j ' a i mê lé à la l iqueur u n e pet i te q u a n 
t i té d 'acide m u r i a t i q u e , et ensui te j ' y ai versé 
de l ' a m m o n i a q u e qui y a formé u n p réc ip i t é 
b l anc et abondan t . 

6°. J ' a i filtré la l i q u e u r , lavé et séché le p ré 
cipi té , don t le poids étai t de '6o par t ies . Cet te 
subs tance s'est dissoute en total i té dans l 'acide 
sul fur ique , et sa dissolut ion saturée avec la 
quan t i t é nécessaire de potasse , a donné d e 
l ' a lun t rès - p u r , mais l ' eau - mère évaporée , 
a fourni en ou t re cinq par t ies de sulfate d e 
c h a u x en aiguil les . Ainsi l ' ammon iaque a p ré 
cipité , à la faveur de l ' a lumine , ta chaux d e 
sa dissolut ion dans l 'acide m u r i a t i q u e . 

7°. La l iqueur d 'où l ' a lumine avai t été séparée 
n ' a d o n n é a u c u n précipi té pa r le ca rbona te d e 
soude , même à l 'aide de l ' ebul l i t ion ; donc la 
p ie r re de la rd ne cont ien t pas de m a g n é s i e , 
c o m m e les d e u x variétés p r é c é d e n t e s . 

Mais en r écap i tu l an t les p rodu i t s de cet te 

' Q 3 
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analyse , on ne t rouve q u e o3 par t ies , sa-
vo i r : 

i ° . E n silice 56. 
3.o, E n a lumine . . . . . . . . 2 9 . 
3°. E n chaux 2 . 
4 ° . E n for oxydé 1 . 
5°. E n eau 5. 

9 3 . • " 

Cette pe r te considérable , et qu i n 'es t pas or
d ina i re dans ces sortes d 'analyses faites avec 
soin , m ' a fait soupçonne r que le ta lc compact , . 
pierre de lard, con tena i t que lqu ' au t r e p r i n 
cipe que les moyens employés n ' ava ien t p u 
faire découvr i r . E.n c o n s é q u e n c e , j ' e n ai t ra i té 
100 par t ies en p o u d r e f ine , avec de l 'acide su l -
fur ique c o n c e n t r é . x 

Après avoir fait bouil l i r p e n d a n t d e u x heu* 
res , j ' a i fait dessécher le mélange , j ' a i lessivé 
le rés idu avec de l ' eau distillée , e t j ' a i fait éva
p o r e r la lessive. Au b o u t de quelques jours j ' a i 
o b t e n u 36 par t ies d ' a lun cub ique ; pa r u n e se
conde évaporat ion , l ' eau m ' en a encore fourn i 
j5 mêlées de quelques aiguilles de sulfate de 
c h a u x . 

C o m m e la p ier re ne me para issa i t qu ' incom
p lè t emen t décomposée , je l 'ai pulvérisée de 
n o u v e a u , et t rai tée comme la p remiè re fois . 
E n r éun i s san t l 'acide qui m 'ava i t servi à cette 
opéra t ion avec Peau-mère de la p remière , j ' a i 
eu encore i 5 par t ies d 'a lun , ce qu i fait en 
tout 6 0 . ! 

Ainsi , comme j ' a i employé ici de l 'acide 
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sulfur ique t r è s - p u r , et que je n ' a i pas a jouté 
de potasse à la dissolution , il est évident que 
la p ie r re de la rd cont ien t u n e cer ta ine quan t i t é 
de cet a lka l i , et que cette substance est la cause 
d e la per te que j ' a i eue dans la p remiè re a n a 
lyse. Cependant les 60 par t ies d 'a lun ne r ep ré 
sentent pas tout-à-fa i t sept par t ies de potasse t 

mais la p ier re é t an t très-sil iceuse , i l est v r a i 
semblable que la total i té n ' e n a u r a pas été ex
t r a i t e , q u o i q u e j ' a i e fait boui l l i r l 'acide sulfu
r ique à deux reprises différentes avec la p ie r re . 
La p ier re de l a rd est donc composée : 

i ° . D e silice 56. 
a.°. D ' a l u m i n e . 2 9 . 
3 ° . De cliaux 2 . 
4°. D e fer 1. 
5° . D ' eau 5. 
6°. D e potasse 7. 

100. 

M . K l a p r o t h , pa r l 'analyse qu ' i l a faite de 
cet te p ie r re , n ' y a po in t t rouvé de potasse , 
mais la quan t i t é d ' eau qu ' i l porte' à 10 pour , 
100, et la per te de deux et demi qu ' i l a éproit--
v é e , r emplacen t j u s t emen t la per te que j ' a i eue . 
D ' ap rès cela , il est à p r é sumer que c'est p l u 
tô t par supposit ion que pa r l ' expér ience d i rec te , 
q u e M . Klaproth. a évalué l 'eau dans cette 
p ier re 5 c a r , que lque vive qu 'a i t été la cha leur 
à laquelle je l 'ai exposée , elle n ' a jamais p e r d u 
p lus de 5 p o u r 100. 

Q 4 
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Observations. 

Ce qu ' i l y a de r emarquab le dans les r é su l 
tats de ces analyses , c'est q u e ce sont les deux 
variétés de talc que la minéra logie a réunies 
dans tous les tems q u e l 'analyse sépare aujour
d ' h u i , ce qui p rouve qu ' i l n e faut jamais classer 
les m i n é r a u x d 'après les apparences ex té r i eu 
res , pu isque les analogies les plus f rappantes 
sont ici les p lus t rompeuses ; en effe t , la p ie r re 
d e lard et le talc compact rose ont la m ê m e 
onc tuos i té , l a m ê m e finesse dans leurs m o l é 
c u l e s , fa m ê m e cassure , et à-peu-près la m ê m e 
pesan teu r spécif ique. 

Certes , s'il y avait eu l ieu de s o u p ç o n n e r 
q u ' u n e de ces trois p ierres dû t ê t re séparée d e 
l 'espèce , on au ra i t p lu tô t penché p o u r le ta lc 
l amina i re que p o u r les au t r e s . 

I l résul te d o n c de ces analyses , que des t rois 
var ié tés de talc d o n t il a été men t ion ici , d e u x 
seu l emen t doivent res ter dans l ' e spèce , savoir , 
la l amina i re et la compacte r o s e , et la t ro is iè
m e , la p i e r r e de l a rd , doit ê t re renvoyée a u 
genre des p ier res alkalniifères , et recevoir u n 
a u t r e n o m . 

Nota. J ' a i aussi à cet te occasion analysé la 
craie de Br iançon , et j ' a i t rouvé qu 'e l le étai t 
composée des m ê m e pr incipes que le talc lami
n a i r e , et le ta lc compact rosé : a insi el le doi t 
ê t re r éun ie à cette espèce. L a p ropo r t i on d e 
magnés ie est de 3t5 p o u r 1 0 0 . 
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N O T I C E 

Su R la Structure minéralogique de la contrée 
de Sala ( 1 ) en Suède. 

P a r M . d'A n d a a d a . 

L a mine de Sala est à u n e demi- l ieue au nord-
est de la ville de ce n o m . Elle est sur u n c o 
t e a u d 'une pen te t rès-douce , a p l a t i , et d ' en 
v i ron 24 mètres de h a u t : il est appelé Salber-
get y et env i ronné des deux côtés d ' une vaste 
p la ine dans laquel le coule u n pet i t ruisseau. 

Peut -ê t re ferai- je plaisir a u x géologues e n 
l e u r d o n n a n t , aussi br ièvement que poss ib l e , 
u n aperçu généra l de la s t ruc ture géognost ique 
de la p r o v i n c e , avan t d ' en t r ep rend re la d e s 
c r ip t ion de la m i n e de Sala. 

L a prov ince de W e s t m a n n i e est bo rnée à 
l 'est pa r l 'Up lande , a u sud pa r la Sudermanie , 
à l 'ouest pa r la Nér ic ie , e t au n o r d - o u e s t pa r 
la Dalécar l ie . L a pa r t i e de la province qu i con
fine à l ' U p l a n d e , à la S u d e r m a n i e , et à . u n e 

( 1 ) Sala est une petite ville de Suède, dans la province 
de Westmanie , à 20 lieues au nord-ouest de Stockholm. 
Il y a dans le voisinage une mine de plomb et d'argent : 
cette mine occupe 2 5 o ouvriers, etson produit est d'environ 
70,000 francs. Le minerai y cont ient , terme moyen , 10 
livres de plomb , et 1 à . i \ once d'argent par quintal. 

La Notice que nous donnons ici forme le premier article 
de la Description de la. mine. 
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(i) Les notes sont à la fin de la Not i ce . 

par t i e de l a N é r i c i e , forme u n e pla ine q u i n ' e s t 
i n t e r r o m p u e que de loin en loin par de pet i t s 
co teaux . L a par t ie . , qu i est du côté de la D a -
lécarl ie et d ' une par t ie de l a N é r i c i e , est m o u -
tueuse et t raversée pa r différons bras de mon
tagnes qu i descendent des monts Sève. . . . , 
lesquels vont se pe rdre en par t ie dans la plaine 7 

e n par t ie dans la g r ande -vallée o ù coule la 
Dala . 

Ce n 'es t que dans la par t ie qu i est au mid i 
de ce fleuve, que l 'on t rouve des te r ra ins de 
t ranspor t : tou t le reste de la par t ie m o n -
tueuse d e la p rov ince consiste p r inc ipa l emen t 
en g ran i té : C e t t e r o c h e en forme la base. On 
y voit aussi souvent d u gneis , et sur- tout d u 
schiste micacé ( i ) . L e dern ie r const i tue p l u 
sieurs pet i tes cimes , et des chaînes ent iè res 
de colin.es. L ' o n t rouve dans que lques endroits 1 

u n e g rande quan t i t é de masses de calcai re p r i 
mit i f ( 2 ) . Elles y s'ont isolées , et conrme les' 
l ambeaux d 'une couche qui au ra i t été morce lée . 
Cette par t ie - r n O n t u e u s e de la cha îne est u n e 
des contrées les p lus r iches e n m é t a u x que je 
connaisse : le 1er sur- tout s'y t rouve en telle 
a b o n d a n c e , qu ' i l pa ra î t y former des dépôts 
inépuisables . Le gneis , le schiste micacé , le 
calcaire y coiitieianent s o u v e n t du cuivre . Les. 
divers mé taux se t rouven t ou dans des couches 
par t icul ières à c h a c u n d 'eux , o u mé langés 
dans u n e m ê m e c o u c h e . 

La p la ine de W e s t m a n n i e est à-peu-près de 
m ê m e na tu re que la par t ie m o n t u e u s e . El le 
présente de plus u n e formation, de siénite 
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d ' u n e g rande é t e n d u e , q u i commence auprès 
de Soderbro dans la U p l a n d e , et se p r o p a g e 
sans in te r rup t ion jusqu ' à Sala, où elle s 'enfonce 
sous le calcaire primitif. Cet te siénite var ie 
souven t en c o u l e u r , en grain , et dans ses par
ties composantes : dans quelqises endroi t s , le 
f ' e ld-spath est g r i s , dans d 'autres rouge de 
cha i r ; t a n t ô t c'est lui qu i domine , t an tô t 
c'est l ' ho rnb lende : d a n s le p remie r cas l ' ho rn 
b lende est souvent en si pet i te q u a n t i t é , et les 
par t ies d u feld-spath sont si serrées , q u ' a u 
p remie r coup d'oeil on cro i ra i t avoi r u n p o r -
p h i r e r o u g e devant les yeux . 

Cette s i én i t e , considérée g é o g n o s t i q u e m e n t , 
est t r è s - remarquab le : t an tô t on la t rouve al
t e r n a n t avec le g ran i t é , t an tô t ces deux subs
tances passent de l 'une à l ' au t re , l ' ho rnb lende 
d ispara î t et fait place au mica : ce fait se voit 
en p lus ieurs endro i t s , n o t a m m e n t près cl 'Ha-
c a m b o . Elle est souvent t raversée pa r un g rand 
n o m b r e de veines et de pet i ts filous d ' h o r n 
b lende c o m m u n e ; elle con t ien t aussi de gros 
rognons et de masses d 'une subs tance à peti ts 
gra ins no i râ t res , q u i forme déjà u n e sorte de 
grïtnstein. * 

Le gneis et le schiste micacé , se t r ouven t 
aussi dans la p la ine de la W e s t m a n n i e , quo ique 
moins souvent que dans la pa r t i e m o n t u e u s e ; 
ils fo rment de peti tes cimes aplat ies , et sont 
souven t en masses séparées , comme des ves
tiges d 'une couche ou assise ( in uhterbro-
vhene Lagerung*) : par-dessus on t rouve que l 
quefois des bancs d ' une espèce de horns te in 
( hellrflinta). 

Le schiste argi leux pr imit i f est assez rare^en 
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S u è d e : on le t rouve d a n s le diocèse tle G r y -
thy l t e , où. il occupe u n espace assez; cons i 
dé rab le . 

Il est e n c o r e à r e m a r q u e r , que la g r a n d e 
format ion de g r a n i t é , n 'occupe pas seu lement 
tou te la W e s t m a n n i e , mais encore la p lus 
g r ande par t ie de l 'Up lande : elle y const i tue 
u n e pla ine , q u i ne présente que de loin e n 
lo in quelques petites h a u t e u r s , et qu i est si 
basse , qu 'e l le se t rouve p resque au n iveau de 
la mer Bal t ique . 

J e n 'a i r encon t r é , dans tou te la p r o v i n c e , 
n i roches de format ions in te rmédia i res , n i 
roches secondaires ; et les ter ra ins d ' a l luv icn 
n e se voient q u e dans la cont rée de Malarsey : 
ces te r ra ins consistent p r inc ipa lemen t en frag-
m e n s et p ierres roulées de feld-spath , de g r a 
ni té , de s i é n i t e , de po rph i re , de quar tz , de 
s e r p e n t i n e , e tc . n o t a m m e n t p iès de Ea rka ro : 
souven t aussi ce sont des graviers et des sables . 

Ceux-ci forment une cha îne de colli ies d 'une 
assez g rande é tendue , ainsi qu 'on le voit a u 
près de K o p i n g et d ' H e o k y r k a : près de ce der-
n i e r e n d r o i t , la cha îne se pa r tage en deux bras , 
don t l 'un s'étend jusqu 'à la ( yVettersee) mer . 

Cette province intéressante pour ra i t occupe r 
p e n d a n t long- tems les minéralogis tes , et ceux 
qui v iendra ien t ensuite p o u r r a i e n t y faire une, 
r i che récolte en raretés minera logiques. Je r e 
gret te que les bornes é t ro i t e s , que je me suis 
prescri tes dans ce Mémoi re , ne me pe rme t 
t en t pas d ' en t r e r dans quelques détails à ce su
je t : j e les réserve p o u r la descr ipt ion geognos-
t ique de mes voyages . 

J e crois cependan t que ce que j ' e n ai di t sera 
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suffisant pour exciter l ' a t tent ion de nos g é o -
gnostes a c t u e l s , et p o u r les por te r à que lques 
considérat ions et conséquences . Il eû t été à 
souha i t e r , pour le bien de la géognosie , q u ' u n 
r i inmann , Herme i in , C r o n s t e d t , e t p lusieurs 
aut res minéralogistes Suédois plein de m é r i t e , 
eussent lai t et p u faire leurs observat ions avec 
l ' exac t i tude q i est p r o p r e à l 'École W e r -
né r i enne . Cependant o n a à espérer des soins 
actifs d ' u n G e j e r , Hje lm , G a h n , Schwab et 
H a i s i n g e r , qu ' i ls s 'efforceront d 'a t te indre ce 
modè le : qu' i l me Soit permis de t émo igne r ici 
à ces hommes ins t rui ts et hosp i t a l i e r s , m a r e 
connaissance pou r les services q u e j ' en ai r eçus . 

Après cet te digression,, je passe à la descrip
t ion du Salberget. 

Cette m o n t a g n e est u n e masse isolée de cal
ca i re pr imit i f , laquel le repose très-vraisembla
b l e m e n t sur de la siénite ; au moins cette der
r i è r e roche entoure-t-elle de t o u s côtés les 
affleuremens du calcaire . Ce calcaire est Je plus 
souvent d ' u n e couleur blanche et g r i s e , de di«< 
verses nuances . La grosseur de son g ra in ( 1 ) 
varie depuis le p lus pet i t j u s q u ' a u plus gros . 
Celui ( q u i es t ) à g ros grains n 'es t q u ' u n t issu 
ou assemblage de cr is taux de spath calcaire , 
il est appelé saltslag p a r les Suédois , et il a 
beaucoup de ressemblance avec le marmo salino 
-gréco des artistes I ta l iens . Comme le tissu écail-
l eux est très - p r o n o n c é , que lques mineur s 

(i) On se rappelera que le grain des roches est appelé 
fort gros , dans le langage Wernérlen, lorsqu'il approche 
de la grosseur d'une noisette j au-dessus ce »e sont plus de» 
grqins j ce sont de* masses. 
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Suédois on t pr i s ies écailles de calcaire p o u r 
d u mica , ou au moins pou r ê t re mé langé de 
mica . Le calcaire à grains lins est tou jours 
m é l a n g é de par t ies ta lqueuses et stéati teuses : 
les pr incipes de ces subs tances en t r en t q u e l 
quefois dans la composi t ion de la masse , et il 
en résul te u n spath magnés ien compacte (chaux 
carbonatée magnésifère compacte ) , dans l e 
quel on t rouve encore quelques paillettes de 
ta lc , de la t rémol i the , et quelquefois de pet i ts 
gra ins d ' un quar tz gris . 

Les couches de ce calcaire à pet i t s grains et 
mélangés , s,ont celles qu i renferment o r d i -
pairemeflt les minera is m é t a l l i q u e s , de là vieirÇ 
qu 'on JLesj&Qnime yedeLkliïjïe ( couches nobles ) : 
elles por ten t le n o m de malmfdllen ( souricières 
d é m i n e r a i ) lorsqu 'e l les en c o n t i e n n e n t réel le-
naent. Le ,qalcaire p u r et à gros grains ne conr 
t i en t pas..dp par t icu les méta l l i fè res , et ses c o u -
clics sojHit .appelées aedelhliif'te ( couches igno
bles ou S)térÀ'l#S.). 

~ fv.es usinerais q u i se t r ouven t commuisément 
d a n s les couches métal l i fères s o n t , i ° . d u fer 
a rsenica l , eu masse et cristallisée , 2°. de la 
.galène , 3 ° . de la galerie c o m p a c t e , 4 V - de ^ a 

b lende b r u n e , 5». r a r e m e n t des grains de m i n e 
.•de.'fer m a g n é t i q u e , 6 ° . cle la m a l a c h i t e , en 
dèui l ies minces sur le calcaire , près des affleu-
j e m e n s , ' 7 ° , quelques feuilles minces d ' a r g e n t , 
8°. de la pyr i te mar t ia le , o°. de l ' an t imoine 
.sulfuré .grenu et t rès-r iche en a r g e n t , i o ° . t r è s -
. rarement de l ' an t imoine natif , 1 1 ° . du stripmal-
,pie ( galène ' c o n t e n a n t de l ' a n t i m o i n e ) , et 
12°. enfin dansdes par t ies s u p é r i e u r e s , et c o m m e 
u n e r a r e t é , de l ' amalgame d 'aegent . 
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Les substances pierreuses qui sont dans les 
mêmes coucbes s o n t , i ° . l 'asbeste , i°. le spa th 
b run i s san t rougeâ t re et b r u n â t r e ,3°. u n e sor te 
de calcaire magnés ien testacée , 4°. , 5 ° . , 6°. de 
la c h a i r , du c u i r , et du l iège de m o n t a g n e , 
7°. du mica , 8°. des grenats c o m m u n s , 9°. de 
la ho rnb l ende ciistallisée , 1 0 ° . d u spath ca l 
caire , 11°, de l a p é t a l i t e , 12". d u q u a r t z , i3°. de 
l a s a h l i t e , 14 0 . des cr is taux desé lén i t e , i5°. de la 
stéatite d ' un j aune verdâ t re , 16°. et d u talc : 
tou tes ces substances sont en masses et grains 
d isséminées dans la couche ; t an tô t c 'est i ' u n ç 
q u i a b o n d e , t an tô t c'est l ' au t re . 

Les couches stériles consis tent p resqu ' en e n -
fier en u n calcaire à gros g r a i n s , u n peu t a l -
q u e u x , et d ' un tissu écai l leux t r è s -p rononcé . 

L a direction, des couches d e calcaire est à-
peu-p rcs de l 'ouest à l 'est en t i r an t u n peu vers 
4e n o r d ; l eur incl inaison est de 2 5 à 3o d e 
g r é s vers le nord-oues t : elles a l t e rnen t f ré
q u e m m e n t avec des couches par t icu l iè res a p 
p e l é e s skolar qu i n e sont au t r e chose q u e des 
jcouches minces de substance différente. Elle,s 
.subissent u n g r and nombre d ' inf lexions , et 
ép rouven t ainsi de grandes var ia t ions dans l e u r 
•inclinaison ,. au po in t que celle-ci est que lque -
-fois presque hor izon ta le , et se r a p p r o c h e d 'au
trefois de la vert icale. Quelquefois les couches 
stériles se pe rden t en forme de coins , et les 
•nobles se réunissent et cheminen t ensemble j u s 
qu ' à des distances considérables. Le tou t est sou
vent t raversé par de peti tes veines et par des 
fiLons don t l 'a l lure est i r régul iè re , et qu i ne s 'é
t enden t pas à de grandes dis tances : ils d é r a n 
gent les c o u c h e s , et leur font faire des s a u t s , 
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(1) Voyez pour ces divers minéraux } la Minéralogie 
publiés par M . Brochant. 

presque 

à-peu-prés comme on le voit clans les couches 
d 'é ta in de Zinnwalde en Saxe . Les couches 
q u i con t iennen t les minera is sont presque tou
jou r s comprises en t re des skolarn : et l 'on di t 
de plus que c'est dans leurs par t ies supér ieures 
qu'el les sont les plus r iches . 

Les skolar sont de différente n a t u r e . Les 
p r inc ipaux consis tent e n , i°. pétalite (1) d ' u n 
b lanc verdâ t re , ent re lacée et mélangée avec 
des grains d ' un quar tz gris. 2 ° . Sahlite {mé-
lacolithe) en masse et cristallisée , mé langée 
avec du spath c a l c a i r e , u n p e u d 'ac t inote as -
bestoïde , avec de la pyr i te mar t ia le et m ê m e 
-des rognons de g a l è n e ; cette dern ière pa ra î t 
•même quelquefois être dissoute c h i m i q u e m e n t , 
et avoir péné t ré et coloré en gris d e p lomb la 
sahlite et le spa th calcai re . 3 ° . T a l c schisteux , 
q u i est plus ou moins p u r , et mélangé avec 
des grains de stéati te j aune v e r d â t r e , de l 'ac-

t i n o t e commune , u n e nouvel le variété de cal
caire magnés ien , compac te et tes tacé , de l 'a-
mian the et de l 'asbeste te r reuse . 4°- R a r e m e n t 
de Y Heljlintha de cou leur b lanche et grise , 
quelquefois pure , quelquefois aussi mêlée à 
de l 'asbeste et de la t rémol i the asbestoïde. 

La galène , la pyr i t e mar t ia le f le fer a rse
n i c a l , la b lende b rune , et les cr is taux de sé-
léni te , ne se t rouvent q u e r a remen t dans les 
skolarn. 

Je cite encore u n fait in téressant que j ' a i vu 
dans cette mine : ent re d e u x skolarn j ' a i t rouvé 
u n filon de n e u f pouces et plus de puissance , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E LA C O N T R É E D E S A L A , e t C 2,57 

p r e s q u e v e r t i c a l , a y a n t à - p e u - p r è s l a m ê m e 

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

p r e s q u e t o u t e s . Sur u n e d e s e s s a l b a n d e s , o n 

V o i t u n e v e i n e é t r o i t e de c a l c a i r e e t d e t a l c : 

cette V e i n e p é n è t r e m ê m e d a n s l e m i l i e u d u 

f i l o n , d o n t l a m a s s e e s t n o i r e , h o m o g è n e , 

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

d e S tolpen (5). 
E n f i n i s s a n t , j e r e m a r q u e r a i q u e Informa

tion de Sala a b e a u c o u p d ' a n a l o g i e a v e c c e l l e 

d e Siggeboda , d o n t l e s m i n e s d ' a r g e n t e t d e 

p l o m b s o n t e n t i è r e m e n t a b a n d o n n é e s . 

N O T E S . 

( I ) Dans cette province , ainsi que dans le reste de la 
Suède , le gneis n'est pas aussi fréquent que le scliiste mi 
cacé ; on le trouve cependant en quelques endroits , à 
Jacobsgrube , dans le district de Malmfeld , dans le terri
toire de Nyacopparberg. Le schiste riiicacé est au contraire 
très-commun, et fort intéressant à cause de la grande quan* 
tité de substances minérales qui s'y trouvent, soit en cou
ches , soit en filons , et qu'on rencontre à chaque pas que 
l'on fait dans cette province. Dans le diocèse de Norberg , 
j'ai trouvé une sorte de roche très-remarquable , elle con
siste en un schiste micacé mêlé de chaux fluatée en masse , 
compacte , et qui contient souvent des rognons de quartz.^ 
C e t t e roche singulière constitue dé! assises d'une grande 
étendue. 

Le schiste micacé , présente en Suède , deux variétés 
très-distinctes ; l'une est le schiste micacé ordinaire, l 'au
tre , que je nommerai grenue , à cause de sa texture gre
nue , à grains gros et petits , est toujours d'une couleur 
noirâtre et d'une textilre schisteuse, à feuillets épais et 
courts. Cette sorte de schiste micacé est très-commune en 
Suède , où elle porte le nom de hornberg. On la trouve à 
Framshytte, où elle repose immédiatement sur un granité 
rouge , et est en partie recouverte de calcaire grisâtre. Dans 
le diocèse de N o h r e , elle alterne avec Vhelleflintha(espèce 
de hornstein J rouge. Il se trouve entre eux quelques veine* 

Volume i5. B. 
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de mine de fer magnétique. Dans d'autres endroits, connut 
M Colneinsberg , etc. elle alterne avec de la pierre cal
caire. 

(2) Outre le calcaire qui est contenu dans le schiste mi-
t a c é , ou qui alterne avec l u i , et dont j'ai parlé dans la note 
précédente , on trouve dans cette province , une quantité^ 
worisidérable de bancs plus ou moins considérables de cal
caire pur , sur-tout dans le diocèse de Nokre. Dans la car
rière de Pehrshutte, il s'y trouve avec de la trémolithe as-
bestoïde 5 dans ceLle à,Iiaradsjo , avec de la stéatite j à 

dkerberg , avec de l'actinote commune 5 ailleurs , avec 
des particules et des grains de fer; dans quelques endroits, 
avec des dendrites de manganèse. 

(3) Pour éclaircir ce que j'ai dit dans le texte sur le gra
nité et la siénite , je crois qu'il convient de donner le ré
sultat des observations géognostiques que j'ai faites en dif» 
férens pays. J'ai remarqué que , dans les roches qui for
ment une suite , la nature a presque toujours observé troi» 
sortes de passages : i°. le premier passage, que je pourrais 
nommer passage d'alternative , a lieu lorsque la roche , 
avant de prendre une allure suivie , un caractère àe conti
nuité et de permanence décidé , alterne en couches m i n 
ées une ou plusieurs fois avec celle sur laquelle elle est su 
perposée , et cela dans le voisinage de la superposition j ce 
passade s'observe asse* souvent entre le gneis, et le granité , 
entre le schiste micacé et le granité , entre la siénite et le 
granité, entre la siénite et le porphyre , entre le vrai hara~ 
schiejer des Suédois et le schiste micacé grenu. 2 0 . Le 
second est le passagefde structure : il a lieu lorsque les 
parties composantes restant les mêmes , leur mode d'agré
gation change , et cela plus ou moins 5 tels sont les passages 
du granité au gce i s , de la siénite au porphyre, du granité 
même au porphyre. 3° . Le passage de composition ou ds 
mélange, lorsque la structure restant la m ê m e , une ou plu
sieurs parties composftntes disparaissent, et que d'autres 
même prennent leur place , ainsi que cela se voit fréquem
ment lorsque le granité passe à la siénite , le gneis au schiste 
micacé , la siénite au gr'ùnstein ? et cela sans qu'il y ait d§ 
substance interposée. 

(4) Les mineurs Suédois appellent indifféremment skolar, 
les couches ou filons, qui sont différent d* lfi niaise de la 
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montagne dans laquelle ils courent , et qui limitent ou 
occupent les gîtes de minerai : mais ils doivent être d'une 
épaisseur mince , et leur direction et leur inclinaison doi
vent être semblables à celles des filons. Ils appellent Jllons 
lgangar) tous les gîtes de minerais que l'on peut exploiter 
à la manière des filons. 

(5) Cette substance minérale noire , semblable au ba
salte de Stolpen, est le trap noir compacte { stahlderb ) de 
Rinmann (Académie de Suède , 1 7 5 4 ) - Linné , Wallerius 
et autres , l'ont confondu avec le trap de Kinnekulle 7 

Munneberg , Helleberg, et de quelques autres, montagnes 
de Scaraberglehn. Ils ont été ainsi cause que les minéralo
gistes Allemands ont pris tout cela pour du vrai basalte , 
tandis qu'il n J y a que le ( Bergtrap ) trap de montagnes de 
quelques auteurs Suédois , qui le soit réellement : le trap 
secondaire des Suédois est au contraire un vrai grûnstein. 
On trouve du basalte semblable à celui de Sala , dans l u 
mine de Pantrar f district de Norberg , dans cette même 
province. 
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D E S C R I P T I O N 

D'UN nouveau Mécanisme pour contre-balan-
cer tes cables et les chaînes employés dans 
les puits de mines (1) . 

Par M . WILLIAM FEATHERSTONHAUGT. 

A u commencemen t de l 'an de rn ie r ( ï 7 9 9 )> 
j ' a i fait cons t ru i re u n modèle de contre-poids 
p o u r conserver u n équi l ibre constant ent re les 
cables usités dans les machines à v a p e u r , ou 
au t res qu i servent à élever la houi l le du i ond 
des puits ; j ' a i m o n t r é ce modèle aux pro-* 
pr ié ta i res de plusieurs mines de nos e n v i r o n s , 
qu i l 'ont fait aussi tôt exécuter en g rand . Ils 
on t c o n t i n u é de s'en servir avec succès , et 
le p ré fè ren t à tous les au t res genres de cont re 
poids employés dans le pays . 

L a mei l leure sorte de cont re-poids que j ' a i 
vu , consiste en u n e pet i te cha îne qu i est a t 
t achée à l 'arbre d u t ambour , passe sur u n e 
poul ie , descend dans u n pui ts , et t i e n t , pa r 
son ex t rémi té , à u n e cha îne très - pesan te . 
Q u a n d les d e u x cables sont en équil ibre , la 
grosse cha îne est amonce lée a u fond d u p u i t s , 
mais à mesu re que la différence du poids des 
cables augmen te , la pet i te cha îne s 'envelop-
p a n t sur l 'arbre d u t a m b o u r , élève la grosse 
cha îne , et celle-ci se t rouve suspendue dans 

( i ) Extrait du Repert. of arts , par A . B . 
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tou te sa l o n g u e u r , q u a n d l 'une des tonnes est 
ar r ivée au hau t du puits d 'ex t rac t ion (1 ) . -

U n des inconvén iens de ce c o n t r e - p o i d s , 
c'est qu' i l exige u n pui t s par t icu l ie r p o u r y 
faire descendre la cha îne (2). J ' a i mesuré la 

Iirofondeur d ' un de ces pui t s dans u n e h o u i l -
ére appa r t enan t à Sir Henrytempes te- Vane , 

e t l 'ai t rouvé de 14 fathoms 3 depuis l 'axe da 
la poul ie , j u squ ' au fond du puits , la p ro fon 
deur d u puits d ' ex t rac t ion é t an t de 88 fa
thoms et x (3). 

A la houi l l è re de Ile'aton , p rés de N e u -
k a s t l e , les propr ié ta i res on t dépensé près de 
200 livres s ter l . pou r c reuser u n pui ts p o u r la 
c h a î n e de con t re - poids , et ils ne p u r e n t le 
c reuser que de 3 fathoms et 7 , à cause de 
l ' abondance des e a u x ; ils l u r e n t obligés de 
p lacer la poul ie à la h a u t e u r de 5 fathoms au-
dessus du pui ts , ce qui p rocu ra u n e h a u t e u r 
to ta le de 8 fathoms et 7 pour l ' é tendue du m o u 
v e m e n t de la c h a î n e , e tc . 

U n au t r e inconvén ien t du contre-poids d o n t 
je viens de p a r l e r , c'est qu ' i l ne conserve pas 

(1) Ce contre-poids est le même que celui qui est usité 
depuis long-toms dans les machines à chevaux des mines 
de Valenciennes et du pays de Mons. L'est aussi celui 
que les CC. Perder ont adapté à leurs machines à va
peur de rotation ( voyez le Journal des Alines , n u . j5 y 

tome i3 , page 180) , et que l'on trouve gravé dans le 
'Theatrum machinarum. A. B . 

(2) On é v i i S cet inconvénient en faisant descendre la 
chaîne du contre-poids dans un des angles du puits d'ex
traction. A. B. 

(3) Le fathom équivaut à-peu-près à 1 mètre 838 mill i
mètres. 

n 3 
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l ' équi l ibre en t re les cables dans tous les ins -
t a n s , comme il est aisé de s 'en convaincre , en 
cons idé ran t q u e q u a n d les- deux tonnes sont à 
la m ê m e h a u t e u r d a n s le pui ts , et que les deux 
cables on t u n égal p o i d s , l 'équi l ibre est r o m p u 
p a r t ou t le poids de la pet i te c h a î n e . 

O n se servait autrefois a u x mines de Harra-
ton d u moyen suivant p o u r con t re -ba lancer les 
cables : u n poids étai t a t taché à la c i rconfé
r e n c e d ' u n e g r a n d e roue q u i engrena i t dans 
u n p i g n o n adapté au bou t de l 'axe d u t ambour . 
•— Ce mécanisme é ta i t disposé de maniè re , 
i ° . que le poids a r r iva i t au po in t le plus bas de 
sa c o u r s e , lorsque les d e u x tonnes é ta ien t à la 
m ê m e h a u t e u r dans le p u i t s ; et 2 ° . qu ' i l s 'éle
vai t ensui te jusqu 'à ce qu ' i l eû t décri t u n q u a r t 
d e cercle , ce qui avait l ieu q u a n d u n e des 
t onnes étai t p a r v e n u e a u h a u t du pui ts . —• I l 
est aisé de voir que ce cont re -po ids n 'agissai t 
p a s d 'une man iè re un i fo rme , et qu ' i l s -ervait 
à peu de chose. 

A u x mines de llêaton, déjà citées plus h a u t , 
on a é tab l i , il y a q u a t r e ou cinq a n s , u n cont re 
poids de l ' invent ion de M . Jeffreys -y ce cont re 
poids est cons t ru i t à-peu-près sur les mêmes 
pr incipes que le mien ; mais cependan t il en 
diffère , en ce que la cha îne du contre-poids 
descend imméd ia t emen t de la roue sur laquel le 
elle s 'enveloppe , et que le contre-poids se meu t 
dans u n e coulisse. 

Q u a n d je p roposa i la cons t ruc t ion de m o n 
n o u v e a u con t re -po ids à l l a r r a t o n , on y faisait 
usage d u con t re -po ids décr i t ci-dessus , et la 
r o u e den tée étai t placée imméd ia t emen t au -
dessus du p ignon ; j ' a i changé t o u t le uiéca-
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n i sme en conservant cet te r o u e dans la posi t ion 
o ù elle étai t . 

On d iminuera i t b e a u c o u p les frot temens , si 
l 'on plaçait la g r ande roue h o r i z o n t a l e m e n t , & 
l 'a ide d 'une roue d'angle , de m a n i è r e crue son 
poids po r t â t en t i è r emen t sur le pivot de l ' e s -
t rémi té de l ' axe . 

Explication de la P l a n c h e i V , 

ffff son t les différentes par t ies du châssis. 

U n e machin e à vapeur est supposée faire 
t o u r n e r le t a m b o u r a par le moyen d ' u n e 
manivel le adaptée au bou t d. 

e est la r o u e du volant . 

rr sont les cables q u i descendent dans la mine . 

Q u a n d la mach ine est e n m o u v e m e n t , le 
t a m b o u r a t o u r n e sur son axe , le p ignon fait 
t o u r n e r la roue g} e t Ja cha îne c qu i po r t e 
le poid« w, s 'enroule sur u n e des courbes k k. 
Lorsque la roue G est t o u r n é e de man iè r e 
q u e la cha îne fasse u n angle droi t avec le bras v, 
le poids w agit avec la plus g r a n d e force , et 
la différence des poids des cables est la plus, 
g r a n d e . 

Les courbes kk sont formées de , pièces de 
c h a r m e , so l idement a t tachées a u x bras de la 
roue g; u n e gorge est c reusée sur leur épais
s e u r , p o u r empêcl ier la cha îne de s ' échapper . 

L a forme des courbes kk doit être t e l l e , que 
lorsque la roue g est en m o u v e m e n t , toutes les 
perpendicu la i res menées de son cent re sur la 

R 4 
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l igne de d i rec t ion de la chaîne , c ro issent -uni 
fo rmément . • 

ce est u n poids p o u r faire équi l ibre au poids 
des courbes kk. 

Les dents de la r o u e , e t les ailes d u p ignon 
sont en fonte de fer. 

Q u a n d il y a p lus ieurs couches de hou i l l e 
dans le m ê m e pui t s , si le contre-poids a été 
calculé p o u r la plus profonde , il peu t servir 
sans a u c u n c h a n g e m e n t p o u r l 'exploi ta t ion d e 
toutes les au t res . 

Si la p ro fondeur d u pui ts étai t t rès-grande , 
il suffirait de donne r p lus d 'é tendue aux cour
bes. 
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S U R L A S C I N T I L L A T I O N 

D E S B O I S C H A R B O N É S . 

Extrait d'une Lettre du Cit. L e m a i s t i i e , inspecteur 

général des poudres et salpêtres , au Conseil des Mines 

de la République. ( La Fère , le 2 2 brumaire an 1 2 . ) 

, . . . . I i . y a que lque t e m s , que plusieurs 
ouvrages pér iodiques ont l'ait pa r t au public 
d ' une note qui l eur a été communiquée sur des 
faits passés à la poudre r i e de Vonges . Comme 
ces faits peuven t intéresser la science , et con
ce rnen t u n e fabricat ion impor t an t e pou r les 
t r avaux que vous éclairez de vos lumières , j ' a i 
pensé que vous me feriez l ' honueur d 'accueill ir 
le désir que j ' a i de d o n n e r à ces faits , dans vo 
t re J o u r n a l , t o u t le développement nécessa i r e , 
e t de les y présenter avec tou te leur exac t i tude . 
Les détails q u e je vous pr ie d'y faire i n s é r e r , 
si vous jugez qu'ils le mér i ten t , sont ext ra i ts 
d u Rappor t que j ' a i fait dans le tems à l 'Ad
minis t ra t ion générale des poudres et sa lpê t res , 
sur les recherches que j ' a i été chargé de faire 
à la poudre r i e de Vonges , sur les causes des 
f réquentes explosions de ses bat ter ies . 

M o n a t ten t ion , dans ces r eche rches , s'est 
d ' abord por tée sur l 'état des matières p r emiè 
res , puis sur celui des b a t t e r i e s , sur l eur ser
vice , le jeu des pilons , le m o u v e m e n t de l a 
mat ière ou composition ( 1 ) , et su r - tou t à suivre 

(1) On appelle composition, le mélange des trois matière» 
réunies , salpêtre , charbon et soufret # 
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exac tement ces divers objets lors de la cha rge 
des bat ter ies , et dans les premiers m o m e n s du 
ba t tage . Les trois dernières explosions arr ivées 
d u douzième au d ix -hu i t i ème coup de pi lons , 
é ta ien t u n e donnée à ne pas négl iger . 

C e p e n d a n t , à mes observat ions , je joignis 
celles des chefs ouvriers et anciens ouvr ie r s . 
L ' u n d 'eux , digne de f o i , m 'assura qu ' en r e 
f rappant u n e clef (1) de men tonne t s , de h ê t r e , 
avec u n e masse de bois de c h a r m e , lesquelles 
avaient été charbonées pa r la de rn iè re explo-J 
sion , il avait vu jaillir du po in t choqué q u a t r e 
à c inq ét incelles. 

Sans avoir négl igé , dans mes r eche rches 
su r la cause des f réquens aecidens de la p o u 
dre r i e de Vonges , d 'au t res faits impor tans t 

et des observat ions suivies que je fis m o i -
m ê m e à cette poudre r i e p e n d a n t u n mois , je 
dois me borne r ici à ce qu i r ega rde la scint i l 
la t ion des bois charbonés , qu i fixa aussi mori 
a t t en t ion . 

A y a n t rassemblé dans u n local obscur toutes 
l es c i rconstances du fait ci té p a r l ' o u v r i e r , les 
ayan t b e a u c o u p var ié , soit pa r les différens 
degrés de carbonisa t ion des bois , soit en m e 
servant a l t e rna t ivement ou de bois n e u f , o u 
cha rboné , ou de cuivre , ou de fer , p o u r 
f rapper le bois charboné que je soumettais à 
l ' expér ience , soit e n var ian t le genre de choc 

(1) C'est une petite pièce de bois qui s'emmanche dans la 
même mortaise que le mentonnet du pilon , et qu'on est 
obligé de rechasser de teins en teins j pour maintenir ce der
nier solidement. 
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o u de f r o t t e m e n t , et en h u m e c t a n t ( 1 ) p lus 
ou moins les corps ; je n e pus d ' abord réussir 
à p rodu i re du feu j mais en con t i nuan t ce,s 
épreuves p e n d a n t p lus ieurs jours , avec u n e 
masse de bois de cha rme cha rbonée nouve l le 
m e n t , le chef p o u d r i e r , que j ' y employais , 
voulant faire ressort i r de sa p lace la clef d u 
m e n t o n n e t , c h o q u a pa r m é g a r d e , et avec p e u 
de force , en échappant ou porphyrisant, l a 
surface de oce m e n t o n n e t qu i n ' é t a i t que t r è s -
l égèrement cha rbonée , et en fit jail l ir e u 
d e u x coups t rois grosses ét incelles , rouges 
foncées , don t u n e , en t re a u t r e s , p a r c o u r u t e n 
avant de la masse , u n espace de 4° cen t imè
tres ( i5 pouces ) ; ce qu i fut t rès-c la i rement 
d i s t ingué pa r ce chef ouvr ie r , comme par m o i . 
-Le m e n t o n n e t n ' é ta i t pas sensiblement échauf
fé ; la masse qui avait déjà frappé p lus ieurs 
coups , pouva i t l 'ê tre à -peu-près à 2 0 ou 2.5 
degrés centés imaux ( 1 6 à ao degrés de R é a u -
m u r ) . El le exhalai t alors l 'odeur du bois lors
q u ' o n le cha rbone au feu. J e suis t rès-cer
ta in , p o u r y avoir fait u n e a t t en t ion pa r t i 
cul ière , que les bois choqués ne con tena ien t 
à leur surface n i gravier , n i clous , auxque ls 
on puisse a t t r ibuer les é t incel les , don t la c o u 
leur rouge sombre les différenciait des é t in
celles vives et br i l lantes p rodui tes pa r le choc 
d u fer ou de l 'acier sur le cai l lou. 

D e cette e x p é r i e n c e , n e peut -on pas ra i son-

(1) J'eus l'idée de rendre- les bois charbonés un peu h u 
mides , parce que le fait cité par l'ouvrier f se passa dans un 
lieu où les bois charbonés sur-tout doiveat s'en imprégner 
a'sëment. 
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nablement croi re que le cha rbon dev ien t , pa r 
son premier degré d 'oxyda t ion , plus avide d 'oxy
gène , et conc lure du léger degré de cha leu r 
qu i a eu lieu dans le chue qui a donné les étin
celles , la facilité de cette nouve l l e combina i 
son d 'oxygène , ou de la combust ion du charbon ? 

Ce fait n 'est pas au reste le seul à citer à l 'ap-
p u de l ' inf lammation facile du charbon . Il y a 
peu de tems que le feu s'est manifes té d e u x fois 
à la poudrer ie d 'Essonnes , près P a r i s , dans u n 
b lu to i r où l 'on avait passé du cha rbon p u l v é 
risé qu 'on y avait laissé. On vit c i rculer sur la 
surface du charbon u n e flamme bleuât re , avec 
forte cha leur . 

Le charbon para î t aussi susceptible d 'une sur
oxydat ion ou combust ion lente et insensible r 

lorsqu' i l est humide , en décomposan t l ' eau , et 
se combinant avec son oxygène p o u r passer à 
l ' é ta t gazeux d'acide ca rbon ique . J 'a i eu l 'oc
casion de consta ter ce fait dans de n o m b r e u 
ses expér iences où je cherchais à constater les 
effets produi t s sur les poudres pa r des avaries 
e t des séchages successifs. J ' aqu i s la convic t ion 
q u e les p o u d r e s , en passant p a r ces différens 
états , pouva ien t pe rdre tou t le carbone p u r 
q u i était ent ré dans leur composi t ion ; M . Chap-
t a l , auque l je soumis mes observations à cet 
éga rd , me confirma le fait qu' i l avait lu i -même 
éprouvé dans des expér iences sur le c h a r b o n . 

Revenan t à l ' inf lammation du c h a r b o n pa r 
le c h o c , n e p e u t - o n pas souvent a t t r ibuer à 
cet te mat iè re l ' inf lammation de la p o u d r e par 
choc ou mouvemen t de porphyrlsation don t 
n o u s a v o n s , dans les usines a meules et celles 
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à pi lons , et dans beaucoup d 'aut res circons
tances encore , des exemples très-fréquens qu ' i l 
serait t rop long de ci ter ici ? 

Quo i qu ' i l en s o i t , je suis éloigné de regar 
der comme cer ta in que la p ropr ié té scinti l
lante des bois eba rbonés , soit la cause des 
explosions de nos batteries , comme on semble 
l ' insérer dans la N o t e publ iée dans que lques 
J o u r n a u x ; encore moins qu'elle expl ique pour 
quoi ces explosions ne sont pas plus f réquen
tes ; et si j ' a i i nd iqué le pulvérisage du c h a r 
bon avant son emploi , ce n ' é ta i t pas dans la 
persuasion de prévenir en t i è remen t les acci-
dens , comme on le dit aussi dans la N o t e ; 
mais c'est q u e j ' ava i s observé que l o r squ ' on 
l 'emploie en b â t o n s , les pilons de nos us ines 
sont plus exposés à bat t re â fond ( 1 ) , parce 
qu 'a lors les morceaux se croisant et se sou
tenant mutue l lement a u t o u r du pilon , y sou
t i ennen t ent re eux les deux aut res mat ières , 
ce q u i re t ient même dans les batteries , dans 
ce m o m e n t dange reux , u n ouvrier exprès p o u r 
r e m u e r la c o m p o s i t i o n , et ce qui n 'est po in t 
nécessaire en employant le cha rbon pulvér i sé . 

Concluons de tou t c e c i , que la fabr ica t ion 
des poudres est env i ronnée de b ien des dan-

(1) On dit en terme d'art que les pilons battent à fond t 

quand les matières ou compositions ne tournent pas , et 
que les pilons retombent sur le fond même duj^mortier, 
et l'on dit tourner quand la composition , chassée du fond 
du mortier par la percussion du pilon , remonte graduelle
ment le long de ses parois, pour retomber ensuiie , et peu 
à peu , sous Je pilon , par l'effet de la v o u s s u r e q u ' o l l r e l o 
mortier dans ea partie supérieure. 
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gers j q u e c e u x q u e la p rudence , le zèle e t 
l 'activité cons tan te des commissaires des pou
d r e s parv iennen t à é c a r t e r , ne sont pas les 
seuls q u i les e n v i r o n n e n t à tou te h e u r e , eux 
e t les p réc ieux ouvriers qui se dévouent à ce 
t r a v a i l , mais qu ' i l en e s t , p robab lement auss i , 
d ' au t res enco re qui se j o u e n t de tou te la p ru 
dence h u m a i n e , dans l ' é ta t ac tue l de nos 
m o y e n s . 
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D u Fer et de VAcier dans les Forges de lu 

Styr ie . 

Par le Cit. R 4 . 1 C B O H H G , maître des forges de Tronçais } 

correspondant de la Société Philornatkique de Paris , et 

membre de la Société d'Encouragement pour l'industrie 

nationale. 

Uota. On a Fait usage clans ce Mémoire du poids et de l'argent 
«le Vienne. 

Le florin de Vienne vaut 52 sols 6 deniers environ de France; 
il est divisé en soixante kreutccers. 

Le poids de Vienne est plus fort que celui de France , dans 
le rapport de 11,656 : 10,188 , c 'est-à-dire, que 10,188 Ut. d» 
Vienne , font à-peu près n , 6 5 6 liv. de France. 

1 ? . Gisement des minerais de fer. 

L a Styrie est c o n n u e depuis t r ès - long- temps 
p o u r le fer et l ' ac ier qu 'e l le p rodu i t ; ses mines 
de fer o n t été exploitées dès la plus h a u t e anti*. 
qui té : ce métal s'y r encon t r e sous la forme d u 
fer spa th ique cristallisé en lames rhornboïdales : 
ce t te m i n e est b lanche e t demi- t ransparent© 
dans l ' in tér ieur des g randes masses et dans tou-r 
tes les par t ies qui n ' o n t pas été exposées à l ' ac 
t ion de l 'air et de l 'eau 5 mais elle change d e 
c o u l e u r , de forme , et même de n a t u r e , lors
qu 'e l le est soumise p e n d a n t long- tems a u c o n 
tact de ces d e u x agens ; elle devient j a u n â t r e $ 

rouge , enfin b r u n e j elle p e r d la forme de ses 
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c r i s t a u x , ressemble à la mine de fer h é p a t i q u e , 
e t passe enfin à l 'é tat de fer l imoneux de c o u 
leur j aune ou rouge , p lus ou moins foncée. La 
n a t u r e de Ja mine n 'est pas la même dans tou tes 
les par t ies de la Styrie ; que lques montagnes 
p ré sen ten t le fer sous différentes formes ; com
posées à leur base de fer spa th ique cristallisé et 
in te rposé en t re de grandes couches schis teuses , 
elles offrent à leur sommet u n e mine de fer 
ochreuse disposée en pet i ts f ragmens i r r égu 
liers , ou roulés en espèce de galets. Ces di i fé-
rens états p r o u v e n t , et l ' ant iqui té de ces m o n 
tagnes , et les révolu t ions qu 'e l les on t é p r o u 
vées. 

Mine de La mine la plus célèbre de la Styrie est celle 
Arzberg. J e jlrzberg, située en t re Eisenhartz et Vor-

denberg. Cette m i n e est exploi tée depuis b ien 
des siècles , et fournit p resque tou t le fer et 
l 'acier fabriqués dans la p rov ince . U n pe t i t m o 
n u m e n t élevé sur le sommet de la m o n t a g n e 
n o u s a conservé l ' époque de son exploi ta t ion ; 
il fixe à l 'an de l 'ère vu lga i re 7 1 2 les p r emie r s 
t ravaux q u ' o n y ait faits : cet te m o n t a g n e a été 
exploi tée jusqu 'en i 6 a 5 par les propr ié ta i res 
d 'Éisenhar tz et de Vordenbera; ; mais à cet te 
époque les ma lheur s des tems , les ravages de 
la guerre ayant ru iné ces propr ié ta i res , il l e u r 
fut impossible de con t inue r leurs en t r ep r i 
ses , et ils se vi rent obligés d'y renoncer . L e 
Gouvernement v in t à leur secours , et leur 
fit que lques avantages p o u r assurer leurs t r a 
vaux . Il les réun i t en u n e société , don t les 
cond i t ions furent réglées d a n s u n acte rédigé 
e n 162^. L a société d ' Innenberg a con t inué 
jusqu 'à ce m o m e n t l 'exploi ta t ion d 'une par t i e 
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de la montagne ; les hab i t ans de V o r d e n b e r g 
ayan t refusé de se r éun i r à la soc ié té , ils o n t 
cont inué à exploi ter p o u r l eur p r o p r e compte ; 
ils on t conservé le sommet de la mon tagne et 
la par t ie qu i se r app roche du terr i toire de V o r 
denberg . 

La mon tagne de Arzberg est p resque tou te 
ferrugineuse , la mine y est à l 'é ta t de fer spa -
th ique cristallisé en lames rhomboïda les : cet te 
mine est u n e combinaison de l 'oxyde de fer 
avec l 'acide ca rbon ique mêlé avec du ca rbona te 
ca lca i re , qui a dé te rminé la forme de la cr is ta l 
lisation ; elle est blanche et cristallisée , lors
qu'el le n ' a pas été exposée à l 'act ion de l 'air et 
de l 'eau réunis ; elle a p e r d u pa r le contac t do 
ces deux agens sa cou leur et sa cristall isation j 
elle a pris u n e cou leur rouge ou brune, . 

Le fer spadi ique a p o u r gangue le quar tz , 
l 'argi le et u n p e u de pierre calcaire ; il est en 
masse ou disposé pa r bancs plus ou inoins 
épais , plus ou moins inclinés e n t r e des li ts 
de p i e r r e , don t la n a t u r e varie suivant les dif
férentes élévations. Vers le pied de la m o n t a g n e 
o n t rouve des li ts de schistes. A u sommet et vers 
le mil ieu les roches sont généra lement calcai 
res ; elles sont disposées par lits don t l ' é t endue 
et la di rect ion sont quelquefois difficiles à r e 
conna î t re , sur - tout à l ' extér ieur , mais que l 'on 
pa rv ien t bientôt à d is t inguer et à débar rasse r 
des part ies é t rangères qui s'y t rouvent a c c u 
mulées . 

On r encon t r e aussi dans la mine le m a n g a 
nèse : on le t rouve en peti ts filons d iversement 
incl inés. Il est en lames minces très-brillantes 
incrustées sur le spath fe r rug ineux et sur sa 

Volume i5. S 
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g a n g u e , il a le br i l lant méta l l ique , l ' apparence 
d u fer spéculaire micacé , il s'efîleurit à l 'air et 
sali t les doigts en no i r . On y t rouve aussi q u e l 
ques pyr i tes mar t ia les ; elles sont r épandues en 
pet i ts cr is taux dans le m a n g a n è s e , le fer spa tb i -
q u e et sa gangue . Elles sont rares dans la m o n 
t a g n e de Arzberg ; on en t rouve c e p e n d a n t , et 
là p résence du soufre dans la mine est r e c o n 
n u e pa r l 'odeur de gaz h y d r o g è n e sulfuré 
qu ' exha le la fonte de fer en fusion , lo rsqu 'on y 
je t te de l 'eau par-dessus. 

L a m i n e de fer b lanche n e d o n n e pas d 'effer
vescence avec les acides , quo ique le fer y soit 
combiné avec l 'acide ca rbon ique , et qu ' i l soit 
mê lé avec b e a u c o u p de carbonate calcaire ; la 
p r o p o r t i o n et l 'union in t ime des différens p r in 
cipes p e u t s 'opposer à l ' ac t ion m o m e n t a n é e de 
ces agens é t rangers ; mais lorsque la n y n e a é té 
al térée pa r l ' ac t ion de l 'air et de l ' eau , elle d e 
vient effervescente. 

On n e t ranspor te a u x fou rneaux d 'Eisenhartx 
que le fer spa th ique passé à ce de rn ie r é t a t ; la 
m i n e b lanche est abandonnée à l 'air p e n d a n t 
c i n q u a n t e o u soixante ans ; o n enlève ensui te 
ce qu i pa ra î t avoi r ép rouvé assez long-temps 
l ' ac t ion de l 'air et de l ' e a u , et o n le t r anspor t e 
a u x fourneaux . 

P e n d a n t l 'été on exploi te la m o n t a g n e à ciel 
découve r t , on a r rache la surface ex té r ieure 
des r o c h e r s , et o n obt ien t la mine dans l 'é tat 
o ù elle doi t ê t re por tée au f o u r n e a u ; p e n d a n t 
l 'h iver , lorsque la m o n t a g n e est couver te de 
ne ige , on l 'exploite pa r le moyen des galeries. 
La compagnie possède 60 à 7 0 galeries placées 
à différentes h a u t e u r s , elle emploie 2 6 0 o u -
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vriers p o u r a r rache r le mine ra i et le t ranspor te r 
au pied de la m o n t a g n e . 

Les galeries s o n t , en par t ies percées dans le 
rocher sans a u c u n r e v ê t e m e n t , en par t ies r e 
vêtues en p ie r res sèches sou tenues par des 
mon tans et des étrissillons de sapin j elles sont 
en généra l humides et l 'eau filtre de toutes par t s ; 
cet te eau enlève que lques par t icules a u x rochers 
calcaires qu 'e l l e r encon t r e , elle les dépose 
en t re les masses de fer spha t ique , et p rodu i t 
dans les galeries abandonnées les stalacti tes les 
plus belles et les plus variées. L ' h u m i d i t é 
qu 'e l le en t re t i en t entre les différentes roches 
e s t , sans doute , u n des moyens dont la n a t u r e 
se sert p o u r former en t re des masses b ru tes 
et informes des cristal l isations é t rangères . 

La m i n e de fer spa th ique est en roches : 
c 'est avec la p o u d r e à canon q u ' o n l ' a r rache 
d u sein de la t e r r e . Les ouvriers e m p l o i e n t , 
p o u r cette o p é r a t i o n , des outils et des p r o c é 
dés à-peu-prôs semblables à ceux q u i sont en 
usage p a r m i les mineur s F rança i s . Ils cassent 
ensui te le mine ra i en très-peti ts m o r c e a u x , e n 
séparen t la r oche é t r angère , et le déposent à 
l ' ouver tu re des galer ies . 

2 0 . Traitement des minerais de fer dans les 
hauts fourneaux. 

A E i s e n h à r t z l a mine n e subit a u c u n e é labo- Procédé» 

r a t i on avant d 'ê t re por tée a u fourneau ; elle seùlan^'" 
n 'es t ni lavée , n i g r i l l ée , n i mêlée avec u n e 
a u t r e terre qui doive se jo indre à la gangue 
p o u r former u n f o n d a n t ; la n a t u r e a d o n n é 
p o u r gangue à cet te m i n e , le quar tz , l 'argile 
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et la p ier re ca l ca i r e ; ces trois t e r r e s , lors
qu 'e l les sont bien propor t ionnées , forment , 
p a r l eur r é u n i o n , le mei l l eur des fondans 
employés dans les forges. On estime qu ' à E i -
senhar tz , la p ierre calcaire est à -peu-près le 
t iers de l 'argile dans le minera i por té au four
n e a u , le quar tz y est en plus peti te quant i té ; 
on n 'a pas besoin d 'ajouter de nouvel les t e r r e s , 
on se conten te de casser le mine ra i en pet i ts 
m o r c e a u x , p o u r que le feu en p é n è t r e plus fa
c i lement les différentes par t ies . 

Les fourneaux d 'Eisenliartz ne sont pas tous 
des mêmes dimensions ; mais ils sont tous cons
t rui ts de man iè re à rempl i r le même b u t , à ex
poser u n e plus g r ande quant i té de m i n e à l 'ac
t ion du feu , à p rodu i re u n violent coup de feu 
qu i dé te rmine la fusion du minera i , et qui le 
m a i n t i e n n e long-tems clans cet é t a t , à ten i r la 
fonte en fusion dans le creuset hors de l 'ac
t ion des soufflets ; p récau t ion indispensable si 
l 'on veut conver t i r ensuite cette fonte en acier . 

L a coupe hor izon ta le de l ' i n té r i eur du four
neau est toujours c i r cu l a i r e ; la coupe vert icale 
ne donne pas deux trapèzes égaux joints base à 
base vers le mil ieu du fourneau ; la plus grande 
l a rgeur est beaucoup r app rochée du creuset . 
L e gueulard est t rès-évasé, il est surmonté d ' une 
h a u t e cheminée . 

Cette coupe paro î t beaucoup plus avan tageuse 
q u e celle de la p lupar t des fourneaux cons t ru i t s 
d a n s nos forges. Le minera i se t rouve en plus 
g r ande quan t i t é dans le l ieu le plus échauffé , 
i l ép rouve u n plus violent coup de feu , d e 
m e u r e plus Ion g-temps en fusion , et se. d é b a r 
rasse plus faci lement de toutes les par t ies é t ran
gères au fer. 
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L a tuyère des soufflets est à un pied 7 env i ron 
au-dessus du fond du fourneau , et le jet d ' a i r 
est hor izontal : cet te tuyère n 'es t pas assise 
dans la maçonner ie d u f o u r n e a u , comme cela 
se pra t ique ord ina i rement ; elle est placée en 
dehors . On ménage dans la maçonner i e un t rou 
qua r ré de six pouces envi ron de côté , on ferme 
ce t rou avec une pâ te de te r re glaise , et o n 
fait dans le mil ieu et dans la di rect ion de la 
tuyère u n t rou qu i a t rois pouces de d iamèt re 
à l ' ex t é r i eu r , et deux pouces envi ron dans l ' in
t é r i eu r du fourneau : ce t rou est établi v is-à-
vis la t u y è r e , qui en est éloignée de deux à 
trois pouces . Cet te disposit ion doit être a v a n 
tageuse : lorsque la tuvère est assise près des 
cha rbons dans la m a ç o n n e r i e du fourneau , elle 
s 'échauffe ainsi que la part ie adjacente du souf
f l e t , l 'air qui s ' in t rodui t dans le soufflet y est 
d i l a t é , ce q u i doi t en d iminuer l 'effet. 

I l n 'y a qu 'un t rou au bas du fourneau , il 
sert pou r l ' écoulement de la fonte et des sco
r ies : on le ferme avec u n bouchon de terre 
glaise pét r ie avec du cha rbon . L 'ouvr ie r br isé 
ce bouchon avec un r ingard , q u a n d il veu t r e 
t i r e r la fonte du creuset . , 

E n avant d u fourneau , on p ra t ique u n e aire 
de forme t r i a n g u l a i r e , composée d 'une pâte 
d 'argi le et de charbon pulvérisé bien broyés et 
b ien battus ; cette aire est envi ronnée d ' u n r e 
bord des mêmes substances; c'est là que se 
coule la f o n t e ; elle prend la forme de plaques 
d 'un pouce envi ron d 'épaisseur . L 'a ire se refai t 
toutes les semaines. 

Le fourneau est revêtu in t é r i eu remen t en 
p ier res de t a i l l e ; on se sert de schistes que 
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l ' on t ire de la m o n t a g n e . Cette p ier re est t rès -
réfracta i re et résiste assez long-tems à l 'action 
d u l'eu. T o u s les ans o n r é p a r e ce revê tement 
j u squ ' à q u a t r e ou c inq pieds de hau t eu r ; touS 
les sept ans ou envi ron on le refait à neuf . 

Les soufflets ne sont pas les mêmes dans les 
différens fourneaux , celui cpi'on estime le plus 
est disposé de man iè r e à r end re le jet d 'air con
t i n u . 

Avan t de je ter la mine au fourneau , on le 
rempl i t de q u a r a n t e mesures de cha rbon p o u r 
le ressuyer et le b ien échauffer . On charge e n 
suite , en versant pa r le gueu la rd trois m e 
sures de cha rbon et une mesu re de mine . La 
p r e m i è r e pèse 60 livres , et la deux i ème 3oo 
envi ron , et l 'on con t inue à je ter cet te quant i té 
respect ive de cha rbon et de mine ; il a r r ive 
quelquefois c e p e n d a n t q u e l 'on jet te seule
m e n t d e u x mesures de c h a r b o n p o u r u n e m e 
sure de m i n e . L 'ouvr ie r exercé sait r e conna î t r e 
la quan t i t é nécessai re . 

Le p rodu i t de la mine est de 2,5 à 36 l ivres par 
qu in t a l . On coule à-peu-près toutes les qua t re 
h e u r e s , et l 'on re t i re à chaque coulage envi
r o n 1 ,000 l ivres ( p o i d s de V i e n n e ) de fer fon
d u . P o u r cet te opéra t ion , u n ouvr ier ou deux 
b r i s e n t , avec des r ingards , le bouchon d 'ar
gile et de c h a r b o n qu i ferme le t r o u pra t iqué 
au bas d u creuset . 

La fonte coule avec le lai t ier sur l 'a ire établ ie 
devant le fourneau : il se p rodu i t dans ce fluide 
u n bou i l lonnementcons idé rab le ; i l s'en échappe 
des étincelles très-vives. Le lait ier est mêlé avec 
la fonte , maïs , comme beaucoup p lus l ége r , il 
se sépare du méta l et surnage ; on jet te de l 'eau 
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par -dessus . Il se refroidit p e n d a n t d e u x ou trois 
minu tes , et forme u n e croûte par-dessus le fer 
e n fus ion} qua t r e hommes saisissent cette 
c roû te avec de longs c roche ts de fer et la sé
p a r e n t de la fonte ; celLe-ci con t ien t encore du 
lait ier qui s'élève à la s u r f a c e , et sera séparé 
u n e seconde fois de la même man iè re 1 ce qu i 

1 reste après cet te seconde sépara t ion est de la 
fonte bien p u r e , bien débarrassée de lai t ier : 
elle forme u n e couche d ' un pouce d 'épaisseur 
envi ron ; o n la laisse refroidir p e n d a n t u n e 
h e u r e , o n la re t i re ensui te , et on la casse à 
coups de masse en m o r c e a u x i r régul ie rs : c'est 
dans cet é ta t qu 'on l 'envoie dans les forges de 
la société d ' Innenberg p o u r y ( ê t re conver t ie 
e n fer o u en acier . 

J e crois que cette man iè re de couler est p ré 
férable à celle que nous suivons en F r a n c e : nos 
f o u r n e a u x ont deux orifices , le p remie r placé 
a u bas d u c r e u s e t , le second placé a u - d e s s u s 
p o u r l ' évacuat ion des scories. Il arr ive n é c e s 
sa i rement , d 'après cet te disposi t ion , o u que 
la fonte a coulé avec le la i t ier , . ou que ce de r 
n i e r coule avec la fonte p a r l 'orifice infér ieur y 

selon q u ' o n aura fait évacuer p lus o u moins sou
ven t les scor ies , selon que le feu au ra été plus 
o u moins v i o l e n t , et au ra fait fondre dans le 
m ê m e temps u n e quant i té p lus ou moins g r a n d e 
de minera i . Cet inconvénien t n ' a r r ive pas dans 
les fourneaux d 'Eisenhar tz : la fonte et le la i 
t ier coulant ensemble sur u n e g rande sur face , 
le l a i t i e r , plus l é g e r , s 'élève sur- le-champ e t 
se sépare du méta l . Cette disposit ion présen te 
u n au t re avantage ; la fonte res tan t tou jours 
recouver te de lait iers dans le c r e u s e t , elle n e 
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se t rouve jamais exposée à l 'action de l 'air des 
soufflets , elie ne p e u t pe rd re le carbone qui 
l u i est combiné , et qu i doi t la. const i tuer 
acier . 

Q u a n d les fou rneaux sont e n activité , ils 
r enden t à-peu-près 6 , 0 0 0 livres de fonte (poids 
de V i e n n e ) pa r j o u r ; ils chômen t à plusieurs 
époques de l ' a n n é e , soit à cause des r épa ra 
t ions que nécessite le revêtement in té r i eu r d u 
f o u r n e a u , soit à cause des fêtes qui d o n n e n t 
l ieu à u n repos d 'une hu i t a ine de jours . Les 
cinq fou rneaux d o n n e n t , dans u n an , cen t 
mille qu in t aux de fonte (po ids de Vienne ) . 

La fonte d 'Eisenhar tz est t rès-bel le , dans sa 
f racture récente elle a u n e cou leur b lanche ar
gen t ine et tou t l 'éclat métal l ique ; elle p résen te 
u n gra in t r ès - f in , quelquefois de g randes f a 
cettes o u des lames plus ou moins grandes ; la 
fonte préférée pou r la fabr ica t ion de l 'acier est 
p le ine dans sa cassure ; celle qu i d o n n e du bon 
1er est remplie de soufflures, tapissées d 'une pe 
tite couche d 'oxyde de couleur noi re o u bleue ; 
ces cavités sont formées pa r des globules d 'air 
qu i ont été enveloppés pa r la fonte e n fusion , 
et qui n ' o n t pas t rouvé moyen de s 'échapper . 
Cet air a oxydé tou t le métal qui l ' enve loppai t , 
lu i a enlevé le carbone qu ' i l c o n t e n a i t , et l'a 
r e n d u moins p rop re à ê t re convert i en ac ier . 
Quelquefois la fonte présente , à sa surface o u 
dans ses cavités in tér ieures , les couleurs les 
p lus vives et les plus variées. On y voit celles 
que l 'acier p rend lorsqu ' i l est chauffé à u n feu 
léger ; o n y rencont re la r éun ion des plus belles 
couleurs irisées ; ces couleurs sont probable* 
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m e n t dues au manganèse qui se t rouve dans la 
fon te . 

Le quinta l de fonte se vend à Eisenhar tz 4 
florins 3o kreutcl iers ( a rgen t de V i e n n e ) . Sur 
cette somme il est pe rçu , pou r l ' E m p e r e u r , u n 
droi t de 3o k reu tze rs . 

Le lai t ier est de couleur ver te , il est très-lé
ger , parsemé de petites globules de fer que l 'on 
en sépare par le bocard et le lavage. 

Les procédés suivis p o u r la fusion de la mine Procédé» 

n e sont pas les mêmes dans les au t res é tabl is- yordern-

semens : quo ique la mine employée à Vorden - berg. 

berg soit la m ê m e q u ' à Eisenhar tz , o n suit des 
procédés différens. A Vordenbe rg on fait gri l-
fer le minera i avant de le t r anspor te r au f o u r 
neau ; le bu t des ouvr iers est de le débarrasser 
d u soufre qu'i l r enfe rme , et sous ce r appor t le 
gril lage peu t être avan tageux ; mais il p e u t p r o 
du i re u n g rand inconvénien t , il peu t enlever e n 
pa r t i e le pr inc ipe q u i , jo in t au fer, doit le cons 
t i tuer acier , et cela para î t p r o u v é pai^ l ' expé 
r i e n c e . La fonte d 'E isenhar tz est 'employée sans 
choix dans les forges de la compagnie à la fa
b r ica t ion de l ' a c i e r , et toujours on parv ient à 
l 'obteni r , au lieu que dans les fabriques où o n 
emploie la fonte de Vordenberg s on n 'ob t i en t 
pas toujours de l ' ac ie r , quo iqu 'on ait p o u r but 
de l 'obtenir ; ce n 'est que pa r l 'action d u mar 
t ine t , sur la loupe de gueuse fondue , q u e 
l ' on reconnaî t si elle d o n n e r a d u fer ou de 
l 'acier. 

Les fourneaux de V o r d e n b e r g sont const rui ts 
d ' une maniè re semblable à c e u x d 'Eisenhar tz , 
mais ils sont plus p e t i t s , et ne t ravai l lent pas 
cont inue l lement . L a fonte se coule en p laques 
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de trois à qua t r e pouces d 'épaisseur . O n v o i t , 
à u n des f ou rneaux des soufflets à cyl indre ; 
ces cylindres sont en c u i v r e , ils ont hu i t pieds 
d e h a u t , e t , je c r o i s , qua t r e à c inq de dia
m è t r e . U n pis ton r e fou le , en descendant et en 
p a r c o u r a n t toute la capaci té des cy l ind re s , l 'a ir 
q u i les rempl i t ; cet air est r eçu dans u n globe 
c r eux de cuivre qui sert de réservoir ; il est de 
là t r anspor té au fourneau p a r deux côtés oppo
sés. Les quatorze fou rneaux de Y o r d e n b e r g 
r e n d e n t , à -peu-près , deux cents mille qu in
t a u x de fonte pa r an ( p o i d s de V i e n n e ) . El le 
se vend 3 franc 45 kreu tzers le qu in ta l . 

Procédés On exploi te depuis u n pet i t nombre d 'années . 
ont. u n e nouvel le m i n e de te r spa t lnque si tuée p rè s 

de A d m o n t , sur la r ivière d 'Enne r ; cette mine 
est en masses b lanches cristallisées , i n t e rpo 
sées par couches ent re des lits de schistes ; elle 
& p o u r gangue le quar tz , l 'argile , et se t rouva 
mêlée dans ses c r i s taux avec le spath ca lca i re . 
On t rouve des filons assez longs de m a n g a n è s e , 
mais les ouvr iers on t soin de débarrasser le m i 
ne ra i de ce métal é t r anger : on y voit u n e grande 
quan t i t é de cr is taux de pyri tes ; on les r encon t re 

Îi r incipalement sur la gangue de m a n g a n è s e ; on 
es voit aussi sur le f e r spa th ique et sur sa gangue». 

L a mine d ' A d m o n t est généra lement b lanche , 
c e n ' es t q u e dans l ' in tér ieur des galeries , 
d a n s les l i eux où l 'a ir et l ' eau ont s é j o u r n é , 
qu 'e l le a pris u n e cou leu r r o u g e ou b r u n e : les 
p remières galeries sont au pied de la m o n 
tagne , elles sont p e u élevées au-dessus de la 
p la ine ; d ' au t res galeries sont percées vers le 
mi l ieu de la mon tagne , et l 'on y t rouve le m é 
ta l sous la m ê m e forme et disposé de la m ê m e 
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m a n i è r e ; mais j ' a i vu ou j ' a i cru voir que le 
schiste et le quar tz se t rou voient en m o i n d r e 
quan t i t é que dans les galeries infér ieures , et 
q u e la mine avoit pou r gangue u n e plus g r ande 
quan t i t é de spath calcaire . Vers le sommet de la 
m o n t a g n e on t rouve , à la surface de la ter re , 
u n e mine de fer o c h r e u s e , ayan t p o u r gangue 
de la t e r r e calcaire . Cette mine est de cou leur 
b r u n e , et fait u n e vive effervescence avec les 
acides ; elle est en peti ts f ragmens amoncelés 
sans couches in te rmédia i res . 

On emploie à A d m o n t la mine de fer 
b l anche ; la p r emiè re opéra t ion q u ' o n lui fait 
subir est le gril lage ; p o u r cela on f a i t , en t r e 
trois m u r s de m a ç o n n e r i e , u n lit de tourbes 
sur lesquelles on é tend u n e couche de cha rbon 
de h u i t pouces . env i ron d 'épaisseur : p a r - d e s 
sus le charbon o n é tend u n e couche de mine 
de six à hu i t pouces d 'épaisseur ; on con t inue 
à former sept à . h u i t lits successifs de mine et 
de c h a r b o n qu i s 'élèvent jusqu 'à six pieds de 
h a u t e u r environ, On met le feu aux lits in fé 
r ieurs , l ' inf lammation d u r e h u i t à dix j o u r s . 

Après le g r i l l age , la m i n e est de cou leu r 
rouge foncé , elle ressemble à l 'oxyde rouge 
de fer ; elle est fragile et présente dans l ' in té 
r i eur les lames rhomboïda les du mine ra i avant 
le grillage ; on tamise la mine grillée p o u r en 
séparer les cendres qui se sont formées p e n d a n t 
la calcinat ion , et p o u r enlever les part ies ter 
reuses qu i on t été détachées du minera i . O n 
passe ensui te la mine au bocard , o n la casse 
en morceaux gros comme des fèves. 

On mélange la mine qui est t irée du p ied de 
la montagne avec celle qui vient du mil ieu , o * 
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m e t } de la première , \ de la seconde , on y 
jo in t iz de la mine ochreuse qui est prisa sur le 
sommet de la m o n t a g n e ( ce t t e dernière ne se 
gril le pas) : on jette an fourneau avec du c h a r 
bon et de la t ou rbe . 

Le fourneau d 'Admont est formé in té r i eure 
m e n t de deux cônes joints base à base; sur le 
devant du fourneau , il y a deux orifices : le 
p remier au fond du creuset p o u r couler la 
fonte ; l ' aut re , plus élevé de six pouces envi
r o n p o u r re t i rer le la i t ier . 

Le soufflet est à t i o m p e s , le fourneau reçoi t 
l 'air par d e u x côtes . 

Il f a u t , p o u r charger Ce fourneau , ^8 q u i n 
t a u x de mine ; il rend , toutes les v ing t -qua t re 
heures , âo à 60 qu in t aux de fonte . 

L a mine d 'Admon t rend 33 liv. pa r quinta l ; 
quelquefois on préfère celle du pied de la m o n 
tagne , quelquefois celle du m i l i e u ; la m i n e 
ochreuse du sommet est moins r iche , o n e n 
ajoute u n -~ p o u r facili ter la fusion des d e u x 
p remiè res . 

La fonte est en p laques de 1 pouce à 18 
l ignes d 'épa isseur ; elle est moins estimée q u e 
celle d 'Eisenhar tz et de Vordenbe rg . 

Fabrica- Le charbon que l'on emploie dans les h a u t s 
charbon en fourneaux et dans les forges est de bois de sa-
Styrie. p in . I l est en morceaux t rès-gros, et se fabrique 

sur les l ieux et près des differens établ issemens; 
on se sert de rond ins de sapin qui ont 4 k 6 
pouces de d iamètre , quelquefois même 10 à 
1 2 , et 4 à 5 pieds de l o n g u e u r ; on établi t pa r a l 
lè lement deux cloisons en planches de 5 h 6 
pieds de hau teu r , é loignées l 'une de l ' au t re de 
6 à 7 pieds : on p lace le bois ent re ces c lo i sons , 
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(jLû: suite au Numéro prochain. ) 

o n en fait une pile de 4 à 6 pieds de h a u t e u r 
et de longueur arbi t ra i re . On ménage u n cou 
r a n t d 'air en p laçant sous la pile des m o r 
ceaux parallèles aux cloisons. On rempl i t l 'es
pace laissé en t re la pile et les cloisons par d u 
cha rbon m e n u , de la t e r r e , et par tou t le rés i 
d u des précédentes opéra t ions , o n r ecouvre 
bien la pile des mêmes substances et on a l lume 
à u n e des ext rémités . 

On n 'emplo ie dans les hau ts fourneaux q u e 
le gros charbon. Le plus petit e t le poussier en 
sont séparés pa r le tamis ; ils servent à cons 
t ru i re les aires pra t iquées devant les fourneaux . 
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R É F L E X I O N S 

Szr R l'origine de diverses Masses defer nat'f, 

et notamment de celle trouvée par P a l l a s , 

en Sibérie. 

Traduites de l'Allemand de M . CHIADNI 5 par EUGÈNE 

COÇWJEEERT. 

S- I " . JEa:position. 

T J A p lupar t des idées proposées jusqu 'à p r é s e n t , 
sur l 'or igine de diverses masses d e fer na t i f , 
semblables à celle t rouvée en Sibérie par Pal las , 
n e p o u v a n t s 'accorder , n i avec ce que ces mas
ses offrent de p a r t i c u l i e r , n i avec les c i rcons
tances qui en o n t accompagné la découver te , j ' a i 
songé à u n e au t r e expl ica t ion qui me pa ra î t 
posséder Cet avan tage et r épand re d 'ai l leurs u n 
g r and jour sur divers p h é n o m è n e s que per 
sonne jusqu ' à p résen t n ' a p u expl iquer d 'une 
m a n i è r e satisfaisante. Que lque ex t raord ina i re 
que l 'opin ion suivante puisse d 'abord para î t re à 
p lus ieurs pe r sonnes , j ' e spère qu 'el les ne la juge
r o n t po in t déra isonnable , lorqu 'e l les a u r o n t 
pesé sans prévent ion les motifs qu i m ' o n t déter
m i n é à rejeter celles adoptées jusqu ' ic i . T o u t 
m e semble p rouver que ces masses de fer ne sont 
au t r e chose que la substance des bolides ou 
globes de feu ; car tou t ce q u ' o n conna î t de 
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ces météores , p rouve qu' i ls sont formés pa r u n e 
m a t i è r e compacte et pesante , qui n ' a p u n i 
ê t re lancée dans l 'a ir sous forme solide pa r u n e 
force te r res t re 1 , n i se former pa r l ' agréga t ion 
de diverses substances disséminées dans l ' a t 
mosphère . D'a i l leurs les masses q u ' o n t rouve 
au l ieu où tomben t ces bolides , on t n o n -
seu lement entr 'el les , mais aussi avec celles de 
Sibérie et autres , u n e ressemblance si f rap
pan t e , qu 'e l le suffirait p o u r nous faire adop te r 
u n e opin ion appuyée d 'ai l leurs sur t an t d e 
preuves . 

§. I I . Remarques générales. 

Ce qu 'on n o m m e bolide ou globe de Jeu , est, 
u n e masse enflammée qui ressemble a u n e é toi le 
t o m b a n t e , lo r squ 'on commence à l ' apercevoir , 
à u n e hautenfr considérable ; qu i s ' avançant 
r ap idemen t ve^s la t e r r e , dans u n e d i rec t ion 
inc l inée , augmente te l lement de g r andeu r > 
q u e son d iamèt re appa ren t surpasse q u e l q u e 
fois celui de la pleine lune ; qu i lance s o u 
ven t de la fumée , des étincelles et des flam
mes et qu i finit pa r crever avec u n e v i o 
lente explosion. 

Il ne faut po in t compte r p o u r observat ions 
sur ces météores p e u c o m m u n s , celles où le 
n o m de bolide a é té appl iqué à des éclairs . 
T e l s sont la p lupa r t des p ré t endus globeJj'de 
feu dont Muschenbroeck (1) et Vassalli (2) 

(1) Essai de Physique. Leyde , 1739 , tom. I I , y- 1716. 
(2) Lettere Fisico-Meteorologiche. Torino, 1789, p. 98 -

100 , 190. 
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(1) Philosoph. Trans. n°. 4<;4 , p- 366. 
(i) Théorie der 1763 erschienen Feuerkugel, p. 118. 
(3) Voyage au Pérou , tom. I. — H i s t o i r e de l'Acadé

mie des Sciences. ij5i. 
(4) Phil. Tians. vol. 74? Part. 1 , n° . 18 . 

occasionnés 

font ment ion , aussi bien que le météore ob 
servé en mer en 1749 j pa r Chalmers (1). La 
re la t ion détail lée q u ' o n t rouve dans Silber-
schlag (2,) n 'est pas n o n plus relat ive à u n bo
l ide , mais seulement à u n violent orage a c 
c o m p a g n é de toutes sortes de phénomènes 
é lectr iques . De m ê m e quand Ulloa nous di t (3) 
q u ' à San ta -Mar ia de la P a r i l l a , on voyait tou
tes les nu i t s des globes de feu , cela ne p e u t 
s ' e n t e n d r e de vér i tables bolides , mais seu le 
m e n t de feux-follets q u i , comme on s a i t , sont 
t r è s - communs dans des pays chauds et h u 
mides . 

Blagden observe avec ra ison (4), qu ' i l n e 
f a u t , dans les observations sur les bolides , n é 
gl iger aucune des circonstances suivantes : l eur 
éclat , l eur d i rect ion , l eur figure , l eur éléva
t i on , l eur explosion , leur g r a n d e u r , l eur d u 
r ée et l eur rap id i té ; o r , en examinan t succes
s ivement tous ces détai ls , comme je vais l e 
f a i r e , on t rouve des raisons pérempto i res con
t r e les diverses expl icat ions qui a t t r ibuen t ces 
m é t é o r e s , soit à la mat iè re de l ' au ro re b o r é a l e , 
soi t à la seule électricité , soit à la r éun ion 
d e divers fluides inflammables dans les hau tes 
rég ions de l ' a tmosphère , soit à la combus t ion 
d u gaz h y d r o g è n e . Ces mêmes raisons me con
firment dans l 'opin ion déjà proposée a u p a r a 
v a n t pa r quelques phys ic iens , qu i les supposent 
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occas ionnés pa r u n e mat iè re solide et assez 
pesante , qu i n ' a pu ni s ' accumuler dans l ' a t 
m o s p h è r e , n i y être p o r t é e , et qu i en consé 
quence les r ega rden t n o n comme des corps 
terrestres , mais comme a p p a r t e n a i s au sys
tème du m o n d e . 

(ez) Leur d i rec t ion apparen te est u n e courbe 
pa rabo l ique . Ils se manifestent éga lement de 
tous les cotés de l 'hor izon et se m e u v e n t tou
jours ob l iquemen t vers la ter re , de sorte que 
l 'on ne saurai t méconna î t r e dans ce m o u v e m e n t 
l 'act ion de la pesan teur . L 'ang le q u e fait cet te 
d i rect ion avec l 'hor izon varie beaucoup . P l u 
sieurs sont tombés à - p e u - p r è s perpendicu la i 
r emen t , tel que celui du 2,3 juillet 1762 , , tan
dis que d ' a u t r e s , au cont ra i re , se sont dirigés 
presque para l lè lement à l 'hor izon ; d 'où l 'on 
peu t conc lure que l ' a t t rac t ion de la te r re n 'es t 
pas la seule force qui agisse sur eux. Le 
bolide d u 18 aoû t 1780 , p a r u t changer sa 
d i rec t ion pr imit ive pou r se por te r u n p e u plus 
vers l 'ouest . Peu t -ê t re cet te déviaion n ' é ta i t -
clle qu ' appa ren t e , et provenai t - elle du m o u 
vement d iu rne de la terre , d 'occ ident en 
or ient . Peu t - ê t r e aussi pour ra i t on l ' a t t r ibuer à 
la man iè re inégale dont l 'air était frappé par 
la mat ière qui boui l lonnai t dans ce globe et qui 
lui faisait lancer des flammes et des vapeurs . ISre 
serait-ce pas éga lement la cause d 'une espèce 
de vaci l lat ion q u ' o n r e m a r q u a dans celui du 
20. ju i l l e t 1762 , et d ' une d i rec t ion se rpen tan te 
observée dans la queue de celui du 3i oc tobre 
1779 ? Kirch r appo r t e (1) u n e observation où u n 
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glohe de feu semblait ê t re immobi le , ce d o n t 
on ne peu t c e p e n d a n t r ien conc lu re , sinon que 
l 'œil de l 'observateur étai t préc isément dans la 
d i rec t ion du m o u v e m e n t de ce globe. Quelques 
aut res on t pa ru ép rouve r une espèce de ro ta 
t ion sur l eur a x e , tels que ceux du 9 février 
iy5o , et du %à jui l let 1762 . 

(t>) N o u s avons déjà pa r lé de l eur g randeu r 
apparen te ; q u a n t à ieur forme , le plus g rand 
n o m b r e d ' en t r ' eux en changen t s o u v e n t , p a 
raissant t an tô t a r rondis , t an tô t a l longés . Ils 
t r a î nen t o rd ina i r emen t après eux u n e queue , 
q u e leur m o u v e m e n t rapide fait p robab lemen t 
pa ra î t r e encore p lus longue qu 'e l le n e l'est 
r é e l l e m e n t , de la m ê m e man iè re que lo rsqu 'on 
agi te r ap idemen t u n charbon a rden t . On a plu
s ieurs fois vu de pet i ts globes se séparer du 
p lus g rand , et le suivre dans son cours . T a n t ô t 
les f ragmens t omben t après l 'explosion , t a n 
tô t ils para issent poursu ivre leur r o u t e les uns 
p rès des au t res . 

( c ) L e u r l u m i è r e , d ' un b lanc éb lou i s san t , 
est toujours très-vive , et surpasse de beaucoup 
celle de la l u n e , sans égaler la lumiè re solaire . 
Les observateurs la c o m p a r e n t , les uns à celle 
d u fer r o u g i à b lanc , les aut res à celle du 
c a m p h r e enflammé. Les globes du 2 6 n o v e m b r e 
1 7 5 8 et d u i o ma i 1 7 6 0 , qu i p a r u r e n t en p le in 
j o u r , é to ient d ' u n vif éc la t , quo ique le temsfùt 
t rès-clair . Quelquefois cet te cou leur b lanche 
t i re sur le b leu , ce d o n t on a u n exemple dans 

, 1 e bolide d u 18 aoû t 1780 . O n a o rd ina i r emen t 
r e m a r q u é que leur lumière étoi t très-inégale 
et t rès-changeante , de sorte q u ' o n pouvoi t o b 
server le boui l lonnement de la mat ière qu' i ls 
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renfermoieut . Ils o n t effectivement l ' apparence 
d 'un corps enflammé ; ils je t tent o rd ina i rement 
de la fumée , des étincelles et des flammes , 
quelquefois par des ouver tures , tel que celui 
observé en Italie en 1719 . La lumière tle la 
queue e s t , p resque t o u j o u r s , u n peu moins 
vive que celle du noyau . La masse ent ière pa 
raî t le plus souvent enve loppée d 'une espèce de 
b rou i l l a rd b lanchâtre , ce q u ' o n a aussi r emar 
q u é dans les f ragmens qui , après l ' exp los ion , 
con t inuen t quelquefois d ' avancer les uns près 
des au t res . 

(d) Ceux don t on a pu observer la h a u t e u r 
p e r p e n d i c u l a i r e , é toient toujours très-élevés. 
D 'après le calcul de la para l laxe , on a t rouvé 
q u e le globe de feu d u 2,1 ma i 1676 , é toi t élevé 
d ' a u moins 38 milles i tal iens ( 9 milles £ a l le
m a n d s ) ; celui du 3 i jui l let 1708 de 4 ° à 5o 
milles anglais ( 9 à 11 milles a l lemands ) ; celui 
d u 2.2. février 1719 de 16 à 10 milles p a s ; celui 
d u 17 mai 1 7 1 9 , de 6 4 mUles a l l emands ou 
géographiques ; celui du 2 6 novembre 1708 , 
•d'abord de 90 à 100 mille anglais (j 9 7 a 22 milles 
a l l e m a n d s ) , et ensui te de 2.6 à 3a ( 6 f à 7 ) ; celui 
d u 2,3 juil let 1 7 6 2 , de 19 milles a l lemands lors 
q u ' o n l ' aperçut pour la p remière fo i s , et de 4 
lorsqu ' i l se d iss ipa; celui du 17 jui l let 17^1 , 
d 'abord de 4 1 , 0 7 6 toises , et lors de sa des t ruc 
tion , de 2 0 , 5 9 8 toises ; celui du 3 i octobre 
3 7 7 9 , dans l 'Amér ique septent r ionale , de 61 
milles anglais ( i 3 milles a l lemands) 5 celui du 
] 8 août 1 7 8 3 , a v a i t , en Angle te r re ,. 55 à 6a 
milles anglais d 'é lévat ion , mais moins en 
France ; enfin celui du 4 oc tobre 1 7 ^ 3 , avait 

T a 
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4o à 5o milles anglais d 'élévation (9 à 11 milles 
a l lemands . ) 

( e ) La propr ié té d 'éclater avec u n grand 
b ru i t para î t leur ê t re essentielle , et toutes les 
fois qu 'on n ' e n a pas fait men t ion on peu t être 
assuré que cette omission provient de i ' é lo i -
g n e m e n t du lieu de l 'observat ion ; t an tô t u n 
bol ide éclate en e n t i e r , t an tô t seulement en 
p a r t i e ; quelquefois aussi les f ragmcns ép rou 
ven t u n e nouvel le dé tona t ion . C'est, pour cela 
q u ' e n e n t e n d t an tô t u n e seule explosion , t a n 
t ô t deux . Ces explosions ressemblent à des 
coups de canon , et sont suivies quelquefois 
d ' u n e espèce de rou lemen t . Beaucoup d'obser
va teurs ont t rouvé que ce dern ie r ressemblait 
a u brui t du t o n n e r r e , d 'au t res le c o m p a r e n t , 
soit au rou l emen t de p lus ieurs char iots sur u n 
pavé , soit a u brui t q u ' o n fait en r e m u a n t u n 
g r a n d tas d 'a rmes . Le fracas a quelquefois été 
si v iolent , que les por tes , les fenêtres , et 
m é m o les maisons ent ières é toient ébran lées . 
C e l a est a r r i v é , en t r ' au t r e s , le 2*1 mai 1 6 7 6 , 
le 17 ma i 1719 , le 3 mars iy56 , et le 17 ju i l 
let 1771- Dans l 'Amér ique s e p t e n t r i o n a l e , on 
vit le 10 ma i 1760 , u n globe qui ép rouva trois 
explosions , qu i furent en tendues dans p lu
sieurs l ieux éloignés en t r ' eux de 80 milles a n 
glais . U n e au t r e explos ion du 2 4 novembre 
1742 , le fut dans des l i eux éloignés de 2 0 0 
milles a n g l a i s , et celle du 2 3 jui l le t 1 7 6 2 , 
à u n e dis tance de 20 milles a l l e m a n d s , à 
compte r d u lieu o ù le bolide creva . Lors 
de ce météore , aussi b ien que lors de celui du 
18 aoû t 1 7 8 3 , le b ru i t se fit en tendre p rès de 
10 minu tes après l 'explosion dans des l ieux 
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é lo ignes . Selon diverses re la t ions , on a quel 
quefois senti peu de tems après u n e odeur de 
soufre. Lors cle que lques bolides , tels" q u e 
c e u x de i6j6 et de 1 7 6 2 , on en tendi t , ou t re 
l 'explosion et avant qu 'el le eût lieu , u n e es
pèce de sifflement occasionné pa r l eur passage* 
au travers de l ' a tmosphère . N o u s avons dit c i -
dessus q u e les fragmens paroissertt o rd ina i r e 
men t tomber ou con t inuer l eur chemin ensem
ble , et "qu'ils ép rouven t quelquefois u n e nou
velle dé tona t ion . Beaucoup d 'observateurs ne 
par len t cependan t pas cle ces c i rconstances , et 
para issent p lu tô t croire que ces globes n ' o n t 
fait que se dissiper o u s 'é te indre 7 ce q u i p r o 
v ient indubi tab lement de ce que cet te masse 
gonflée et dilatée , comme u n e vessie , par 
la cha leur et par les fluides élastiques que 
la cha leur y développe , se divise e n plus ieurs 
au t res d 'une densité plus forte , mais q u i 
échappen t à l'oeil p a r leur petitesse ; d 'a i l leurs 
l 'observateur est o rd ina i r emen t t rop o c c u p é 
de ce qui se passe a u l ieu de 1'explùsion , 
p o u r qu ' i l puisse faire a t t en t ion à ce q u e 
dev i ennen t ces peti tes masses. A u l ieu où ces 
bol ides avoient éclatés, on a quelquefois vu , 

f ieu d' instans après , u n broui l la rd fo iblement 
u m i n e u x , formé probab lement p a r les flui

des élastiques qu' i ls ren/'ermaient a u p a r a v a n t : 
et qu i ne p e u v e n t , à ra ison de leur p e u de 
densi té , se mouvoi r aussi r ap idemen t que les 
mat ières p lus pesantes et tenaces dont l e u r 
enveloppe est composée. 

(y") Les observat ions s 'accordent à a t t r ibuer 
a u x bolides une g randeur considérable , quoique 
o n n e puisse pas espérer b e a u c o u p d 'exact i tude 
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clans ces dé terminat ions vagues . La rapidi té 
avec laque l le u n météore passe devant les yeux , 
n e pe rmet pas de le mesure r régul iè rement ; à 
peine a-t-on le tems d 'est imer à l 'œil sa g r an 
d e u r appa ren te qui , comparée avec sa dis tance, 
p e u t seule donne r sa vraie g r andeu r . On est i -
moi t que le globe de l'eu de 1676 avoit e n 
v i ron u n mille i ta l ien dans sa plus g rande d i 
mens ion , et la moit ié au tan t dans la plus p e 
t i te. On évaluai* le d iamèt re de celui de 1719 
à 356o pieds. Celui de 1768 avait { à 7 de milles 
ang la i s ; celui de 1762 a u moins 5 o 6 t o i s e s ; ce
lu i du 17 jui l let 1771 plus de 5oo toises ; ce lu i 
de 1779 au moins deux milles anglais dans sa 
p lus peti te d imens ion ; q u a n t à celui du 18 
a o û t 1 7 8 3 , sa m o i n d r e d imension était de | 
mil le a n g l a i s ; la plus g r a n d e de 1 à 2 . Selon 
les observat ions françaises , ce globe n ' au ra i t 
eu que 2 1 6 pieds de d iamètre ; mais on a r e 
m a r q u é , avec ra ison , que ce nombre pèche 
p lu tô t pa r défaut que pa r excès. 

(g) Dans quelques cas , l a durée de ces m é 
téores n ' a pa ru être que d 'envi ron 1 6 s e c o n d e s , 
mais elle est o rd ina i r emen t d 'une d e m i - m i n u t e 
o u d 'une minu te , quelquefois même de p l u 
sieurs minu tes , 

(/z) L e u r m o u v e m e n t est si r a p i d e , qu ' i l 
«égale quelquefois celui de la te r re ou d 'au t res 
corps céltstes ; u n e aussi g rande vitesse et u n e 
direct ion*aussi obl ique ne peuven t être causée 
pa r l 'a t t ract ion seule de la t e r re . Celui du 21 
mai 1676 parcoura i t , en u n e seconde , au 
moins 2 ì milles i tal iens ( }* de mille d 'a l îe -
m a g n e ) ; celui du 17 mai 1719 , au moins cinq 
milles a l lemands ; celui du 26 novembre 170b , 
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3o milles anglais ; celui du 3.3 jui l let 1762 , 1 0 
mil le toises ; celui du 17 jui l let 1771 , 6 à 8, 
l i e u e s ; celui du 18 aoû t 1 7 8 3 , de 20 à /\0 
milles anglais-, selon les observat ions laites en 
Angle te r re , et seu lement 1062 toises se lon 
celles laites en F r a n c e , mais dans lesquelles les 
nombres paraissent géné ra l emen t t rop foibles ; 
enfin celui du 4 octobre 17^3 , 12 milles a n 
glais. 

§. I I I . Récit de quelques observations. 

Parmi le grand n o m b r e d 'observat ions faites 
en difieren s teras sur ces météores , je n e choi 
sirai que quelques-unes des pr inc ipa les , qu i ser
viront de preuves à ce que j ' a i di t dans le 5 . 
p r é c é d e n t , et que j ' a i cru devoir r ange r pa r 
o rd re chrono log ique , afin qu 'on puisse r e t r o u 
ver plus a isément chacune d 'ent r 'e l les , 

J ' a i déjà dit qu ' i l falloit exclure abso lumen t 
celles qu i ne sont po in t relatives à de vé r i 
tables b o l i d e s , mais à d 'au t res météores lumi 
n e u x que l 'on a confondus avec eux. Il s'est 
aussi glissé p lus ieurs i l lusions d 'opt ique dans 
les observations qu i on t vér i tab lement r a p p o r t 
aux globes de feu. Je ci terai pou r exemple l 'er
r e u r de ceux qui j u g e a n t à l 'œil l ' é lo igne-
m e n t de ces masses , le c roya ien t beaucoup 
moindre qu 'on ne l 'a t rouvé ensui te pa r le ca l 
cu l . Il étai t p resque impossible à la p lupar t des 
observateurs de ne pas commet t r e cette e r r eu r 
au sujet d 'un mé téo re qui passe devan t les yeux 
avec u n e telle rapidi té , sur- tout ces observa
teurs n ' é t a n t pas toujours physic iens . 
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Le 21 ma i 1 6 7 6 , nrt bolide venan t du côté 
de la Dalmat ie , et t raversant la mer Adr ia 
t ique , passa obl iquement au-dessus de l ' I t a r 

talie , en faisant en tendre u n e espèce de siffle
m e n t , et fit explosion au sud-sud-ouest de f a 
vorirne avec u n fracas épouvan tab le . Les Jrag-
mens tombèren t dans la mer avec u n brui t 
semblable à celui du fer rouge p longé dans 
l'eau. Son élévation étai t d 'au moins 3 8 milles 
i t a l i e n s , et sa rapidi té de plus do 160 milles 
semblables pa r m i n u t e . Il étai t d'une forme 
a l longée ; son plus g rand diamètre paro is -
sait p lus considérable que le d iamètre appa
r e n t de la pleine lune , et pouvai t être rée l 
l emen t d ' envi ron u n mille : le plus pet i t n ' en 
avai t que la moi t ié . M o n t a n a r i , professeur 
de m a t h é m a t i q u e à Bologne , a écrit sur ce 
m é t é o r e , u n traité ex professo ; I la l lev (1) et 
p lus ieurs autres écrivains en ont éga lement ' 
pa r l é . 

E n 1 6 8 6 , Ki rch (2) observa à Leipzig un de 
ces mé téo re s , qui semblai t ê t re immobi le ;. ap 
pa rence q u ' o n ne saurai t a t t r ibuer qu ' à ce 
que l 'ob§ervateur était dans la d i rec t ion du 
m o u v e m e n t . • 

Le 3 i jui l let 1 7 0 8 , il en p a r u t en A n g l e 
te r re u n qui était élevé de 4° à 5o milles an
glais . I la l ley en a d o n n é la descript ion dans 
les Transactions philosophiques (3). 

Le 22 février 1 7 1 9 , on v i t , en I t a l i e , u n 

(1) Phìl. Trans, E». .141. 

(2) Ephém. nat. car. i636 i 
(3) Philos. Trans. n J . Z^i, 
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(1) Comment. [nstit. lion on. torn, i , pag. 285 . 
(2) Philos. Trans. n°. 36o , p a g- 9'/8. 

('.)) Philos. Trans, vol. 54 , J'or the year 1 7 6 4 , n°. 34-

de ces globes dont la g randeur apparen te éga
lai t celie de la ple ine l u n e , et dont Balbi a 
publ ié la descript ion (1) ; il compare sa l u 
mière à celle du camphre enf lammé. La queue 
de ce météore était sept fois aussi longue que 
le noyau ; il vomissoit des flammes et de la fu
mée par quat re ouver tures . Il fit explosion 
avec u n bru i t effrayant , en r é p a n d a n t u n e 
forte odeur de soufre. Son élévat ion fat es
t imée de 1 6 à 2 0 , 0 0 0 p a s , et son d iamèt re de 
356o pieds» 

Le 17 mai 1719 , il e n p a r u t en Angle ter re u n 
au t re , dont Hai iey a publ ié u n e re la t ion ( 2 ) . 
Elevé de 6 4 milles géographiques , il p a r c o u 
rai t 3oo de ces millesgen u n e minu te , et finit 
pa r éclater avec u n brui t *i considérable , qu ' i l 
éb ran la les f e n ê t r e s , les p o r t e s , et toutes les 
m aisons. 

Le 5 juin 1 7 3 9 , vers 10 heures du s o i r , on 
r emarqua , dans l 'Amér ique septent r ionale , 
u n bolide qui se dir igeait du sud au ?nord , 
laissant der r iè re lu i beaucoup d'étincelles et 
de petits globes ; son explosion l u t e n t e n d u e 
dans plusieurs l ieux , distans e n t r ' e u x de 80 
milles anglais . W i n t h r o p en a donné la des
cr ip t ion (3) . 

Le 9 février 1700 , on en vit u n , en Silésie, 
qu i allait du sud-ouest au nord-est . Les uns 
p ré tend i ren t avoir r emarqué que ses fragmens 
é ta ien t tombés dans l 'Oder, les autres ind iqua ien t 
divers l ieux comme celui de l eu r chu te , mais 
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Ils ont bien pu se t r omper pa r l'effet d ' une i l
lusion d 'opt ique . 8a descript ion se t rouve dans 
les -A oc. Act. erud. septembre , 1764 , p . 5oy} 

et dans les Nov. Act. nat. car, T . 1 , p . 3 4 8 . 
Le 22 jui l let ij5o, on en vit u n en Ang le 

terre venan t du coté du nord , et don t Smit.li 
et Baker ont donné u n e cour te descript ion ( 1 ) . 

Le 4 novembre 1 7 0 3 , on en r e m a r q u a u n 
au t re en F rance , don t il est par lé dans l'His
toire de L' Académie des Science [yjSi , p . 7 2 ) , 
aussi bien que de celui du 4 décembre m ê m e 
année . 

Le i 5 aoû t 1755 , on vit encore u n de ces 
globes dans les Pays-Bas , a l lant du nord a u 
sud. 

L e 3 mai 1 7 5 6 , u n au t r e de ces globes fut 
ape rçu en F rance . Sa di rect ion étai t du sud -
ouest au n o r d - e s t . Son explosion éb ran la 
te l lement l ' a i r , que p lus ieurs cheminées en 
furent renversées. Ces deux dern iers sont dé 
crits dans Y Histoire de U Académie des Scien
ces , année 1 7 0 6 , p . 2 3 . 

Le 2 6 novembre 1758 , toute la Grande-Bre
tagne vit u n globe de feu qu i a é té décri t pa r 
Pr ingle (2) . 11 se dir igeai t du sud-ouest au 
n o r d - est. On compara son éclat à celui du 
fer en fusion. Sa queue se divisa avec u n g r and 
b ru i t en t rois par t ies . A Cambridge on est ima 
sa h a u t e u r de 90 à 100 milles anglais , tandis 
qu ' au fort Wil l iam on ne l 'évaluait q u ' à 26 ou 
32. Son diamètre étai t de \ à \ de ces milles ; 
il en parcoura i t 3o en u n e seconde. Sa r a -

(1) Phil. Trans, vol. 47 1 part. i. 
(2) Philos. Transact, vol. 5 i , part. 1 , it", 26 , 27* 
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pidi té é t a i t , pa r c o n s é q u e n t , cent fois plus 
forte que celle d ' un boulet de canon , et sur
passait celle de la terre dans son o rb i t e . 

Le 20 oc tobre IJ5Q , on en v i t , en A n 
gleterre , u n au t re dont la d i rec t ion étai t d u 
nord au sud. Sa descr ipt ion se t rouve dans les 
Transactions philosophiques . .vol. Si, par t , i , 
xi ». 3i , 32 et 33. 

Le io ma i 1 7 6 0 , ent re 9 et 10 heures d u 
mat in , il en p a r u t u n au t r e dans l 'Amér ique 
sep ten t r iona le , qu i se dir igeai t du n o r d au s u d , 
et qui bri l lai t d 'un vif éc la t , malgré le beau tems 
qu ' i l faisait. Ce globe é p r o u v a successivement 
trois violentes explos ions , suivies d ' u n e espèce 
de rou l emen t e t qui furent en tendues dans d i 
vers l ieux éloignés de 80 milles. W i n t h r o p a 
donné , dans les Transactions philosophiques 
{ 2 ) , des détails sur ce m e t t r e , qu i ne d u r a 
que 4 minu tes . 

Le r i novembre 1761 , on vit dans p lus ieurs 
provinces dé France u n au t r e de ces bolides , 
don t la re la t ion se t r o u v e dans VHistoire de 
l'Académie des Sciences p o u r 1761 (3). Ce mé
téore se dissipa aux environs de Di jon en u n 
grand n o m b r e de fragmens , et avec u n b ru i t 
t e r r ib l e ; plusieurs personnes crurent»voi r d u 
feu près d'elles. U n de ces f ragmens é tant 
t ombe sur u n e maison , la réduis i t en c e n d r e s , 
ainsi que le r appo i t en t les Mémoires de L'Aca~ 
demie de JJljon } T . 1 , p . 4 2-

(2) Philos. Trans, vol. 5 a , part, i , jiag. 6. 

0) Page 38. 
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Le 23 juil let 1 7 6 2 , p a r u t u n globe d e feu 
qui a été décrit t rès au long par Silberschhig (1) . 
11 se manifesta d 'abord presque au Z é n i t h , dans 
les environs de Leipzig et de Z e i t e , u n e pet i te 
étoile q u i , augmen tan t peu-à-peu de g randeur 
appa ren te , devint u n e masse enflammée d e n 
tée i r r é g u l i è r e m e n t , qui pa ru t ensuite s ' a r ron
dir davantage , et p r e n d i e u n e queue , dans l a 
quel le semblaient se former d 'autres petits glo
bes. Ce m é t é o r e , se d i i igea du sud sud-ouest au 
n o r d - n o r d - e s t , en passant au-dessus de W i t -
t emberg et de P o t s d a m , et après avoir t ou rné 
sur son a x e , il fit explosion quelques milles 
au-delà de cette dern iè re ville avec un bru i t 
épouvan tab le , suivi , comme à l ' o rd ina i re ,d 'une 
espèce de rou lemen t : on avait aussi en t endu 
u n e sorte cle sifflement lors de son passage. 
Cette dé tona t io ru fu t e n t e n d u e dans des l ieux 
éloignés de 2 0 m m e s , tels que P e r n b u r g , p.rès 
de 10 minu tes après l 'explosion . La lumière du 
météore était t r è s -b lanche et semblable à celle 
des éclairs , et i l lumina u n e circonférence de 60 
l ieues de te r ra in . Silbcrschlag évalue à 1 0 , 0 0 0 
toises la vitesse de la de rn iè re seconde , mais il 
n e cherche à l ' expl iquer que par les loix con
nues d e l a p e s a n t e u r des co rps , en supposan tune 
chute de 10 milles a l lemands de h a u t e u r ; mais 
alors ce météore aura i t dû être visible pendan t 
3 minutes 28 secondes , tandis qu'i l para î t n ' a 
v o i r pas duré plus d 'une m i n u t e . Malgré la 
résistance de l 'air , cette rapidi té était peut -ê t re 

(1) Theorie der, am 23 Julii erschienen Feuer

kugel. Magdeburg, 1 7 6 4 , in-i°. 
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encore plus considérable que ne l 'estime SU— 
barschlag ; car , salon tou te apparence , ce 
corps avait déjà aupa ravan t et i ndépendam
m e n t de sa chute , u n "mouvement p ropre 
aussi bien q u e d 'autres bolides , don t la d i 
rect ion était encore b e a u c o u p plus inc l inée . 
La hau t eu r perpendicu la i re étai t , lors de la 
p remière observat ion , d 'un p e u plus de 19 
milles , et lors de l 'explosion , de plus de 4 , e t 
le d iamètre d 'au moins 5 o 6 toises ou 3 o 3 6 p ieds 
de Par is . 

Le globe de l'eu d u 17 ju i l le t 1 7 7 1 , qu i t r a 
versa du n o r d au sud l ' A n g l e t e r r e , et u n e 
g rande part ie de la F rance , a é té observé par 
La lande et par beaucoup d ' au t res . On t rouve à 
ce sujet u n Mémoire de Leroy pa rmi ceux de 
VAcadémie des Sciences, p o u r 1 7 7 1 , p . 6 6 8 . 
Son d iamètre apparen t surpassait celui de la 
ple ine lune -y il lit explosion au sud-sud-ouest 
cle P a r i s , et causa u n éb ran l emen t semblable 
à u n t remblement de ter re . Lor squ 'on l ' aper
çut pour la première fois , il devait être élevé 
de 4 1 , 0 7 6 foises au-dessus de la ter re , et de 
2 0 , 0 9 8 lorsqu' i l se dissipa. 

Le 3 i octobre 1 7 7 9 , Page et R i t t enhouse 
observèrent en Amér ique u n de ces globes , 
don t ils on t publ ié la descr ip t ion dans les 
Transactions de la Société Américaine ( 1 ) . 
Il t r a îno i t après lu i u n e longue q u e u e ser
pentan te ; sa h a u t e u r pe rpend icu la i re , telle 
q u ' o n l 'a observée , était de 60 milles a n -

(1) Philos. Trans. of ths Amerizan Society , vol- » j 

page i 7 3 . 
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glais , et son d iamèt re d ' au moins 2 cle ces 
mil les. Q u a n t à sa vitesse , q u ' o n n e p u t évaluer 
exac temen t , elle étai t t r op g rande p o u r qu 'e l le 
p û t ê t re a t t r ibuée u n i q u e m e n t à sa t endance 
vers la t e r r e . 

Le 18 aoû t 178З , on en vit u n q u i t raversa 
l 'Angle te r re et la F r a n c e à -peu-près dans la 
m ê m e d i rec t ion que celui de 1771 , et q u ' o n 
di t avoir été aussi vu à P iome. E n Ang le t e r r e 
ce météore a é t é observé et décri t p a r Ca
val lo , A u b e r t , C o o p e r , E d g e w o r t h , Blagdeu 
et P igot , dans les Transactions philosophiques, 
vol 7 4 , p a r t . i . E n F r a n c e , La lande est du 
n o m b r e de ceux qui l 'ont observé. Le baron 
de Berns tor f en a aussi r e n d u compte dans 
le Journal de physique p o u r 1784 . E n A n 
gleterre sa h a u t e u r l u t est imée de 55 à 60 
milles , mesure du pays ; sa rap id i té de 20 à 40 
de ces mêmes milles pa r seconde : d 'après cet te 
vitesse , il aura i t t raversé tou te la G r a n d e -
Bre tagne en u n e demi-minute , se serait fait 
apercevoi r u n e m i n u t e après a R o m e , et 
au r a i t fait le tour de la te r re en 2 2 minu tes de 
tems. Cavallo est ime son d iamètre de 1 0 7 0 
\ a r d s , mais , selon Blagden , la p lus pet i te d i 
mens ion étai t de l mil le a n g l a i s , et la plus 
g r a n d e de -. Les observateurs Français n 'éva
lua ien t d ' abord sa rapidi té qu ' à ю5г toises pa r 
seconde ; sa h a u t e u r d ' abord à 5 7 2 5 toises , 
ou env i ron 2 l ieues *• au-dessus des nuages , 
de r r iè re lesquels elle se fit voir sur l 'hor izon 
de Londre s ; sa h a u t e u r , sur l 'horizon de 
P a r i s , de i 5 i 8 toises au-dessus de la surface 
de ce n u a g e , et son épaisseur , avant l ' explo
sion , de 216 p ieds . Mais ces observateurs eux-
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mômes conviennen t que leurs calculs pèchen t 
p lu tô t par défaut que par excès 5 et en effet, 
o n peu t dédui re des résultats plus forts , n o n -
S e u l e m e n t des observat ions m ê m e faites à 
c e t t e occasion , mais aussi de toutes celles q u i 
ont eu l e s bolides pou r o b j e t , l o r s q u ' e l l e s on t 
été faites avec que lque précis ion. L 'ac t ion de 
la pesan teu r n ' é t a i t év idemment pas la seule 
force q u i agît S u r ce globle , car elle n ' a u 
ra i t pu lui d o n n e r u n e direct ion obl ique , et 
lui faire , en quelque s o r t e , raser la t e r r e . Il 
fau t donc admet t re une au t r e force m o t r i c e , 
et c e l l e - c i , selon l e s calculs de M. Berns tor f , 
devait égaler au moins c e l l e d ' u n corps pesant 
q u i tombera i t d 'une h a u t e u r de i 5 lieues f ran
çaises. Ce bolide pa ru t d ' a bo rd de la g r a n 
deur d e J u p i t e r , puis d e c e l l e de la lune , et 
plus g rand encore lorsqu' i l éclata. Il c h a n 
geai t souvent de forme , para issant tan tô t a r 
r o n d i , t an tô t a l longé. Sa lumiè re étai t t rès -
inégale ; on pouva i t d is t inguer des points plus 
ou moins éclairés ; on r emarqua i t m ê m e , dans 
son i n t é r i e u r , u n e espèce de mouvemen t o u de 
bou i l lonnemen t . Il se divisa e n p lusieurs pe 
ti tes masses , q u i c o n t i n u è r e n t d 'avancer en
semble , en occupan t dans le ciel u n espaça 
-d 'environ i 5 ° . Cavallo et Pigot disent avoir 
en t endu u n e explosion d i x minu tes après cette 
dispersion. Cooper r e m a r q u a aussi deux ex
plosions qu ' i l compare à c e l l e d ' u n canon d î 
9 l i v . 

Le 4 octobre 1 7 8 3 , . on aperçu t encore u n 
globe de f e u e n Angle te r re . Celui-ci a éfcé dé 
crit p a r Blagden dans le m ê m e volume des 
Transactions philosophiques. Il ne du ra q u e 
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quelques s econdes , para issant d ' abord ressem
bler à u n e étoile t o m b a n t e , et augmen tan t 
beaucoup de grosseur dans sa descente. Phig-
den estime son élévation à 4° ou 5o milles 
anglais , et sa rapidi té à 12 de ces milles pa r 
seconde . 

§. IV. Réfutation de divers systèmes proposés 
jusqu' ici. 

J u s q u ' à p résen t tout ce qu 'on sait avec cer
t i tude sur les bolides se rédui t à quelques no 
tices h is tor iques , sans que p e r s o n n e , à ma 
connoissance , ai t encore p u expl iquer , d 'une 
man iè re satisfaisante , la cause de ces météores . 
Voic i à-peu-près quels sont les divers systèmes 
des physic iens . 

( I . ) P lus ieurs d ' en t r ' eux on t cru que les bo
lides ava ien t la m ê m e or igine que les aurores 
boréa les qu' i ls a t t r ibuaient à la lumière zodia
cale . Ils se sont fondés pr inc ipalement sur ce 
q u ' u n g rand nombre d ' en t r ' eux se dirige du 
n o r d au sud. Les exemples de ces g lobes , que 
j ' a i r appor tés dans le §. p r é c é d e n t , p rouven t 
qu ' i ls se dir igent éga lement vers tous les points 
de l 'hor izon , et qu ' i ls ne- sont pas p lus f ré-
quens du côté du no rd que de tou t au t re ; ce 
qui suffit p o u r réfuter cette opin ion : ils 
diffèrent d 'ai l leurs t rop des aurores bo réa 
les pa r leurs divers caractères , tels que l eur 
lumiè re plus vive , l eu r i o rme d é t e r m i n é e , et 
pa r 4a fumée et les étincelles qu' i ls l a n c e n t , 
pa r l eur explosion avec u n g rand b r u i t , e tc . , 

p o u r 
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p o u r qu 'on puisse , avec Ja inoindre vra isem
blance , leur a t t r ibuer la m ê m e o r i g i n e ^ 

( I I . ) Vassal i-Eandi les regarde comme p r o 
dui ts par la mat ière é lec t r ique passant d ' u n 
l ieu de l ' a tmosphère qui en est surchargé dans 
u n autre qui en cont ient moins . Il défend 
cette idée dans son Memoria sopra il bolide 
publ ié en 1787 ; ouvrage don t j ' au ra i s volon
tiers fait usage si j ' avais pu me le p rocure r , 
aussi bien que dans les Lettere Jisico-meteoro-
logiche de' celeberrimi Fisici Qennebier, Saus
sure , e Toaldo , cou risposte di A. M. gas
sali. T o r i n o , 1789 , ¿«-8°. 

V o i c i , selon u m i , ce q u ' o n p e u t objecter 
cont re ce système ingén ieux . 

( a) Il n e peu t y avoir d 'éclair ou d 'é t incel le 
é lec t r ique que lorsque la mat iè re é lec t r ique , 
accumulée dans u n corps conduc teu r , passe 
dans u n au t r e corps qui en renferme moins ; 
mais à u n e h a u t e u r de 19 milles a l l emands 
et plus (3o ou 35 l i eues ) , où se manifes tent 
les globes de feu , il ne peu t y avoir ni vapeur , 
n i au t r e mat ière conduc t r ice dans laquel le le 
fluide é lec t r ique puisse s 'amasser , comme il 
le fait dans les nuées d 'orages . L ' expé r i ence 
p rouve en ou t re que dans le vide ou dans u n air 
t r è s - ra ré f i é , il est difficile de charger u n con
duc t eu r électr ique , parce que r ien ne s 'oppose 
alors k la force expansive de l 'électricité , et 
n ' e m p ê c h e ce fluide de se dissiper. Il ne sau
ra i t donc être ques t ion que d 'une électr ic i té 
l ibre , et n o n de l 'é lectr ici té dans son-état d ' u 
n i o n avec u n corps. Mais on ne saura i t conce
voi r c o m m e n t u n fluide é lec t r ique l ibre p o u r 
ra i t s ' accumuler en une masse d 'une forme si 

Volume i5. V 
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b ien d é t e r m i n é e , et c o m m e n t il pour ra i t c o n 
server cette m ê m e forme en avançan t avec u n e 
telle rapid i té , et en r é p a n d a n t en même-tems 
u n e lumière si v ive . N'est- i l pas plus p robab le 
qu ' i l se dissiperait et formerai t des météores de 
l 'espèce de i ' aurore boréa le , ainsi qu 'on le re
m a r q u e lors des expér iences électr iques faites 
dans u n a i r très-rarélié ? 

Yassali ( p . 12.4, 1 2 . 5 ) p r é t e n d en ou t re q u e 
les bol ides ont l ieu lorsque l 'é lectr ici té l ibre a 
p o u r condncteur^des vapeurs t rès- tenues , mais 
q u e si les vapeurs sont plus grossières , on a 
alors de ces coups de t onne r r e qui on t lieu-
quelquefois par u n tems se re in , et don t il fait 
voir q u e plus ieurs au t eu r s anciens ont pa r lé , 
n o t a m m e n t H o m è r e (1) et Virgi le (2). Mais les 
t émoignages des anc iens accou tumés à ad
me t t r e , sans examen , t ou te s sortes de fables , 
n e sont d ' a u c u n poids en phys ique . I l n e faut 
pas m ê m e croire que ces poètes aient p r é t e n d u 
r a p p o r t e r des faits véri tables ; car , p a r m i les 
m o d e r n e s , on ne conna î t a u c u n exemple b i en 
avé ré de semblables tonner res pa r u n tems se
r e i n . On p e u t m ê m e regarde r a priori ce p h é 
n o m è n e qpmrne impossible , n 'y ayan t po in t 
d a n s ce cas de ma t i è re où il puisse , comme 
dans les orages , s ' accumule r u n e é lec t r ic i té 
suffisante. On p e u t ê t re assuré que lors des 
t onne r r e s qu 'on a di t être de cet te espèce , i l 
y avai t tou jours au moins u n pet i t n u a g e d a n s 
le ciel , que lque beau et que lque clair que 

( 1 ) Odyss. XX. n 3 , 1 1 4 . 
(2) Georg. I. 487 . 
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( i ) Schriften der Berliner Çesellsch. naturfarsch. 

freund, torii. 9 , P ag- 44-

V a 

celui-ci p û t être d 'a i l leurs . M . G r o n a u (1) r ap 
po r t e quelques exemples d ' incendies causés 
pa r u n de ces coups de tonne r re , qu i n e sont 

Î•récédés ni suivis d ' aucun au t r e . I l serait éga-
ement possible q u ' u n bolide , paraisssant p a r 

u n teros serein , p û t être pris p o u r u n éclair. 
(è) L 'expl ica t ion pa r le fluide é lec t r ique 

cad re mal ayec la d i rect ion en l igne d r o i t e , 
q u e les bolides affectent toujours , et q u e les 
éclairs à la véri té suivent aussi que lque fo i s , 
mais t rès - ra rement . D 'a i l leurs le m o u v e m e n t 
des bolides , tou jours dir igé ob l iquemen t de 
l iant en bas , et qui pa ra î t t en i r encore p l u 
t ô t de • la pa rabo le que de la l igne d r o i t e , 
s ' annonce év idemment comme l'effet de la p e 
san teur . 

( c ) L ' inf lammat ion rée l le de ces globes de 
feu , dans la p l u p a r t des cas , et les f l a m m e s , 
la fumée et les étincelles qu ' i ls l a n c e n t , sou
ven t m ê m e pa r des ouver tures , n e so*t pas 
des circonstances favorables à cet te t loct r ine . 

( d) Le brui t qu' i ls font en c revant ne s a u 
ra i t s 'expl iquer n o n plus pa r le passage de l ' é 
lectr ici té l ibre à t ravers l ' a tmosphère , car ce 
fluide , comme on sait , ne p rodu i t a u c u n 
b r u i t 'sensible lorsqu ' i l se meu t dans l 'é ta t de 
l ibe r té . Enco re moins p o u r r a i t - o n , par- là , 
expl iquer d ' une man iè re satisfaisante les ex 
plosions répétées qu'on, a plusieurs ibis r e 
m a r q u é e s , et la séparat ion de ces globes p lus 
p e t i t s , q u i , après leur dispersion , con t inuen t 
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de suivre la même d i r ec t i on , ce que font aussi 
souven t les f ragmens. 

Re imafus (1) observe b ien , avec ra ison , que 
les globes de feu ne peuven t s 'expliquer pa r Ja 
seule- électricité , mais il r econna î t d ' a i l l e u r s , 
avec Le roy et p lus ieurs autres p h y s i c i e n s , 
q u ' o n n e peu t en donne r aucune expl ica t ion 
satisfaisante , ce qui vau t encore m i e u x que 
d ' en donne r u n e qui ne s 'accorde pas avec la 
sa ine phys ique . 

( III . ) Silberschlag £2) t ache de les expl iquer 

f iar des vapeurs visqueuses et hui leuses q u i , à 
'en croire , se seraient élevées et amassées dans 

les hau t e s régions de l ' a tmosphère . E e r g m a n n 
(3) conjec ture aussi q u e les bolides les moins 
élevés peuven t avoir cet te o r ig ine . Voici ce 
q u ' o n p e u t r é p o n d r e à cette hypo thèse , qui p a 
r a î t encore moins vraisemblable que la p récé 
den t e . 

( a ) * A u n e h a u t e u r , telle que celle où se 
son.t fait voir cer ta ins globes de feu , et où 
l 'a ir est p lus ieurs milliers de fois plus r a re 
q u ' à la surface de la t e r re , il est impossible , 
qu'i l se rassemble , soit sous forme de va 
p e u r s , soit sous tou te au t r e , u n e quan t i t é de 
ma t i è r e suffisante p o u r former u n e accumula 
t i on semblable. Il faut aussi r emarque r qu 'on 
n e p r e n d o rd ina i r emen t garde à ces météores , 
q u e lorsqu' i ls a t t i ren t sur eux l ' a t t en t ion pa r 
l eu r lumière tou jours plus vive , à mesure 

(1) Vom. Blitze. Hamburg, 1 7 7 8 , in-S". pag. 568. 

(2) Voy-ez sa Theorie. 
(3) Voyez sa Geographie Physique. 
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qu'ils s ' approchent . Il faut donc qu' i ls se for 
m e n t dans des rég ions beaucoup plus élevées 
q u e celles même où l 'on commence à les 
ape rcevo i r , et il est bien moins probable e n 
core q u ' u n e tel le accumula t ion puisse y avoir 
l ieu. 

( U n e simple aggréga t ion de vapeurs ra res 
ne serait pas susceptible de se mouvoi r avec 
u n e vitesse 1 0 0 fois p lus grande que celle 
d ' un boulet de canon , et de conserver cet te 

Ît rodigieuse rapid i té p e n d a n t u n trajet aussi 
ong. Il est b e a u c o u p plus vraisemblable q u e 

ces vapeurs se dissiperaient dès le p r e m i e r m o 
m e n t . 

( c ) Cette expl icat ion est d 'ai l leurs démen t i e 
pa r la di rect ion dans laquelle les bolides se 
m e u v e n t , et qui a n n o n c e que ces corps o n t 
u n e pesan teur s'pécifîque considérable , m a l g r é 
leur g r a n d e di la ta t ion . 

(d) Des substances à l 'é tat de vapeurs n e 
pour ra i en t ép rouve r u n e inf lammation si vive 
et si durable dans u n air aussi r a r e . 

( (?) Enfin u n e simple aggrégat ion de fluides 
élastiques dans les hau tes rég ions de l ' a tmos 
p h è r e ne p e u t ê t re n o n plus la cause de ces 
exp los ions , d o n t le-fracas est e n t e n d u d ' u n e 
dis tance très - considérable , pa r exemple , de 
3o ou 4 ° lieues , car la dé tona t ion doi t ê t r e 
prodigieuse p o u r se faire e u t e n d r e d 'auss i 
loin , au mi l ieu d 'un air d o n t la r a r e t é con
t r a r i e nécessai rement la t ransmission du son , 
et elle suppose d 'ai l leurs u n e enveloppe bien, 
au t r emen t dense et t enace que des vapeurs n e 
le saura ient ê t re . 

V a 
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( IV . ) Toa ldo {Letterefisico meteorologiche t 

déjà c i t ées ) et p lus ieurs aut res a u t e u r s , r e 
ga rden t ces météores comme produi t s pa r la 
combust ion d 'une longue t ra înée de gaz h y 
d rogène . On p e u t j u g e r , p a r ce qui s u i t , q u e 
cet te expl icat ion n 'es t po in t recevable . 

( a ) Des vapeur s inf lammables n e saura ien t 
se r éun i r en masses d ' une figure dé te rminée ; 
et de l eu r c o m b u s t i o n , il résul tera i t au p lus 
u n e espèce d ' au ro re boréale qui n 'affecterait 
a u c u n e forme régul iè re . 

(ò) O n a plus de pe ine encore à s ' imaginer 
qu ' i l puisse e x i s t e r , dans l ' a t m o s p h è r e , u n e 
t r a înée de gaz inf lammable d 'une g randeur 
tel le qu 'e l le r ègne au-dessus d 'une vaste é ten
d u e de pays , et qu ' en la p a r c o u r a n t la f lamme 
affecte cons tamment la m ê m e figure. 

( c ) A u n e élévat ion où l 'air est si r a r e , le 
gaz inf lammable n e pour ra i t brû ler avec la lu» 
miè re vive et d ' une b l ancheur éblouissante , 
q u ' o n r e m a r q u e toujours dans les bolides. 

(d) Cette h y p o t h è s e n ' exp l ique pas non plus 
l a di rect ion dans laquel le ces corps se m e u 
ven t tou jours o b l i q u e m e n t , suivant u n e l igne , 
soit d ro i te , soit pa rabo l ique ; d i rec t ion qu i 
p r o u v e l 'ac t ion de la pesan teu r . 

• ( e ) L 'explos ion des bolides n e su i t p o i n t 
imméd ia t emen t leur a p p a r i t i o n , comme il a r 
r ivera i t s'ils é t a i en t formés de gaz hydrogène . 
El le n ' a l ieu que lorsqu ' i ls on t déjà p a r c o u r u 
beaucoup d 'espace . 

(./") C'est en é té q u e la put réfac t ion des subs
tances animales et végétafcs développe le p lus 
d 'a ir inflammable. Cependan t les globes de feu 
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ne sont pas plus c o m m u n s dans cet te saison 
q u e dans les aut res . 

( V. ) Maske lyne con jec tu re que ce sont des 
corps denses p e r m a n e n s qui se meuven t a u t o u r 
d u soleil. Hevelius ( 1 ) , Wall is ( 2 ) , e t l l a r t s o e -
ke r (3) les ont pare i l l ement regardés c o m m e 
des corps analogues aux comètes . Enfin Blag-
den (4) di t que que lques physiciens les on t pr i s 
aussi p o u r des espèces de comètes a p p a r t e n a n t 
à la t e r re . 

( V I ) Halley ( 5 ) les a t t r ihue à u n e ma t i è r e 
d isséminée dans tou t l 'espace , mais q u i s 'é-
t a n t accumulée dans u n p o i n t , est r e n c o n t r é e 
pa r la te r re avant d 'avoir p u se po r t e r avec 
rap id i t é vers le soleil . 

Ces dernières opinions sont peu t -ê t re p lus 
p robab les que les a u t r e s ; c e p e n d a n t on p o u r 
ra i t objecter cont re l ' hypo thèse de Ha l l ey , q u e 
ce qu' i l y a dans le m o u v e m e n t des globes d e 
feu d ' inexplicable pa r la simple t endance de 
ce6 corps vers la t e r re , ne pou r r a i t être e x 
pl iqué pa r celui de la ter re dans son o r b i t e , 
n i par la force d ' a t t rac t ion d u so l e i l , p u i s q u e 
les globes de feu n e se meuven t pas seu lement 
dans u n e di rect ion opposée à celle de la t e r r e , n i 
d u côte où se t rouve alors le soleil ; mais a u s s i , 
dans tou te au t r e d i rec t ion d iversement incl i 
n é e ou même cont ra i re à celle que l 'on suppose . 
Leur m a r c h e n-'est don t assujettie à aucune loi 

(1) Came'tngrapkie. 

(2) Phil. Traits, tora. J 3 , n°. 55 , pag. 568 . 
(3) Conjectures de Physique. La Haye , 1707—4710. 
C4) Philos. Trans. vol- 74 > Part, 1. 
(5) Phil. Trans. n°. 34 

V 4 
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semblable ,et ils para issent doués , comme les 
corps célestes , d ' un m o u v e m e n t qui leur est 
p ropre . A u surplus n ' é t an t en état d 'observer 
q u ' u n e si petite par t ie de leurs cours , nous 
n e saur ions dé t e rmine r si l 'on peu t les r ega r 
der comme des espèces de comètes qu i se m e u 
vent , soit au tou r du so le i l , soit a u t o u r de la 
t e r r e , ou s i , pa r l'effet d 'une impuls ion q u e l 
conque , ils se d i r igent en l igne droi te dans 
l 'espace , j u squ ' à ce qu ' i ls v i ennen t à r e n c o n 
t re r u n corps cé les te , pa r l 'a t t ract ion d u q u e l 
l e u r d i rect ion soit changée . 

Qu ' i l mé soit permis de r emarque r , au sujet 
des diverses expl icat ions de ces m é t é o r e s , com
bien il est difficile aux sa vans de se d é f e n d r e , 
dans leurs théor ies , d 'une sorte de p réd i lec 
t i on p o u r les diverses b ranches des sciences qui 
o n t p r inc ipa lement at t i ré leur a t ten t ion . Berg-
manïi , qui s 'était livré à des recherches sur les 
au rores boréales , c r u t y découvr i r la cause des 
bo l ides .Becca i iae t son élèveVassali qui s 'étaient 
p r inc ipa l emen t occupés d 'électrici té , on t r e 
ga rdé ces globes s implement comme des p h é 
nomènes électr iques. Lavois ier , à qui l'on doi t 
t a n t de découver tes sur les í luides aeriformes , 
e t T o a l d o , en sa qual i té de météorologis te , n e 
veulen t y voir que des gaz. Q u a n t aux a s t ro 
n o m e s I l a l l e y , f level ius et Maske lyne , ils les 
r e g a r d e n t comme des corps célestes : c'est ainsi 
que p lus ieurs minéra logis tes , familiarisés avec 
les p h é n o m è n e s qu 'offrent les cont rées volca
n i q u e s , r ega rden t comme produi tes par le feu 
plus ieurs substances que d ' a u t r e s , moins ac
cou tumés aux y o l c a n s , pensent être d 'or ig ine 
nep lun ienne . ' 
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$. V . Nature des bolides. 

M a i n t e n a n t , si nous r é sumons tou t ce qu i 
précède , nous pour rons conc lure , avec u n e 
vraisemblance t rès-approchante de la ce r t i tude : 

i ° . Q u e les bolides ne sont occasionnés n i 
pa r la matière~de l ' au ro re bo réa l e accumulée , 
n i par le passage de l 'é lectr ici té d 'un lieu de 
l ' a tmosphère dans u n a u t r e , n i p a r u n amas 
de fluides inflammables dans les hau t e s r é -

fdons de l 'air , n i enfin par la combust ion d 'une 
ongue t ra înée de gaz hydrogène . 

Mais a ° . que l eur sub tance doit posséder u n e 
densi té et u n e pesan teur assez cons idé r ab l e , 
pu isque , malgré son ex t r ême di la ta t ion , el le 
conserve encore assez de consistance p o u r 
con t inue r d ' avancer avec u n e rapid i té p r o 
digieuse , sans ê t re dissipée p a r la résis tance 
de l 'air. 

3 ° . Que cet te mat iè re fluide et t enace se t rouve 
dans u n état p â t e u x , occasionné , selon tou te 
a p p a r e n c e , p a r l 'act ion d u f e u , a t t e n d u que 
les globes changen t souvent de forme , pa 
raissant t an tô t a r r o n d i s , t an tô t a l l o n g é s , e t 
que d 'ai l leurs l ' augmenta t ion de g r a n d e u r 
qu' i ls ép rouven t jusqu 'à l eu r d é t o n a t i o n , doi t 
faire croi re , aussi bien q u e cette d e r n i è r e , qu ' i ls 
sont dilatés par u n fluide é las t ique . 

4°. Q u ' u n e mat iè re aussi dense n ' a p u , 
n i se former à u n e telle h a u t e u r p a r la r éu 
n ion de mat ières disséminées dans l ' a tmos
p h è r e , ni ê t re lancée pa r u n e force t e r res t r e . 

5°. Qu ' aucune force ter res t re c o n n u e n 'es t 
d 'a i l leurs en éta t de d o n n e r , à un corps sein-
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b l a b l e , u n e impuls ion aussi rap ide et dans u n e 
direct ion p resque paral lèle à l 'hor izon. 

6 ° . Q u e pa r conséquent cette mat ière n 'a 
pas pr imi t ivement commencé p a r s 'élever pour 
r e t o m b e r ensui te , mais qu 'e l le se t rouvai t r é 
p a n d u e dans l ' e space , d 'où elle est descendue 
su r no t r e p lanè te . 

Q u a n t à m o i , le système que je vais exposer 
me para î t le seul q u i puisse s 'accorder avec les 
observat ions laites j u s q u ' i c i , et q u i n e sdit 
d 'a i l leurs po in t cont ra i re a u x pr incipes de 
phys ique généra lement admis. If me para î t 
d 'a i l leurs confirmé pa r la n a t u r e des subs tan
ces t rouvées sur les l i eux o ù les bolides sont 
t ombés . 

O n sait que no t r e p lanè te est composée de 
divers pr incipes , soit t e r r eux , soit inétalli-.-
ques , o u autres , p a r m i lesquels le 1er est u n 
des plus r é p a n d u s . O n conjecture aussi que les 
au t res corps célestes sont formés de matières 
a n a l o g u e s , ou m ê m e tout-à-fait s e m b l a b l e s , 

auo ique mêlées et p robablement modifiées 
'une man iè r e t rès-var iée . Il doit de m ê m e se 

t rouve r dans l ' a tmosphère beaucoup de m a 
t ières grossières rassemblées en peti tes masses , 
sans t en i r à aucun des corps célestes p r o p r e 
m e n t d i t s , e t q u i é t an t mises en m o u v e m e n t 
p a r des forces project ives ou at tract ives , con
t i n u e n t d ' a v a n c e r , j u squ ' à ce qu ' a r r ivan t aux 
l imites de la sphère d'activité de la te r re , ou de 
tou t au t r e corps céleste , ces matières soient 
dé te rminées à s'y précipi ter pa r l 'action de la 
pesan teur . L e u r m o u v e m e n t , d 'une rapid i té 
ex t rême , é t an t enco re accélère par la force 
d ' a t t r ac t ion de la t e r re , do i t nécessa i r emen t , 
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a u moyen d u frot tement des molécules de l ' a i r , 
exci ter dans u n e telle masse u n degré de cha
l e u r et d 'é lectr ici té capable d e la me t t r e dans 
u n état d incandescence ; et d 'y développer 
beaucoup de vapeurs et de lluides a é r i f o r m e s , 
qu i , a u g m ^ p t a n t r ap idemen t son volume , 
do ivent finir p a r la faire c r e v e r , lorsqu'el les 
l 'ont d i s tendu excess ivement . 

Quehpies -uns on t nié que ces corps pussen t 
ê t r e dans u n vér i table é ta t de combus t ion , 

Fr é t endan t qu 'à u n e h a u t e u r aussi g r ande 
air devai t ê t re t rop rare et t rop i m p u r pou r 

cela . Mais on i gno re abso lument à quelle h a u 
t eu r l 'a i r cesse e n t i è r e m e n t d 'ê tre p r o p r e à la 
combus t ion , et en s u p p o s a n t q u ' e n effet il y 
soit peu p r o p r e , cet te c i rcons tance est p lus 
q u e compensée pa r la rap id i té avec laquel le 
se m e u v e n t les bolides pa r l 'agilation de l 'air 
a ins i q u e p a r l e f rot tement qu i en résul tent . L a 
n a t u r e m ê m e d e la substance enf lammée p e u t 
d 'a i l leurs y cont r ibuer , ca r o n compte le s o u 
fre pa rmi les pr incipes cons t i tuans de q u e l 
ques-unes de ces diverses masses , et l 'on sait 
q u e cette substance peu t brûTer d a n s la ma
chine p n e u m a t i q u e au mi l ieu d ' u n a i r si r a r e , 
q u e tou t au t re corps n e p o u r r a i t s'y enf lammer . 

$. V I . Etoiles tombantes. 

Selon tou te a p p a r e n c e , les ^toiles tombantes 
ne diffèrent des bolides , q u ' e n ce que Je m o u 
vement rap ide , qu i est par t icu l ie r à ces masses , 
fait passer les p remières à u n e t rop grande-
dis tance de la terre p o u r que son a t t rac t ion 
puisse agir sur elles. Elles n e t raversent donc 
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que les plus hau tes régions de l 'a tmosphère , 
et là , ou elles occasionnent u n météore élec
t r ique i n s t a n t a n é , ou b ien elles s 'enflamment 
rée l l ement , mais seulement p o u r quelques 
instans , la ra re té de l 'air ne pe rmet tan t pas 
que cette inf lammation con t inue lorsque ces 
masses s 'éloignent encore plus de la te r re . C'est 
p robab lemen t à cela que se r appor te le météore 
men t ionné pa r M. Schroeter ( Voyez ses Frag
ments séleno-topograph. p . 5o3 ) , qui dit avoir 
vu deux petits amas d 'ét incelles d 'une lumière 
b l a n c h â t r e , t raverser le champ de son téles
cope paral lè lement l 'un à l ' au t ie . A p rop re 
m e n t p a r l e r , les étoiles dites tombantes ne l'ont 
que se d i r iger en ligrie droi te d 'un l ieu du 
ciel à u n au t re , et se dissipent aussitôt après . 
L e u r rpu te appa ren t e comprend v quelquefois 
la plus g rande par t ie du ciel , quelquefois 
aussi on ne l eur voit pa rcour i r que quelques 
degrés ; elles lancent assez souvent des é t in 
celles. Q u a n t à leur h a u t e u r , je ne sache pas 
que l 'on ait f a i t , j usqu ' à p r é s e n t , des obser
vat ions sur cet objet : je sais seu lement que , 
selon le témoignage de Bridone et de Saussure , 
l eur h a u t e u r appa ren t e ne paraissai t pas 
mo indre au sommet de l 'E tna et du M o n t -
Blanc q u ' a u pied de ces mêmes mon tagnes . 
On devrai t bien s 'occuper de dé t e rmine r l 'élé
vat ion et la di rect ion de ces m é t é o r e s , au 
moyen d 'observat ions s imul tanées faites dans 
plusieurs l ieux éloignés les u n s des au t res . 

P robab lemen t les étoiles tombantes dont je 
viens de par ler , ne sont pas les seules météores 
l u m i n e u x qui offrent les mêmes apparences : 
i l p e u t y en avoir don t la n a t u r e et l 'or igine 
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s o i e n t en t iè rement différentes. Que lques -uns 
semblent être des p h é n o m è n e s p u r e m e n t é lec 
t r iques , comme ceux observés pa r Beccaria : 
tandis qu 'on trouve dans Sifberschlag, Théor. 
der 1762 Erschien Feuerkugel, p . 4 6 j des 
exemples d'étoiles t omban tes qui , à l ' endro i t 

^le leur chute , on t laissé ap rè s elles u n e masse 
visqueuse semblable à de la g o m m e . 

Il est parlé dans le recuei l i n t i t u l é : Comment, 
de rebus in scientiâ naturali et medicina ges-
tis j vol . X X V I , pars I , p . 179 , d ' u n e masse 
spongieuse de cou leur grise , ressemblant au 
foie de souf re , et r en fe rman t de l 'alkali vo 
l a t i l , t rouvé , dit-on , p rès de Cpb len tz . 

Dans G a s s e n d i , Phys. sect . I I I , l ib. I I , 
cap . V I I , et dans les Ephem. natur. Curios. 
cent . I I , ann . 9 , obs. 71 , o n lit encore d ' a u 
tres descript ions semblable^. 

Il serait possible que ces masses s e fussent 
formées dans l ' a tmosphère , q u o i q u ' à u n e é lé
va t ion bien infér ieure à celle où l 'on observe 
les globes de feu ; mais cê q u i pa ra î t enco re 
plus vjRiisembiable, c'est qu 'e l les ont u n e o r i 
gine pareil le à celle des feux-fol lets (a) , e t 
qu'elles p rov iennen t dé mat iè res visqueuses , 
soit animales , soit végétales , qui on t été dé
gagées pa r la putréfact ion , et qu i p a r l'effet 

(a) J'ai eu moi -même, en 1781 , occasion d'observer en 
petit une espèce de feu-follet occasionné par une matière 
gélatineuse. Je me promenais en voiture dans le parc de 
Dresde , par un tems fort chaud , immédiatement après le 
soleil couché , et lorsqu'il venait de pleuvoir ; j'aperçus 
dans l'herbe humide beaucoup de points brillans que ta 
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de la légèreté spécifique d u gaz inf lammable 
des m a r a i s , se sont élevés à une h a u t e u r peu 
cons idérable , ( p o u r ainsi dire , comme de p e 
t i ts aérostats na tu re l s , ) jusqu 'à ce qu'el les r e 
t o m b e n t , b ien tô t après , l eur enveloppe é tan t 
crevée , soit pa r la dissipat ion de l 'air inflam
mable , soit pa r la combust ion de ce môme, 
a i r , occas ionnée pa r l 'électricité ou p a r tou te 
au t r e cause . Cette opin ion est fortifiée pa r le 
p e u de d u r é e de l eu r l u m i è r e , et pa r l 'odeur de 
b rû lé qu'offre , d i t - o n , l eu r rés idu . Mais cet te 
mat iè re floconeuse n e p o u r r a i t jamais s 'éle
ve r à u n e h a u t e u r de plusieurs l i e u e s , et en
core moins se dir iger à t ravers u n espace si 
cons idérable avec l 'excessive rapid i té q u ' o n 
observe o r d i n a i r e m e n t dans les étoi les t o m 
b a n t e s . 

A u r e s t e , avant de che rche r à expl iquer ce 
p h é n o m è n e , il f audra i t s 'être bien-assuré qu ' i l 
n ' y a po in t eu d ' e r reu r dans les obse rva t i ons , 
e t que ce qu 'on a pris p o u r le rés idu de la 
combus t ion d ' u n météore ana logue aux étoiles 
t omban te s , n ' é ta i t pas la déject ion àe cer 
ta ins o i s e a u x , ou l ' écume de quelques cigales 
e t d 'au t res insectes semblables . 

vent emportait : quelques-uns s'attachèrent même aux roues 
de laa voiture. Je descandis pour les observer de plus près , 
et je parvins à en saisir quelques-uns, quoiqu'avec assez da 
peine. C'étaient de petites masses gélatineuses semblables à 
du frai de grenouilles , ou à du sagou dissout par la cuis
son. Je ne leur trouvai ni goût ni odeur 5 peut-être n'est-ce 
autre chose qu'une matière végétale en putréfaction. (Note 

de l'Auteur. ) 
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S. V I I . Fjfets observés dans les lieux oh. des 
globes de Jeu étaient tombés. 

Nous avons vu q u e les f ragmens du bol ide 
observé en Italie le 21 ma i 1 6 7 6 , t o m b è r e n t 
après son explosion dans- la m e r , au sud-sud-
oues t de L ivourne , et avec u n bru i t semblable 
à celui du fer r o u g e q u ' o n é te in t dans l 'eau j 
du moins s'il fau t ' en cro i re la re la t ion de 
M o n t a n a r i . Cependan t je n e veux pas me p r é 
valoir de ce f a i t , que lque favorable qu ' i l soit 
à m a t h é o r i e , à cause des nombreuses i l lu 
sions auxquel les les observa teurs on t p u ê t re 
exposés. 

Les MéiA%ires de l'Académie de Dijon , 
r a p p o r t e n t , vo l . I , p . X L I I , qu 'après J«Éxplo-
sion d ' u n bolide ape rçu le 11 novembre 1 7 6 1 , 
pa r u n tems serein , à l ' except ion d ' u n très-petit 
n u a g e , u n de ses f ragmens tomba sur u n e ma i 
s o n à laquelle il mi t le feu. D u moins u n incen
die se manifes ta imméd ia t emen t après l ' explo
sion du bo l i de , et le p ropr ié ta i re de la maison 
di t qu'il avai t vu la l u n e se p a r t a g e r en deux , 
et q u ' u n e des deux por t ions étai t venu fondre 
sur sa maison et l 'avait embrasée . Il est d i t aussi 
dans ce m ê m e a r t i c l e , q u ' u n e v ingta ine d ' an 
nées a u p a r a v a n t , u n e étoile t omban te avai t oc
cas ionné de m ê m e u n incend ie . 

B a r h a m (1) é t an t à la J a m a ï q u e en 1 7 0 0 , 
vit t omber avec u n g rand brui t u n bolide qui 
paraissait de l a grosseur d ' u n e bombe . O n 

(i) Philos. Trans. n°. 357 y pag. i4^' 
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t rouva dans la t e r r e , à l ' endroi t où il était 
t o m b é , u n enfoncement large comme la t ê t e , 
en tou ré d 'aut res de la grosseur du p o i n g , et 
ayan t u n e p ro fondeur tel le qu 'on ne put en 
a t te indre le fond avec les perches q u ' o n avai t 
sous la ma in . On ép rouva u n e odeur de soufre ; 
on r e m a r q u a aussi que l 'herbe paraissai t avoir 
été brûlée a u t o u r de ces enfbncemens : peu t -
ê t re é ta i t -ce seu lement l'effet de la f o u d r e , 
car il y avait eu u n violent orage la n u i t p r é 
cédente . Si n é a n m o i n s c 'était vér i tablement u n 
b o l i d e , il est bien à regre t te r qu 'on n 'a i t pas 
foudlé dans ces t rous , car il est t rès-probable 
q u ' o n y aura i t t rouvé des masses semblables à 
celles q u e nous al lons ma in t enan t décr i re . 

(La suite au Numéro prochain.) 
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JOURNAL DES MINES. 

№. 89. PLUVIOSE Aar 1 2 . 

APERÇU 
D E S richesses minérales3 des Mines , Usines 

et Bouches à feu que renferme le Départe
ment de la Sar re . 

Par le Cit. D U H A M I I , f i l s , ingénieur en chef des 

t mines. i 

S U B S T A N C E S l l l l î É R A I E S . 

Houille. 

Ï^EU de dépar temens de la Répub l ique c o n 
t i ennen t au t an t de h o u i l l e q u e ce lu i de la 
Sar re . Les houi l lères qui y son t exploitées sont 
au n o m b r e de \ J \ à i5. Il p o u r r a i t y en avoir 
5 o , c e n t , et m ê m e u n plus g r and n o m b r e . L ' ima
ginat ion ne p e u t calculer la d u r é e de l 'exploi
ta t ion de ce minéra l à pe ine en t amée dans u n 
très-petit nombre d 'endroi t s , j u s q u ' a u n iveau 
des rivières et des ru isseaux. Il occupe une lon 
gueu r de 19 mille tùises e n v i r o n ( 3 m y r i a m è -
tres 89 h e c t o m è t r e s ) , e t u n e l a rgeu r moyenne 
de 6 mille toises ( u n myr i amè t re 16 h e c t o m è 
tres ). L'ell ipse qu i le renferme a son g rand d ia -

Volume i 5 . X 
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mèt re dir igé du sud-ouest au nord -oues t . Sarre-
Libre pa ra î t être à - p e u - p r è s la posi t ion du 
p remie r po in t , et Oberb r t schbach , à trois k i lo
mèt res de Wellswei l ler et de la Bleis , celle du 
second. 

O n peu t éva luer la quo t i t é de l ' ex t rac t ion 
annne l l e des mines de houi l le , t an t pou r le 
commerce que p o u r le besoin des habi tans , et 
c e u x des f ab r iques , à env i ron 5o mille foudres , 
faisant 6,11,4,325 myr iagrammes . Il est p r o b a 
ble q u e cet te consommat ion ira toujours en 
croissant , car p e u de contrées sont aussi p r o 
pres à recevoir des manufac tures de tou t genre . 

L 'avan tage inappréciable d 'avoir de la houi l le 
sèche en gros quar t ie rs , p rop re a u x grilles , et 
ce lu i de posséder des houi l les grasses et bi tu
mineuses , qu i sont les seules capables d 'ê t re ré
dui tes en coacks , ou d 'ê t re employées pures 
dans u n e infinité de c i r cons t ances , d o n n e r o n t 
tô t ou ta rd infail l iblement l ieu à une infinité de 
nouvel les fabriques. 

Minerais de fer. 

Ce m i n é r a l , qu i d o n n e naissance à un méta l 
p lus p réc ieux que l ' o r , à u n e subs tance de p re 
miè re nécess i t é , est aussi t r è s -généra lement ré 
p a n d u dans ce dépar tement . Le plus souvent 
il accompagne les mines de houi l le ; il n 'est 
pas , il faut l 'avouer , aussi r iche que dans 
b e a u c o u p de cont rées . C'est le plus souvent u n 
mine ra i gris ou b lanchâ t re for tement argi leux , 
déposé pa r couches minces et sans suite , ou 
p a r rognons à la surface de la t e r re . Il a que l 
quefois l ' apparence d ' u n schiste t end re à lit* 
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jépais. I l est alors très-difficile de ne pas le 
confondre avec les cos. Il renferme o rd ina i r e 
men t dans cet é ta t des impressions parfaites 
de b a m b o u , de fougères , et d ' au t res plantes 
ma in tenan t inconnues . 

Il existe cependan t u n e masse cons idérable 
de mine de fer l imoneuse , capable d ' a l imen
ter long-tems les fonderies de cet te c o n t r é e , 
auprès de Be r schwe i l e r . 

On t rouve aussi dans quelques endroi t s du 
mine ra i en couches à l ' é t a t d ' h é m a t i t e , et m ê m e 
d u fer spa th ique , mais ces variétés ne se r e n 
con t ren t qu ' acc iden te l l emen t , et ont p e u de 
sui te . 

L a richesse des minerais l i m o n e u x , d o n t 
o n fait usage , var ie depuis i 5 jusqu ' à 2 .0 e t 
z5 p a r 1 0 0 . 

Sanguine. 

L a p ie r re c o n n u e sous ce n o m est u n vé 
r i table oxyde de fer ; elle n ' e s t pas assez r i che 
p o u r ê t re t ra i tée avan tageusement aux four
n e a u x . El le con t i en t d 'a i l leurs o rd ina i r emen t 
t rop de soufre p o u r qu 'on s'y expose. Mais 
elle est u t i le dans les ar ts : elle est employée 
dans les pe in tures grossières : el le ser t de 
c rayons aux c h a r p e n t i e r s , et m ê m e aux dessi
na teurs , lorsqu 'e l le est p réparée : elle d o n n e 
l ieu enl in à u n e b r a n c h e impor t an t e de com
merce ; on l 'exploite en g rande quan t i t é à T h o 
l e y , can ton de Sa in t -Vende l . 
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Cuivre. 

On en connaî t u n assez g r and nombre d ' in
dices qu i n ' o n t pas été suivis , ou qui l ' on t 
été moins qu' i ls n e semblent le mér i te r . D e ce 
n o m b r e sont ceux observés dans les c o m m u 
nes de Bermmlio lden et Bersclvweiiler : u n e 
m i n e de ce genre a é t cexp lo i t é e pendan t long-
tems à H o h l e l d ; il n 'y a que qua t re ans qu 'e l le 
est abandonnée . Il y en a eu éga lement u n e 
a u t r e t rès - impor tan te exploitée p e n d a n t long-
tems et avec avantage , à F ischbach , c an ton 
de Hers te in . Elle fournissait d 'excel lent cuivre ; 
son appauvr issement est loin d 'ê tre cons ta té . 
E n f i n , il gxiste u n e g r a n d e quan t i t é de petits 
indices de ce mine ra i . On en voit à Nohfe lden-
R e i c h e n b a c h , à A r n o v a l , et dans b e a u c o u p 
d ' au t res endro i t s . Cette substance para î t m ê m e 
si g é n é r a l e m e n t r é p a n d u e , q u ' o n la t r ouve 
assez f réquemment , dans la c o m m u n e de JMeu-
c h e n b a c h , à l 'état de cuivre na t i f , enve loppé 
dans u n e p ier re argi leuse dure , coloriée par 
d e l 'oxyde ver t et bleu d u m ê m e méta l . On 
pol i t ces pierres à Oberstein p o u r en faire des 
b o u t o n s e t c . 

Plomb. 

On en conna î t des indices à Gud ingen , can
t o n d 'Arnova l , à Badenbuh l , c o m m u n e de 
M a h m b o n h e l , c an ton de B a u m h o l d e r n , à 
B r e i t h e n t h a l , can ton de Hers te in ; on en a 
découver t depuis peu dans u n t e r ra in dit Am-
hleyteisen, can ton de B lanckenhe im, don t plu
s ieurs sociétés sollicitent la concession ; enfin , 
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i l y a eu des mines considérables de cette espèce 
à N o h t e l d , can ton de Hers t e in . 

Mercure. 

Ce minéra l a é té exploi té p e n d a n t que lque 
teins à W i n d f a n g , c o m m u n e d 'Erzwei l le r , can
ton de Baumho lden ; la p rox imi té du dépar te 
m e n t de la Sa r re , de celui du M o n t - T o n n e r r e 
qui renferme les belles et in téressantes m ines 
connues sous le n o m génér ique de mines de 
mercure du Palatinat, l 'analogie qu i existe 
dans u n e infinité d 'endroi ts en t re le sol de ces 
d e u x c o n t r é e s , d o n n e n t l ieu d 'espérer que l 'on 
p o u r r a faire pa r la suite des découver tes i m 
por tan tes de cette substaj ice. 

Sulfure de zinc^ 

I l existe u n filon de blende dans le c a n t o n 
de Hers te in , près la c o m m u n e d e H e i d e n , a u x 
•environs des mines de p lomb abandonnées . 
L a veine var ie depuis 14 j u squ ' à 2.8 cen t imèt res 
d 'épaisseur . Elle a été exploi tée que lque tems 
p robab lemen t sans b u t dé te rminé , à mo ins 
q u ' o n ne c h e r c h â t du p lomb. On a laissé dans 
les t r avaux env i ron 4° 0 0 myr iagrammes de mi
n e r a i , et o n en a élevé au t an t au j o u r . 

E n faisant u n e r eche rche de cuivre i m m é 
d ia tement à la sort ie de H e r s t e i n , o n a d é 
couver t u n e couche de calamine de 14 à 2 0 
cent imètres d 'épaisseur ; o n fut que lque tems 
sans savoir ce que c'était j enf in , o n l ' abandon 
n a , parce q u ' o n ne connaissai t peu t -ê t re pas d e 
d é b o u c h é , et pa rce q u ' o n c ru t s 'apercevoir que 
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l e minera i d iminua i t d 'épaisseur dans la p r o 
fondeur . 

Ces deux couches se ron t peu t - ê t r e u n jour 
t rès -préc ieuses , s ' i l s 'établit quelques fabriques 
de cuivre j aune ou lai ton dans le dépa r t emen t . 
L ' abondance de la houi l le , la cer t i tude de 
l 'existence du cuivre , font n a t u r e l l e m e n t naî-
fe? cette idée . 

. Manganèse. 

Le manganèse nécessaire dans la confection 
d u beau verre b l a n c , ind i spensab le , dans les 
manufac tu r e s de faïence et de poter ie , p o u r 
d o n n e r aux émaux u n e couleur b r u n e , e t u t i le 
dans b e a u c o u p d ' au t r e arts , est encore em
ployé depu is que lques années avec g rand avan
tage dans les blancher ies , depuis les décou
vertes faites par Schéele , et pa r le Cit. Ber -
tho le t . 

L a t e n d a n c e qu ' a le manganèse à absorber 
avec avidité l 'oxygène , i n d é p e n d a m m e n t de 
ses aut res propr ié tés , le r e n d p réc i eux p o u r 
p lus ieurs ar ts . C'est donc u n minéra l q u ' o n 
doi t r a n g e r a u n o m b r e des plus utiles. Il se 
t r o u v e en abondance et s 'exploite avantageu
sement à Bret tenich , p rès Dachs tuh le . 

I l y est p resque toujours en aiguilles bri l lan
tes pr ismat iques se croisant en tous sens. Il 
offre des m o r c e a u x très- intércssans pou r les 
minéra logis tes . 
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Salines ou sources salées. 

L e canton d 'Arnova l , p rès Sarguemines , 
cont ient u n e saline c o n n u e sous le n o m de 
Rulching , r enfe rmant des bâtimemj de g r a d u a 
t ion d 'une impor tance déjà r emarquab le , quoi
qu 'el le soit peu de chose re la t ivement à celles 
de Creu tznach , et à celles de la M e u r t h e . 

Ses eaux sont au plus à î de degré de l ' a réo
mè t r e ; elle p e u t fabr iquer p a r an 6 à 7 mille 
myr iagrammes de mur ia t e de soude . 

O n p ré t end qu ' i l existe u n e source salée à 
H a u s v e i l l e r , au bas de Grunsbach . 
• I l y a plus d 'un siècle q u ' u n des Ducs des 
DeuxrPonts a fait des recherches sur le baric 
de Saint -Jul ien , c an ton de Coussel . 

Enfin , on conna î t u n e source salée prés de 
Su l tzbach , à 9 k i lomètres et a u n o r d - n o r d -
est de Sarebruck j mais le filet d ' eau est t r o p 
p e t i t , et le degré de sa lure t rop faible p o u r 
mér i t e r jamais p r o b a b l e m e n t l ' exp lo i t a t ion . 
El le n 'es t r emarquab le qu ' en ce qu 'e l le pa r a î t 
sor t i r de la m o n t a g n e composée de grès quar t -
zeux qui renferme les mines de hou i l l e de La-
n u t g r u b ou Sou l t zbach . 

Montagne brillante. 

Cette m o n t a g n e de m o y e n n e , o u p lu tô t d ' u n e 
faible é lévat ion , s i tuée sur la droi te de la r o u t e 
de Sa reb ruck à Ar twei l le r , en t r e Dut twi l l e e t 
S a i n t - I m b e r t , à 5 hec tomè t re s et au nord-es t 
d u p r emie r e n d r o i t , est t r op c o n n u e p o u r n e 
pas en faire men t ion . La supers t i t ion , la c ra in te 
et l ' ignorance , on t fait i n t e rp ré te r cet acc ident 
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de diverses manières . Le fait est que la fumée 
qu i s 'exhale à travers les p i e r r e s , la cha leur que 
l 'on ressent à travers les fentes des rochers , le 
souf re , le vitriol et l 'a lun que l 'on voit subl imé 
s u r que lques-unes de ses parois , le brui t même 
de l 'air dilaté qu i se fait passage , et que l 'on 
en t end quelquefois s o u r d e m e n t , ne laissent 
pas de doute sur u n incendie ; mais il n ' a a u 
c u n r appor t avec les vo lcans , et ne doit d o n n e r 
a u c u n e inqu ié tude p o u r les effets souvent t e r 
r ib les q u i en sont le résu l ta t . Les personnes les 
p lus sensées r acon ten t q u ' u n b e r g e r , pou r se 
réchauffer pendan t l ' h i v e r , a l luma du feu con
t r e u n e vieille s o u c h e , que celle-ci s ' embrasa , 
e t c o m m u n i q u a le feu , à l 'aide de ses racines , 
à la houi l le qu i sortai t au j ou r , comme cela a 
l i eu dans toutes les veines de ce pays : cela p e u t 
ê t re ; mais la combust ion a l ieu quelquefois n a 
tu re l l emen t dans les veines de houi l le pa r Ja 
décompos i t ion des différens sulfures qui l ' ac 
c o m p a g n e n t o rd ina i rement . Ce feu s 'é te indra 
lorsqu ' i l au ra consommé la veine de hou i l l edans 
t o u t e la l ongueur de la mon tagne j u s q u ' a u x 
gorges qu i l ' i n t e rcep ten t , et il gagnera en p ro 
fondeur t an t qu' i l t rouvera assez d 'air p o u r l 'a
l imen te r . E n a t t endan t cette é p o q u e , p r o b a b l e 
m e n t encore reculée , la médec ine pou r r a i t 
peu t -ê t r e t i re r avantage de cet accident dans 
diverses maladies nerveuses , où u n e cha leur 
considérable est nécessaire p o u r r e d o n n e r a u x 
nerfs le t o n qu' i ls on t p e r d u ; c'est ainsi que sou
vent , quand nous accusons la na tu r e de d u r e t é , 
elle t ravai l le à nous p répa re r de nouvel les s o u r 
ces de bonheu r . 

L a m o n t a g n e b rû l an t e est r emarquab le pou r 
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les minéralogistes , en ce qu 'e l le l eu r offre u n e 
variété de pierres p lus ou moins vitr if iées, don t 
la diversité des nuances est due à la plus grande 
ou à la moindre quan t i t é de fer qu 'e l les c o n 
t i ennen t , et à u n e vitrification p lus ou moins 
parfa i te . Elles son t composées de grès à houi l le 
ou de schistes. Ceux-ci é tant d 'une fusion plus 
facile , sont souvent à l 'état d ' éma i l , tandis que 
les au t res n ' o n t éprouvé que que lques a l t é r a 
t ions dans la cou leur et l 'agrégat ion de leurs 
molécules in tégran tes . 

Tourbe. t 

Le c i -devan t D u c des Deux-Ponts a fait ex
ploi ter p o u r chauffer ses case rnes , de la t o u r b e , 
q u i se t rouve assez a b o n d a m m e n t dans u n vaste 
m a r a i s , s i tué p rès et au sud de I l o m b o u r g . 
On sait que ce combust ible peu t r emplace r , en 
que lque sorte , le bois et la houi l le . 

L I T H O L O G I E . 

Q u o i q u e les t e r ra ins primitifs ne se t rouven t 
pas en g rande quant i té dans le d é p a r t e m e n t , 
ils forment cependan t quelques montagnes assez 
considérables aux environs d 'Obers te in . 

L 'acien châ t eau de cet te ville est bâ t i sur u n e Roches de 
roche de p o r p h y r e à base de t r a p a r g i l e u x , de porphyre, 

couleur v e r d â t r e , mêlée de violet. U n e g rande 
quan t i t é de feld-spath b lanc y est empâ té . 

O n t rouve encore aux* envi rons u n e roche 
assez r e m a r q u a b l e , qu i forme des montagnes 
en t iè res , et se p ro longe à l d e n et dans le H u n d s -
r u c h . La pâ te est éga lement u n t rapp a rg i l eux 
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v i o l e t , fusible en u n émai l d 'un vert noi râ
t r e . Elle renfe rme u n e quan t i t é considérable 
de nœuds de quar tz blanc q u i es t quelquefois 
coloré. Ceux-ci sont en majeure par t ie al térés 
ou décomposés . D a n s le p remie r é t a t , ils sont 
d ' u n beau blanc m a t , et ressemblent à un bis
cui t de porce la ine ; dans le second , ils forment 
des vides dans la rocbe , qu i devient alors po 
reuse et a l ' apparence d 'une lave cel lu la i re . 

Grès à gros Mais les ter ra ins secondaires occupent la plus 
Crains, 1 r t ^ v • 
fichistes g r ande sur iace . Les gres qua r t zeux agros gra ins , 
avec des j e s schistes vi tr iol iques et a lumineux renfer-
<ievé»é- m a n t des empre in tes t rés -vanees de v é g é t a u x , 
t a u x - a ccompagnen t cons tamment les bouil les . 

G r è s à p e - Ceux-ci paraissent entourés pa r u n e au t r e 
p i é r i d e " ' sorte de grès à grains lins sans beaucoup de 
»«ii)e. du re t é ; cette p i e r r e , qu i forme des bancs t rès-

mu l t i p l i é s , et des m o n t a g n e s considérables que 
l 'on exploi te dans plusieurs endroi ts pou r la 
t ransformer en p ier re de tail le , est susceptible 
de résister à u n assez g r and feu. On s'en sert 

«aMe p o u r former les creusets de fourneaux à fer. 
couches et a l terne souvent avec des couches de sable 
argile. blanc pu lvé ru len t , et même avec quelques a r 

giles b lanches ou rouges . Elle est en grande 
quan t i t é aux environs de Sarebruc lc , et se p ro 
longe au loin dans le dépa r t emen t de la Mose l l e 
j u squ ' à Saint-Avold et au-delà . 

Elle est r emarquab le en ce qu 'e l le con t ien t 
des couches m i n é r a l e s , telles que le cu ivre et 
le p l o m b . 

Ardoises. Les cos et les ardoises sont aussi t rès-répan
d u s ; on exploi te celles-ci à H o t t e n b a c h , aux 
envi rons de W e i d e n , can ton de Hers te in , le 
long des bords de la Moselle , e tc . e t c . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DES M I N E S , U S I N E S ET BOUCHES A F E U , e t C . 33l 

Le gyps ou pierre à p lâ t re , appelé par les ^yps ou 
minéralogistes modernes , sulfate de chaux , P'^re a 

es t , comme tout le monde s a i t , t rès-uti le d a n s p a t r e " 
les construct ions ; il s 'emploie encore avan t a 
geusement dans les terres humides qu ' i l a m é 
l iore et fertilise ; des montagnes entières le r en 
ferment à F o l c k i n g , can ton d 'Arnova l , p rès 
Sarebruck . 

La p ie r re ca lca i re , p lus préc ieuse e n c o r e , si Pierrecai-

nécessaire dans les arts , et sur- tout à l ' agr icul - c a i r e -
tu re , n 'est pas r a re . On la t rouve à d e u x états , 
à celui de pierre calcaire c o m m u n e et a r g i 
leuse ; celle-ci sert de castine dans les fonderies 
de fer : on en bâti t aussi des maisons . Lors 
qu 'e l le est cui te , elle est r é p a n d u e c o m m e en
grais sur les c h a m p s ; enfin, on la t rouve à Ex-
weil ler à l 'état de marb re gris grossier coqu i l - Marbre 

l i e r , en couches minces ; mais elle est p u r e , et c o " 
fou rn i t u n e chaux d 'une excellente qual i té p o u r 
les cons t ruc t ions . La pierre meu l i è r e , qu 'on est p i P r r e 

obligé de faire veni r dans que lques dépar te - meulière 

mens à t r è s -g rands frais , de pays t rès -é lo ignés , P o u t l i n g , i e ' 

se t rouve dans celui-c i à P é t e r s b a c h , à 1 0 ki
lomètres de Koussel , sur la rou te de Meis-
senheim. C'est u n p o u d i n g u e formé de frag-
m e n s de q u a r t s , a r rondis et agglut inés dans u n 
c iment sab loneux : cette p ie r re remplace très-
bien le quar tz c a v e r n e u x , qui est c ependan t 
préférable , mais q u i ne se t rouve a b o n d a m 
m e n t que dans peu d 'endroi ts . 

Le basalte n ' a pas encore d 'uti l i té b ien cons- Basalte 

ta tée , quo ique le Cit. Chaptal a i t ' f a i t faire Y o ' c a m < i u e . 

avec ce t te p ier re , sans aucune addi t ion de se l , 
du verre de boutei l le préférable à celui des ver
rer ies ordinai res ; mais on ne p o u r r a pas ap-
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p r e n d r e sans i n t é r ê t , que cette p ierre p rodu i te 
pa r des volcans , se t rouve en prismes à K i r n , 
Fi tsbach et aux environs. 

j'c*j£'"* Enfin les belles a g a t e s , connues généra le -
tem. m e n t sous le n o m à' Oberstein, doivent t rouver 

ici l eu r p lace . Elles d o n n e n t l ieu à u n com
merce t rès-considérable réservé presque exc lu
s ivement à cet te pet i te ville , aussi connue p a r 
les lapidaires et Jes minéra logis tes , que les villes 
capitales des plus grands Empi res . 

Ces pierres si variées pa r leurs accïdens , pa r 
leurs nuances , pa r la diversité , et que lque 
fois pa r la beauté des c o u l e u r s , se t i rent pr in
c ipa lement à Oberki rch et à Freissen. 

O n t rouve à Elurchen , can ton de B a u m b o l -
„ d e r n , u n superbe jaspe j aune à taches noi res . 

Le dépa r t emen t du M o n t - T o n n e r r e en c o n 
t i en t aussi beaucoup , mais on les exploi te pou r 
Obers te in , o ù on a établi i5 à 2 0 moul ins à 
e a u qu i les polissent. U n grand n o m b r e d 'ou
vriers sont employés à les m o n t e r pour en for
m e r différens meubles ou bi joux qu i se r é p a n 
den t ensuite dans toutes les part ies de l 'Eu rope . 

F O N D E R I E S D E F E R , F O R G E S , U S I N E S E T B O U C H E S 

A F E U . 

Forges et Fonderies de Jer-

Elles sont au nombre de six ; on coule dans 
différens établissemens de la poter ie , des four
neaux , des ustensiles de ménage , et la fonte 
est d ' une t rès -bonne quali té , et il n e reste à 
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•désirer q u ' u n choix plus r igoureux d e modèles 
plus élégans ou plus parfai ts . 

Le fer de la p lupar t des forges est ne rveux , 
très-liant*, et cependan t assez du r p o u r être em
ployé avec avantage dans tous les arts ; l 'ar t i l 
ler ie fait u n g rand usage de ces fers. 

Aciéries. 

Le dépar t ement de la Sare a l ' avantage de 
posséder u n e fabrique d 'acier na tu re l ou de 
fonte . Elle est s i tuée à Gauffbntaine , p rès 
Sarebruck (1 ) . On y fait de l 'acier p rop re aux 
outi ls t ranchans , a u x l i m e s , aux faulx ; on y 
fait aussi de l'étoffe , c 'est-à-dire , u n juste m é 
lange de fer et d ' a c i e r , seul p rop re a u x ressorts 
de voitures,. 

Fabrique d'instrumens et d'outils. 

A l 'ouest et à 18 hec tomètres de S a r e b r u c k , 
on voit près de la Sare u n établ issement t rès-
impor tan t . C'est celui c o n n u sous le n o m àeSen-
senweck ; on y fabrique toutes sortes d ' instru
mens a r a t o i r e s , d 'out i ls de toutes espèces , en
t re autres C e u x p ropres à l ' a r t du menuis ie r , que 
la F rance étai t obligée de t irer généra lement de 
l 'Al lemagne. 

(1) La France possède dans son ancien territoire , un 
grand nombre d'établissemens de ce genre , et notamment 
dans les départemens de l'Isère et de la Nièvre. Voyez le 
B ° . 4 du Journal des Mines, ( tome premier ) . 
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Ferblanterie. 

La F r a n c e ne possède q u e d e u x ou trois fa
br iques de cette espèce. Le dépa r t emen t en con
t ien t u n e très-importante à Ge i s l au t e rn , à l'est-
sud-ouest , et à i a k i lomètres de Sa reb ruck ; 
on y fait du fer blanc et t e rne de toutes d imen
sions , et qui n e le cède en r ien à celui d 'Angle
ter re , lo rsqu 'on peu t se p rocu re r de l 'étain l in . 

Fabrique de tôle. 

I l existe u n e fabrique de ce genre à l 'ouest-
sud -oues t , et à 3 k i lomètres de Sarebruck . On 
y faisait autrefois d u fil-de-fer ; c'est p o u r q u o i 
elle por te encore le n o m de jilerie. O n ma r t i ne 
des plaques de fer de grandes et pet i tes d imen
s ions , de médiocre et de forte épaisseur. 

Alunerie. 

D e u x fabriques d ' a lun assez considérables 
sont établies en t r e Put tvre i l le r et Soul tzbach , 
au i o ïd et à 6 k i lomètres de Sarebruck. 

Sel ammoniac. 

f o r t le m o n d e sait combien ce sel est utile 
dans e s a r t s , et s u r - t o u t aux te intur iers pou r 
f i x e r es couleurs . Il n 'y a pas encore long
iez s q77 "> nous t i r ions ce sel de l 'Egyp te , où on 
l 'obte a' de ' ' u r ' n e les chameaux . Un nouveau 
procède m . k ué pa r un chimiste F r a n ç a i s , a 
d o n n e ! - u à plusieurs fabriques qui s e sont en
suite répar e s e n .uro i e . C e p rocédé consiste 
à l e r tir i"dc ha 1rs d tous les a n i m a u x par la 
distdln.ti u , ' i en iiicier le p rodu i t avec u n e les
sive m u u u 1 e j à r a p p r o c h e r la l iqueur par la 
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vapor isa t ion , et à la sublimer dans de' ' asesde 
ter re don t le sel tapisse ensui te les parois i n t é 
r ieures de la par t ie la plus é levée . Il existe u n e 
fabr ique de ce genre à Soul tzbach ; le sel q u ' o n 
y obt ien t est de la p remiè re qual i té . 

Sulfate de magnésie. 

Ce se l , employé t rès-f réquemment en m é d e 
c i n e , se faisait p l u t ô t dans les labora toi res q u e 
dans des a te l iers . I l s'est é tabl i u n e manufac
ture de cet te espèce près Saint-Irnbert . 

Bleu de Prusse. 

Q u o i q u e cette fabr icat ion n e soit pas u n se
cret , et qu 'el le ait l ieu dans tous les Etats 
voisins et en F r a n c e , il y en a t r è s -peu , il 
n ' y en a ce r t a inement po in t dans tous les au
tres dépar t emens de la Répub l ique q u i puisse 
r ivaliser avec celle établie près S o u l t z b a c h , a u 
n o r d et à ri k i lomèt res de Sarebruck . L a var ié té 
des n u a n c e s , l ' intensi té ex t r ême de sa p remiè re 

Qu a l i t é , la finesse de la cou leur qu i en r é s u l t e , 
oit faire r a n g e r c e t t e fabrique au p remie r 

r ang , pa rmi les plus impor tan tes de ce gen re 
en E u r o p e . 

Fabrique de noir de fumée. 

On ne s ' imag ine ra i t guè re que cet te subs tance 
p û t donne r l ieu à des fabriques cons idérables , 

Farce q u e beaucoup de personnes ignoren t que 
impr imer ie et la m a r i n e en font u n g rand e m 

ploi . Le d é p a r t e m e n t de la Sare possède e x 
c lus ivement , pa r r a p p o r t à la F r a n c e , ce genre 
de fabrication j t rois manufac tures impor tan tes 
y sont en g rande activité à la R u s h u t t e , prè» 
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Sarebrack , à S a i n t - I m b e r t , au sud-sud-es t , 
et à o k i lomètres de cette ville , eni in à l l l in-
g e n , au sud et à 14 k i lomètres du m ê m e en
dro i t ( i ) . 

Faïencerie. 

O n fait à Out twei l le r de la faïence b lanche 
avec u n e sorte de cai l loutage et d 'argi le . Le 
vernis qu i sert de couver te pou r r a i t ê t re plus 
beau ; mais les ouvrages de cet te manufac tu re 
o n t l 'avantage t r è s -p réc i eux de résister à u n 
degré de feu considérable . 

Poteries. 

Il existe 6 à 7 fabriques de celte espèce. Si 
elles sont indifférentes à . l ' h o m m e o p u l e n t , 
elles sont recommandables pa r l ' avantage don t 
elles sont p o u r les hab i t ans peu f o r t u n é s , qu i 
sont toujours la ma jeure et la plus intéressante 
p a r t i e de la p o p u l a t i o n . 

Verreries. 

T o u t e s celles que je connais , sont a u x e n 
virons de Sarebruck ; il y en a u n e de bouteil les à 
Gersweil lcr ; F r i ed r i che tha l et les environs en 
possèdent d e u x où l 'on fait d u ver re à vitre 
assez b lanc et des boute i l les de verre ver t . Il y 
a u n e verrer ie semblable à Car lsbrunn , mais 
elle est a b a n d o n n é e . Enfin il existe u n e bouche 
à feu de ce genre à I l l ingen. 

(i) Voyez le Journal des Mines , tome 1 0 , n". 55 , 
page 4 8 7 . 

' M É M O I R E 
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M É M O I R E 

SUR la manière d'extraire et de préparer la 
tourbe dans les.provinces de Hollande et 
d'Utrecht ; et sur les avantages qui résul
teraient, pour le Département de la Somme, 
de l'adoption d'une partie, des procédés 
hollandais ; 

Par le Général D E J I A N , Conseiller d'Etat et Directeur-

Ministre de l'administration de la guerre. 

S-1". Extraction et préparation de latourbe. 

L A man iè re d 'ex t ra i re et de p r épa re r la 
tou rbe , généra lement usi tée dans les provinces 
de Hollande et d 1 'Utrecht, m 'ayan t p a r u p o u 
voir être u t i l emen t employée dans que lques 
tourb iè res du dépa r t emen t de la S o m m e , ' j e 
s u i v i s , p e n d a n t m o n séjour à Utrecht, cet te 
fabrication , et je tins u n e no t e exacte de tous 
ses détails . 
- D e r e t o u r à , je me suis conva incu 
q u e les procédés hollandais , subst i tués au 
m o u l a g e usi té dans que lques par t ies de la val 
lée de la Somme , et in t rodui t s dans les can tons 
o ù ce mou lage n 'a pas l ieu , p r o c u r e r a i e n t le 
double avantage d 'amél iorer la qual i té des 
t ou rbes moulées , et d 'assurer l 'ent ière exploi
ta t ion d ' u n grand n o m b r e de tourb iè res que 

Volume i 5 . Y 
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l ' o n est souvent forcé d ' abandonner . Ces con
sidérat ions m 'on t dé te rminé à réd iger ce Mé
m o i r e , et à le soumet t re à la Société l ibre d 'A
gr icu l ture du d é p a r t e m e n t de la Somme. 

1 . Il y a dans la r épub l ique Batave au t an t et 
p lus de variétés de t o u r b e s , que dans le d é -

f iarternent de la Somme; j ' a i même vu , dans 
a Nord-Hollande , l 'espèce de t ou rbe n o m m é e 

bouzin sur la Haute-Somme. J e n ' i nd ique ra i 
po in t les différentes mé thodes usitées p o u r 
l eur ex t rac t ion et l eur p r épa ra t i on . J e me bor 
ne ra i à décr i re , avec exac t i tude et précision , 
l a m é t h o d e du moulage généra lement suivie 
dans les p rov inces de Hollande et d 'Utrech t ; 
j e dés ignera i ensui te ce qu i p o u r r a i t ê t re u t i 
l ement adop té dans les tourb iè res du d é p a r 
t emen t . 

i. T o u t e s les tourbes ne sont po in t suscep
tibles d 'ê t re extrai tes et p réparées ainsi q u e j e 
vais le décr i re : p o u r y ê t re p ropres , il faut 
q u e la par t ie fibreuse des p lantes qu i on t con
c o u r u à l eur fo rmat ion , soit décomposée et 
t rè^-divisible ; il faut que la ma t i è r e de la 
t o u r b e n e soit pas d é n a t u r é e par le mélange 
de bois ou de roseaux n o n décomposés , de 
craie , de tuf ou au t res pierres , qu i r e n d r a i e n t 
l ' opé ra t ion difficile : en généra l , la tourbe a n 
c i e n n e m e n t f o r m é e , me pa ra î t ê t re la seule q u e 
l ' o n puisse exploi ter avec a v a n t a g e , pa r les 
p rocédés du mou lage . 

J e vais décr i re l ' exploi ta t ion telle qu 'e l le se 
p ra t i que dans u n te r ra in neuf. 

3 . O n ouvre , dans ce t e r r a in , u n fossé 
OU. pe t i t cana l e n l igne droi te , d 'envi ron 
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qua t r e , cinq ou six pieds (1) au plus de l a rge 
( d e p u i s i 3 jusqu 'à 19 d é c i m è t r e s ) , et on le 
fait commun ique r à l ' un des c a n a u x navigables 
le plus à p o r t é e , ce qu i est p resque tou jours 
très-facile en Ho l l ande . L a te r re végéta le , qu i 
recouvre le lit de tourbe , se je t te en ent ier su r 
l 'un des côtés du canal : sa h a u t e u r varie de
puis environ u n pied jusqu ' à d e u x , et q u e l 
quefois j u s q u ' à trois pieds ( depuis 3 j u squ ' à 
10 décimètres ). 

Lor sque la t ou rbe est en t i è r emen t d é c o u 
ver te , d e u x h o m m e s p rocèden t à son ex t r ac 
t ion ainsi qu' i l sui t . 

4- On p ié t ine l 'herbe de la r ive d u c a n a l , 
sur laquelle doit ê t re r é p a n d u e la t o u r b e p o u r 
ainsi d i re l iquide : cet te he rbe e m p ê c h e la 
t o u r b e d ' adhére r au sol. Lor sque le t e r r a in a? 
déjà servi à cet te o p é r a t i o n , ou qu ' i l a é t é 
fauché , on y supplée , en j e t t an t dessus u n p e u 
de foin. • à • 

5. On p lace ensui te , à env i ron t rois p ieds 
( 1 m è t r e ) de distance du bord du fossé , et 
p a r a l l è l e m e n t , un b a q u e t ( 2 ) , de qua t r e p ieds 
et demi de l a rgeur , S U F env i ron sept p ieds 
e t demi de l o n g u e u r ( i 5 déc imètres sur 24 )• 
(Voyeli les p l a n et profils du baque t , jig. 1 , FUT. 

( i l Toutes les mesures linéaires sont désignées dans ce 
Mémoire , en pieds , pouces et lignes de Paris , et en mètres 
ou parties du mètre. J'ai cru devoir conserver les anciennes 
mesures , plus familières aux habitans des campagnes pour 
lesquels ce Mémoire est particulièrement destiné. 

(2) Cette grandeur du baquet est la plu; ordinaire. Il y 
en a de beaucoup plus grands : j'en ai vu dans les tourbièVeS-
entre Uel/t et Rotterdam , qui avaient environ 8 pieds d» 
longueur et de largeur ( 2 6 décimètres. ) 

Y 2 
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' \ \ Je pense qu'il serait préférable que l'un des rebord» 
sur la longueur du baquet , celui destiné à être jtfacé du 
côté du canal j fùtdisposéperpendiculairement sur son fond. 

( 2 ) Il est ici question du louchet ou pelle de fer ordinaire. 
( 3 ) Le premier ouvrier travaille ordinairement nuds pieds j 

le second ouvrier doit nécessairement être botté. 

. (4) Le rabot dont il s'agit ici est celui dont se servent les 
maçons et lespail loleurs, pour remuer et dé tremper la chaux. 
C'est un morceau de bois rond , de six à l iait pouces de lon
gueur ( 1 6 à 2 2 centimètres) sur environ trois pouces et demi 
de diamètre (9 centimètres ) , ayant un manche d'enviroa 
trois pieds et demi de longueur ( iz4 centimètres. ) 

3 e t 3 ) . Les rebords d u b a q u e t , d ' u n pied de 
h a u t e u r ( 3 2 5 mi l l imèt res ) , s o n t , en g é n é r a l , 
disposés en éyasement , et forment, avec le 
fond , u n angle d ' envi ron 1 2 0 degrés ( 1 ) ( a n 
c i e n n e division ). Ces baquets sont faits o r d i 
n a i r e m e n t en bois de sapin ou en bois b l a n c , 
p o u r ê t re plus légers et p lus faciles à déplacer : 
les r e b o r d s , cloués à plats joints , ou à r a i n u r e 
sur le f o n d , sont assemblés en t re eux aussi à 
plats joints ou à tenons et mortoises , et liés 
p a r des éque r r e s en fer qu i consol ident l ' a s 
semblage . On p ra t ique u n œil ou a n n e a u à 
c h a q u e é q u e r r e , p o u r servir , ainsi qu ' i l sera 
d i t ci-après ( n". 2 1 ) , à dép lace r faci lement 
la baque t . 

6. Le p remie r ouvr ie r enlève au louchc t ( 2 ) , 
et jet te d a n s le baque t la t o u r b e susceptible 
d ' ê t r e extra i te de ce t te m a n i è r e . A fur et à 
mesure , le second ouvr ie r , p lacé dans le 
b a q u e t ou à cêVté , br ise ou divise cette tourbe , 
soit avec ses pieds ( 3 ) , soit à l 'a ide d 'un peti t 
fourche t à pointes de fer ( V o y . jig. 4 ) , ou 
d ' u n r abo t de bois (4). Gross ièrement d iv i -
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(1) L'eau , dans les prairies tourbeuses de la Hol lande , 
est ordinairement un pied et demi j deux ou trois pieds , au 
plus ^ au-dessous de la surface du sol Çde 49 à 97 centi
mètres. ) 

(2) L'ér.ope est une espèce de pelle de- bois , creuse et à 
rebords , dont on se sert ordinairement pour vider l'eau des 
bateaux : celle-ci a un manclie de plus de deux pieds et demi 
de longueur (phis de 81 centimètres.) 

(3) Le râteau étant connu et usité dans tout le départe
ment , je me dispense de décrire Celui dont il s'agit ici. 

Y 3 

sée , il puisse de l 'eau (i) avec u n seau de bois 
a p p e n d u l ibrement à u n e pe rche , et il la verse 
dans le baquet : il achève ensui te de diviser 
la tourbe en la p ié t inant et en la mê lan t avec 
le ra b o t , et il en ext ra i t avec la m a i n ou avec 
le f 'ourchet, les bois ou roseaux n o n d é c o m 
posés , et aut res corps durs qu i s'y t rouven t 
mêlés , 

L a mei l leure maniè re de diviser la tou rbe , 
est de n 'y mêle r que la quan t i t é d 'eau ind i s 
pensable , e t , en g é n é r a l , le moins possible : 
j ' a jou te ra i que la sueur de l 'ouvrier suffirait 
p r e sque seule dans beaucoup de cas . 

7 . Lorsque la t ou rbe est suffisamment d i 
visée et rédui te en u n e espèce de boui l l ie , le 
m ê m e ouvr ie r la déverse sur le te r ra in la téra l , 
à l 'a ide d 'une écope ( 2 ) , o u . a u moyen d ' u n e 
pe t i te p lanche e m m a n c h é e , en forme de r â 
t eau ; au bou t d 'une pe rche ( 3 ) , ou de t ou t e 
au t re m a n i è r e . 

8. La la rgeur d u tas de t ou rbe que l'on: 
forme avec ce t te espèce de bouil l ie , est i n d é 
te rminée ; elle var ie depuis env i ron d o u z e 
pieds ( 3o d é c i m è t r e s ) , (lui est le minimum,, 
jusqu ' à t r en te pieds ( 97 déc imè t r e s ) , qu i e s t , 
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j e croîs j le maximum. Cet te l a rgeur est sou 
v e n t relative à la quan t i t é de tourbe que l 'on 

Î>eut ex t ra i re sans déplacer le baque t : elle est 
imitée p a r des perches ou , m i e u x encore , 

p a r des p lanches qu i a r r ê t e n t la bouil l ie de 
t o u r b e , et l ' e m p ê c h e n t de se r épand re plus 
loin qu 'on ne veu t . O n d o n n e o rd ina i r emen t 
t reize pouces d 'épaisseur (35 centimètres) à ce 
tas de tou rbe . 

9. Lorsque le p remie r ouvrier a enlevé a u 
louche t tou te la tourbe suscept ible d 'ê t re ex 
t ra i te de cet te maniè re , et qu ' i l ne lui est p lus 

Î)oss ib le , à raison de l ' e a u , d 'opérer posé sur 
a t o u r b e , il place u n madr i e r en travers du ca

n a l , e t c'est sur ce madr ie r qu ' i l se pose pou r con
t i n u e r l ' ext ract ion. Ord ina i r emen t ce m a d r i e r , 
de bois de sapin , est l égèrement incisé en t ra 
vers avec u n e scie ou tou t a u t r e in s t rumen t , 
p o u r que les pieds nuds de l 'ouvr ier y t r o u v e n t 
u n e espèce de po in t d ' a p p u i , et soient moins 
exposés à glisser lorsqu ' i l fait effort p o u r e x 
t r a i r e la t o u r b e . 

10. A v a n t de c o m m e n c e r cette nouvel le ex 
t r ac t ion , l 'ouvrier lave avec soin la p lanche 
o u m a d r i e r , ainsi que ses pieds et ses i n a i n s , 
e t les manches des outi ls ou ins t rumens dont 
il doi t faire usage. Cette précaut ion est néces 
saire p o u r ê t re moins exposé à glisser , et il la 
r enouve l l e souven t debou t sur ce madr i e r ; il 
ex t ra i t la t o u r b e à la d r ague ( Voy . lesjig. 5 , 
6 et 7 ) , et il la je t te dans le baque t ou sur le 
b o r d d u canal : cet te tourbe est manœuvrée 
p a r le second ouvr ie r , ainsi et de la même ma
n i è r e qu ' i l a été dit ci-dessus ( n ° \ 6 e t 7 ) . 

11. Les dragues sont t o u t e s , à - p e u - p r è s , de 
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forme ovale . Les plus pet i tes que j ' a i vues 
avaient douze pouces de g r and d iamètre , e t 
neuf pouces de pe t i t ( 3 2 e t 2 4 cen t imèt res ) j 
d 'au t res , qua torze et onze pouces ( 38 et 3o 
c e n t i m è t r e s ) ; les plus g randes v i n g t - d e u x 
pouces sur qu inze ( 6 0 sur 41 c e n t i m è t r e s ) } 
c'est u n cerceau ou cyl indre e l l ipt ique de tô l e 
ou de fer ba t tu , de d ix -hu i t à v i n g - q u a t r e 
l ignes ( 4 0 ou 5 4 mi l l imèt res ) de l a r g e u r , su r 
env i ron trois l ignes ( 7 mi l l imètres ) d ' épa i s 
seur , aiguisé et t r a n c h a n t d ' u n coté , et pe r cé 
de l 'aut re côté à -peu -p rè s de pouce en p o u c e 
( de 3 cent imèt res en 3 cen t imè t r e s ) , p o u r r e 
cevoir des ficelles ou des courro ies de cui r , 
dest inées à r e t en i r u n filet de co rde . Le fdet 
est plus o u moins g rand 5 ses mail les plus o u 
inoins serrées , et les courroies qui servent à 
l ' a t t acher au cerceau de la d r ague , sont p lus 
ou moins longues , p lus ou moins e s p a c é e s , 
suivant la na tu r e de la t ou rbe sur laquel le o n 
opère ( 1 ) . 

1 2 . Les d ragues jnoyennes ( d e 38 et 3o Cen
t imètres de d i a m è t r e ) servent o rd ina i rement à 
coupe r les lits de t o u r b e . Elles s o n t , à cet 
effet , u n peu p lus fortes , et le filet qu i y 
est appendu , diffère de tous les au t res : il a 
envi ron n e u f pouces ( 2 4 cen t imèt res ) de d ia 
mèt re , et il est a t taché a u cerceau pa r des! 
cour ro ies de 7 pouces ( 1 9 c e n t i m è t r e s ) d e 
l o n g u e u r , et six l ignes (14 m i l l imè t re s ) d e 
l a rgeur , espacées l 'une de l ' au t re de p lus de 2 

(1) Je me borne à désigner ici trois espèces de dragues j 
la plus petite , la moyenne et la plus grande. Il y en a un 
grand nombre d'autres intermédiaires. 

Y 4 
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pouces (envi ron . j5 mi l l imè t res ) . Les mailles 
de ce filet on t env i ron six lignes ( 1 4 mill i
mèt res ) d 'ouver tu re . 

i 3 . Dans les autres d r a g u e s , le fde t , plus 
g r a n d que le p r é c é d e n t , forme u n e espèce de 
p o c h e a t t achée a u cerceau pa r des cour ro ies 
moins espacées , et qui n ' o n t q u ' u n pouce et 
demi ( 4 1 mi l l imèt res ) de longueur . Les m a i l - « 
les de ces filets n ' o n t que qua t re lignes envi ron 
( o mi l l imè t re s ) d ' o u v e r t u r e . 

i4 - Les ce rceaux de tôle ou fer bat tu sont 
so l idement emmanchés au bout d 'une perche 
p lus ou moins l o n g u e , su ivant le p lus ou le 
moins de p ro fondeur de la t ou rbe . J ' en ai vu 
depuis hu i t pieds (26 déc imèt res ) de l ongueu r , 
j u s q u ' à dix-hui t p ieds ( 5 8 déc imè t r e s ) . 

15 . Dans la p remière fbuilie on emploie 
( n ° . 1 2 ) p o u r couper les lits de t o u r b e , les 
d ragues moyennes dont le filet, à mailles larges , 
a peu de c a p a c i t é , et est a t taché au cerceau 
p a r des cour ro ies longues et p lus espacées. On 
p e u t aussi y employer des dragues plus pe t i t e s , 
avec l ' a t ten t ion de disposer de même le filet 
q u e l 'on y append . 

16 . L o r s q u e la t o u r b e est plus facile à en
lever , o n adap te à la d r a g u e , pa r préférence , 
le filet à mailles serrées et en forme de poche 
( n° . J 3 ) , afin d 'en extra i re davan tage à-la-fois, 
et d 'abréger l 'opéra t ion. 

1 7 . P o u r ce qui est de la g randeu r du ce rceau 
d e la d r a g u e , je p résume que la force et l 'a
dresse de l 'ouvr ier influent plus que toute aut re 
chose sur Je choix à faire à cet égard . 

18. Le d r a g u e u r est revê tu d 'une espèce de 
ga rn i t u r e en cuir qu i recouvre par -dessus son 
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habi l lement o rd ina i r e , les part ies du corps-
destinées à recevoir la pression et le f rot tement 
de la perche servant de m a n c h e à la d r a g u e . 
Cette précautiîan est nécessaire pour préserver 
les part ies du corps du d r a g u e u r , des ef
fets de la forte pression à laquelle elles sont 
exposées. 

19. Ainsi que je l 'ai di t ( n ° . 1 0 ) , le p r e 
mier ouvrier , debout sur le madr ie r , enlève , 
à la d r a g u e , tou te la tou rbe exis tante dans la 
par t i e du pet i t canal qu i est à sa por tée . Lors 
qu ' i l approche du fond , il presse dans ses doigts 
les derniers rappor t s , p o u r s 'assurer s'ils c o n 
t i ennen t du sable ou de la ter re : lorsqu'i ls e n 
c o n t i e n n e n t , i l les rejet te dans le c a n a l , et il 
ne fouille pas plus avant . 

2 0 . Pa r u n e suite d 'opéra t ions semblables à 
celles décri tes ( n ° 5 . 4 » 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 et 
1 9 ) , on p e u t ex t ra i re la tourbe du c a n a l , 
quelle que soit sa l o n g u e u r , la r édu i re en 
bouil l ie , et la r é p a n d r e sur l ' une des rives ; et 
on p e u t , à vo lonté , y placer u n ou plusieurs 
a t e l i e r s , su ivant l ' é tendue du tou rbage . 

2 1 . J e dois désigner ici q u a n d et commen t 
on déplace le baque t . 

Je s u p p o s e , p o u r r end re l 'expl icat ion plus 
précise , le canal dirigé du sud au n o r d ; que 
l 'on a commencé le t ou rbage à l 'extrémité sud ; 
que la ter re f ranche a été jetée sur la rive à 
l'est , et que la t ou rbe se p r é p a r e et se déverse 
sur le côté ouest d u canal . 

Le second ouvr ier déverse la bouil l ie de 
tourbe à l 'ouest et a u sud du baque t , j u s q u ' à 
la l imite dé te rminée , l imite variable , a insi 
que je l 'ai dit ( n° . 8 ) . Lorsque le t e r r a in l imité 
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est couver t de t ou rbe sur u n e épaisseur d ' en 
v i ron treize pouces ( 3 3 c e n t i m è t r e s ) , on fait 
glisser le baque t sur la droi te , ou du sud au 
no rd para l l è lement au c a n a l , e p o n le f i x e six 
o u hu i t pieds ( 1 9 ou 2 6 d é c i m è t r e s ) en avant 
de sa p remiè re p o s i t i o n , t ou jou r s para l lè le 
m e n t au cana l , et à trois pieds au plus ( 97 cen
t imè t r e s ) de dis tance d u bord . 

Ce dép lacement s 'opère au moyen de d e u x 
pet i tes chaînes , ayan t chacune u n crochet à 
u n b o u t , et une poignée à l ' au t re : le c roche t 
est disposé de manière à pouvo i r s 'accrocher 
a u x a n n e a u x pra t iqués ( n ° . 5 ) , aux équerres 
d e fer qui lient et embrassen t les angles du 
b a q u e t . A l 'a ide de ces deux peti tes chaînes , 
les deux ouvriers dép lacen t à volonté le baque t , 
e t c o n t i n u e n t le tourbage sur tou te la l o n g u e u r 
d u cariai. 

2 2 . Il résul te de ce qui p r é c è d e , dans la 
suppos i t ion où la tourbe est d i r igée du sud 
a u n o r d , qu ' i l impor te de ne po in t déverser 
d e la tourbe à dro i te o u au nord du b a q u e t , et 
q u e si , pa r i nadve r t ance , on y en avait jeté , 
il faudra i t l 'enlever avan t de s 'occuper à d é 
p l ace r le b a q u e t . 

a 3 . J ' a i dit ( n ° . 1 9 ) , que le premier ouvrier 
enlevai t success ivement , à la d rague , tou te la 
tou rbe con tenue dans le canal : cela exige u n e 
exp l ica t ion . 

Si l 'on avai t d o n n é au canal plus de t rois 
pieds ( 97 cent imètres ) de l a r g e u r , trois pieds 
e t demi ou qua t re pieds ( T14 on i3o cen t i 
m è t r e s ) , p a r exemple , et q u e le lit de tourbe 
e û t seu lement six pieds ( ' 9 5 c en t imè t re s ) d» 
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h a u t e u r ( i ) , il serai t impossible de man ipu l e r 
tou te la tourbe en une seule opéra t ion , q u a n d 
bien même on donne ra i t au tas de t o u r b e d é 
versé sur le t e r r a i n , t r en te pieds ( 9 7 d é c i m è 
tres ) de l a rgeur : dans ce cas t r ès -o rd ina i re , 
l ' i ndus t r i eux Hol landais , toujours économe , 
sur - tout de l 'emploi du t e m s , évite u n e m a i n -
d 'œuvre i n u t i l e , qu i a u g m e n t e r a i t , sans aucun 
f r u i t , la dépense . N e p o u v a n t j a m a i s , d a n s 
cet te opéra t ion , ê t re con t ra r ié n i gêné pa r 
l 'eau , peu lui impor t e d 'ext ra i re la t ou rbe pa r 
par t ies et. à différentes reprises. Après u n e ou 
plusieurs années d ' in terval le , la dépense est 
toujours la m ê m e , pou rvu que l ' ex t rac t ion se 
fasse à p i ed -d 'œuvre ; e t , en opérant pa r p a r 
ties , la tourbe s 'extrai t et se man ipu le tou jours 
à p i ed -d 'œuvre ; ce q u i est b ien moins coû teux 
ques ' i l fa l la i t , en l ' e x t r a y a n t , l a d é p o s e r d ' a b o r d 
dans u n bateau , p o u r la t r anspor te r ensui te 
sur l 'a tel ier . 

24. P o u r éviter tou te ma in -d 'œuvre inut i le , 
on se borne , dans la p remiè re fouille , à a p 
profondi r le canal à -peu-près u n i f o r m é m e n t ; 
mais toujours cle man iè re q u ' u n batelet cha rgé 
puisse y nav igue r . A u moyen de ces d isposi 
t ions , on n 'est jamais dans la nécessi té de don
n e r , au tas de tourbe à m o u l e r , u n e g rande 
l a rgeur , et il en résul te l ' avantage de la m a 
n ipu le r avec bien plus de facilité. 

2 , 5 . On donne ( n ° . 8 ) au lit de t ou rbe , o u 

(1) La hauteur des lits de tourbe varie, depuis trois et 
quatre pieds ( 97 et i 3 o centimètres ) , jusqu'à 9 et 10 pieds 
(292 et 3a5 centimètres) ; quelquefois même cette hauteur 
est plus considérable. 
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( ') La batte est une large eL forte pelle plate , de bois , 
ayant un long manche ; elle sert à battre et à applanir le 
tas de tourbe , lorsque , en partie desséché ; il ne l'est pas 
néanmoins assez pour qu'on puisse marcher dessus. Que l 
quefois la batte est emmanchée comme une dame , le man
che tombant à plomb sur le plan de la batte : on se sert do, 
eolle-ci lorsqu'on peut marcher sur le tas. ( Voy . n°. 27},. 

d e bouil l ie de t o u r b e , é n \ i r o n treize poupes 
de h a u t e u r ( 3 5 cen t imè t r e s ) . U n e par t ie de 
l ' e a u su rabondan te , employée à la diviser et 
à la r édu i r e en bouill ie , s'infiltre p e u - à - p c u 
dans la t e r r e , ou s 'évapore ; le lit de t o m b e 
p r e n d de la consistance , et o n l ' a r range avec 
de larges pelles ou battes (1) , de man iè re a i e 
tasser , à l 'un i r , et à lu i d o n n e r une épaisseur 
à -peu -p rè s un i fo rme . 

26. A u b o u t de que lques jours , lorsque la 
t o u r b e est u n peu raffermie par suite de l ' in
fi l trat ion et de l ' évapora t ion de l 'eau , des 
f e m m e s , des enfans m a r c h e n t sur le t a s , a y a n t , 
a u lieu de c h a u s s u r e , de peti tes p lanches a t 
tachées à leurs pieds , à la maniè re des pa t ins . 
Les d imensions ord ina i res 1 de ces espèces de 
pa t ins s o n t : six pouces (16 cen t imè t r e s ) de 
l a r g e u r , treize à quatorze pouces (35 à 38 
cen t imèt res ) de l o n g u e u r , et envi ron dix l ignes 
Çv,3 millimètres ) d 'épaisseur. 

2.7. A u moyen de ce p ié t inement régul ier , 
©n tasse et on r app roche p e u - à - p e u , l 'une de 
l ' a u t r e , les par t ies in tégrantes de la tourbe , 
o n accélère l 'évaporat ion de l ' e a u , et on fait 
d ispara î t re les fentes et les gerçures . On c o n 
t inue ce p ié t inement avec les pa t i n s , jusqu 'à ce 
q u e le tas soit assez consistant p o u r pouvoir 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E T D E P R E P A R E R L A T O U R B E , e t C ¿49 

m a r c h e r dessus sans ce secours . Alors on se 
sert de larges pelles ou battes ( note de la 
p a g . p récéden te ) pou r ba t t re et un i r le t a s , et le 
r édu i r e a u n e épaisseur u n i f o r m e , qu i est o rd i 
n a i r e m e n t de hu i t à neu f pouces ( 2 1 6 à 244 
mill imètres ). , 

28 . ' D a n s <et .état , les ouvr ie rs t racen t à 
angles droi ts , à l 'aide d ' une g rande règle , s u r 
la l a rgeur et sur la Longueur d u tas , des l ignes 
paral lè les , espacées l 'une de l ' au t re d'environ, 
qua t r e pouces et demi à cinq pouces ( 122 à 
l'iS mil l imètres ) . Chacun de ces pet i ts car-1 

rés doit d o n n e r u n e tou rbe d ' env i ron l iu i t 
pouces ( 2 1 6 m i l l i m è t r e s ) d e l o n g u e u r , sur 
qua t re pouces à qua t re pouces u n quar t ( 1 0 8 
à n5 mi l l imètres) dans ses deux au t res dinieir-* 
s ions . 

2 9 . Ce t racé f a i t , o n coupe avec u n l o u -
chet par t icu l ie r ( Voy . le dessin , jig. b ) , le 
tas de t o u r b e dans le sens de sa l a rgeur , de 
dis tance en dis tance , à h u i t ou dix -tourbes , 
p a r exemple , d ' interval le , p o u r juger de sa 
dessiccat ion in té r i eu re . A mesure q u ' o n j uge 
que lque par t ie suffisamment sèche , on la d i 
vise en ent ier avec le même l o n c h e t , en su i 
van t les t races faites sur la l a rgeur et sur la 
l o n g u e u r . 

30 . Cette opéra t ion achevée , on laisse sé 
cher les tourbes ainsi d iv i sées , j u squ ' à ce 
qu 'e l les a ient acquis assez de consis tance p o u r 
pouvo i r être , en par t ie , déplacées. Alors o n 
enlève , dans le sens de la l a rgeur , la t ro i 
sième et la qua t r i ème rangées de tourbes , 
que l 'on pose sur les d e u x p r e m i è r e s , on pose 
de même la sep t ième et la hu i t i ème rangées sur 
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gasins. 
33. Le pet i t cana l r e n d u n a v i g a b l e , com

m u n i q u a n t o rd ina i r emen t ( na. 3 ) à que lque 
anc ien canal , ser t à t r anspor t e r la tou rbe dans 
les magasins , au moyen de pet i ts batelets : 
ee m o d e de t r anspor t e r est u n g rand objet d 'é
conomie . 

34. Ce m ê m e canal sert aussi à t r a n s p o r t e r , 
dans des te r ra ins à exhausser , ou à amé l io r e r , 
la te r re végéta le qui recouvra i t le lit de tourbe 
q u e l 'on avait déposée , a u commencemen t de 
l ' opéra t i en , sur l ' une d e ses r ives. 

35. Le canal é tant tourbe en e n t i e r , soit en 

les deux qu i p r é c è d e n t , et ainsi de suite al ter
na t ivement de deux en d e u x rangées . Les ou
vr iers chargés de ce t ravai l , on t le dessus des 
ma ins a r m é , ou , p o u r mieux di re , garant i 
des effets du f r o t t e m e n t , pa r u n e ga rn i tu re d e 
cuir ou de t r è s - f o r t e peau : cette p récau t ion 
est i nd i spensab le , p o u r p o u v o i r in t rodu i re les 
ma ins en t re d e u x rangées de tourbe , et en dé -
t ache r les tourbes in te rmédia i res , sans couri r 
le r i sque de se blesser. 

Le p remie r dép l acemen t exposant les tour 
bes à l 'act ion de l 'air ec d u s o l e i l , facilite l eu r 
dessiccat ion. 

3 i . A u bou t d e quelques j o u r s , p o u r accé
lé re r et complé ter la dessiccat ion , des femmes 
et des enfanS dép lacen t les tourbes , ayan t soin 
de me t t r e dessus celles q u i é to ient dessous , 
pou r les e x p o s e r , à l eu r t o u r , à l 'act ion p lus 
immédia te de l 'a ir et du soleil . 

3a. Lorsque la dessiccat ion est j ugée suffi
sante , on forme les tourbes en piles sur les 
l i e u x , ou bien o n les t ranspor te dans des m a 
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u n e , soit en plusieurs années , pa r les p r o c é 
dés ci-dessus décri ts , voici ceux, que l 'on sui t 
p o u r con t inue r , le plus économiquemen t p o s 
sible , cette explo i ta t ion . 

36. On trace sur l 'une des d e u x r i v e s , tou
jou r s sur celle des t inée à servir 4'a.telier , u n e 
l igne paral lè le au cana l , qu i en soi t d is tante 
d 'environ trois à qua t r e pieds (97 à i3o c e n t i 
mèt res ) 5 on découvre la tourbe sur t ou t e cette-
b a n d e de t e r re en t re le canal e t le t racé q u e 
l 'on a f a i t , et on jet te , dès la p remiè re f o u i l l e , 
cet te ter re dans des batelets , p o u r ê t re t r a n s 
por tée de suite pa r eau sur les terra ins«où elle 
p e u t ê t re u t i l i sée . 

3j. La tou rbe découver te , on l 'extrai t s u c 
cessivement , soit a u loucl iet ou pel le de fer 
o rd ina i re , soit à la d r ague , ainsi que je l 'aï 
e x p l i q u é , et on la m a n i p u l e pa r des p rocédés 
abso lumen t semblables. 

3o. Mais comme la l a rgeur plus cons idérab le 
d u cana l s 'oppose à ce q u ' o n puisse p lacer e n 
t ravers sur les d e u x r i v e s , le madr i e r des t iné 
à por te r le d r a g u e u r , voici de quel le m a n i è r e 
on y supplée . 

Le madr ie r por te ? p a r u n b o u t , sur la r ive 
où est le baque t j et p a r l ' au t re , sur un bate le t 
fixé, en face du b a q u e t , avec des cordes ou 
avec des perches , de maniè re à pouvo i r ex 
t ra i re tou te la t o u r b e de la nouvel le fouil le. 
Ains i posé , ce madr i e r est u n p e u p lus va 
c i l l an t , à raison de la mobil i té du pet i t b a t e a u ; 
mais l égèrement incisé , a insi qu ' i l a été d i t 
( n°. 9 ) , les pieds nuds du d r a g u e u r y t r o u 
ven t u n e espèce de po in t d ' a p p u i , et sont p e u 
sujets à glisser. Il i m p o r t e , je le r é p è t e , que 
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l 'ouvrier ait la p r é c a u t i o n de laver avec soin le 
m a d r i e r et les bords d u b a t e a u , ainsi que ses 
pieds et ses m a i n s , et les manches des outils 
o u ins t rumens don t il do i t faire usage . 

3 c . On sent q u e , par u n e suite de procédés 
semblables à ceux que je viens de décrire , on 
p e u t ext ra i re la t o u r b e d ' u n terrain q u e l c o n q u e , 
que l le que soit son é t endue , la manipu le r t ou 
j o u r s à p ied-d 'œuvre avec in te l l igence et éco
nomie , et éviter tou te ma in -d 'œuvre i n u t i l e , 
t ou t e pe r te de tems. 

40. Lorsque le canal est suffisamment é largi 

Îmr l'effet du tourbage , on remplace le b a t e -
et pa r u n ba teau q u i , ayan t p lus d'assiette , si 

je puis m 'expr imer a ins i , r end le madr ie r mo ins 
vac i l l an t , et facilite l ' ex t rac t iou de la tourbe à 
la d r ague . 

4 1 . D a n s quelques endroi ts , on subst i tue a u 
b a t e a u u n r adeau t r è s - s u n p l e , de v i n g t - c i n q 
à t ren te pieds ( 8 1 à 97 déc imè t res ) de lon
g u e u r , sur lequel pose u n des bout du madr ie r . 
( Voyez u n aperçu de ce r adeau , fig. 9 et 10. ) 
D a n s les grands ateliers , ce r a d e a u est p ré fé 
rable a u b a t e a u ; parce que , à ra ison de son 
é t endue , il n ' a presque p o i n t de mobil i té lors
qu ' i l est a r rê té p a r ses deux extrémités , et 
qu ' i l n 'est pas nécessaire de le déplacer aussi 
souvent . 

42. Dès l ' ins tant où la l a rgeu r du cana l est 
p a r v e n u e à env i ron vingt-deux pieds ( 71 d é 
c imètres ) , o n p e u t , sans i n c o n v é n i e n t , m u l 
t ipl ier les ateliers , et en établ ir sur les deux 
r ives . Le c h e m i n e m e n t des ba t eaux é tan t l ibre 
dans le mil ieu d u c a n a l , on n 'es t po in t exposé 
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â aucune per te de te ins , à aucune double main-
d 'œuvre . 

/¡'3. S i , par o u b l i , p a r inadver tance , ou par 
que lque au t re cause , on a négl igé d 'ext ra i re en 
ent ier le lit de tourbe , lors du premier t r a v a i l , 
on est toujours à tems à y revenir et à exp lo i 
ter ce qui reste ; mais il. en résulte une augmen
tat ion de main-d 'œuvre , par c o n s é q u e n t , u n 
surcroî t de dépense • parce qu ' i l est nécessa i re 
de déposer d ' abord dans u n ba t eau la t ou rbe 
ext ra i te à la d r a g u e , de condui re ensuite le* 
bateau à p ied -d 'œuvre près de l ' a t e l i e r , et de"* 
je te r la t ou rbe dans le baquet p o u r y ê t re m a 
n ipu lée . 

44- L c s b a t e a u x ou batelets dont on se sert 
p o u r draguer en ple ine e a u , ont un t iers àq^eu-
près de l eu r l ongueur à l 'aval et à J ' a m o n t , 
des planches ou banquet tes , sur lesquelles 
l 'ouvr ier se pose debou t pou r d raguer . Ces 
banque t tes , c louées , ou fixées sol idement de 
tou te au t re m a n i è r e , u n peu au-dessous des 
b o r d s des bateaux , sont incisées , ainsi que les 
m ad ri. rs destinés au même usage ( n o s . cj et 3>8.) 
L e d r a g u e u r doit les l aver avec soin , p o u r 
ê t re moins exposé à glisser. 

Ce qui précède fait suffisamment connaî t re 
l ' exploi ta t ion et l 'espèce de tourbage que je 
m'étais proposé de décr i re . Il me reste à d é 
s igner les part ies de cette exploi tat ion qu i 
p o u r r a i e n t être adoptées dans le d é p a r t e m e n t 
de la Somme. M a i s , avant t o u t , je h a s a r d e 
ra i quelques conjectures sur la fo rmat ion de la 
t ou rbe . 
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S. II. Conjectures sur la formation de la 
tourbe. 

45. T o u t t e r ra in t o u r b e u x a é té o r ig ina i re 
m e n t couver t d ' eau . L a te r re y a r emplacé 
successivement les e a u x : mais cette ter re est 
d ' u n e n a tu r e pa t icul ière ; elle est composée 
de mat iè res végétales q u i , cons tamment sous 
l ' eau , on t subi u n e décomposi t ion différente 
de celle qu 'el les a u i a i e n t ép rouvée si elles 
eussent été exposées à l ' ac t ion immédia te de 
l ' a i r , et on t conservé en ent ie r tou t le p r i n 
cipe combust ib le : c'est cette espèce de te r re 
qu 'on appel le t ou rbe . O n d is t ingue faci lement 
à l ' œ i l , en la pressant dans les mains au mo
m e n t de son ext rac t ion , les débi is des végé 
t aux qui la composent . O n p e u t , ce me s e m b l e , 
suppose r q u e les p lan tes aqua t iques , qu i o n t 
servi à la f o r m e r , on t éprouvé u n e p r e m i è r e 
décompos i t ion qu i les a divisées ; et que les 
lits de tourbe sont le résul tat d 'un grand n o m 
bre de couches successives de ces p l a n t e s , p ro 
dui tes sur le l ieu m ê m e , et quelquefois c h a r 
r iées des l ieux voisins pa r des courans d 'eau . 

Ce que je viens de dire n e saurai t s 'appli
que r à l 'espèce de tourbe n o m m é e bouzin t don t 
la format ion est év idemment différente. 

L e bouzin est p rodu i t pa r les roseaux de ma
rais et au t res plantes aqua t iques , don t les tiges 
se m u l t i p l i e n t , se c ro i sen t , s ' en t r e l acen t , et 
finissent pa r f o r m e r , à la par t ie supér ieure de 
l ' e a u , u n e masse solide et con t inue . 

Cette masse végète et s 'accroît . Elle t i re sa 
substance des terres ou yases qui sont a u fond 
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d e l ' e au , à l 'aide des tiges et des i i lamens pa r 
lesquels elle y c o m m u n i q u e ; elle la t ire sur
tou t de l 'eau dans laquel le elle n a g e . 

On pour ra i t suivre cette végéta t ion , p o u r 
ainsi d i r e , à v u e d ' œ i l , et c o n n a î t r e , avec la 
tcms , la m a r c h e de la n a t u r e clans la fo rma
tion du bouzin . Il y a des bouzins don t les 
roseaux commencen t à se m ê l e r , à s ' en t re 
lacer ; d 'aut res , p lus anciens , couvren t t o u t e 
l ' é tendue de l ' e a u , et l ' empêchen t de pa ro î t r e ; 
d 'autres forment a u - d e s s u s de l 'eau , o u , p o u r 
m i e u x dire , à sa surface , u n e masse solide , 
d ' u n pied ( 3a cent imètres ) et p lus d ' épa i s 
seur ( 1 ) . 

Lorsque cette masse a acquis u n e cer ta ine 
consistance , la par t ie des végé taux supér ieure 
à la sur lace des eaux , se t rouvan t exposée 
a u x effets de l 'a ir , se décompose avec le terris , 
en terre v é g é t a l e , et finit pa r former , au -
dessus du lit de bouzin , une légère couche 
de t e r re . Cette couche s 'accroît insens ib le
m e n t , tous les a n s , des débris des v é g é t a u x 
qu i y naissent . Peu-à-peu les1 p lantes a q u a 
t iques disparaissent de ce n o u v e a u sol , et sont 
remplacées , en p a r t i e , p a r l e s p lantes des prés. 
E n f i n , au bout de plus ieurs années , ces p r a i 
ries mouvantes se conso l iden t , se raffermissent ; 
et les voi tures passent a u j o u r d ' h u i sur tel t e r 
ra in où il eû t été impossible de mene r p a î t r e 
des mou tons il y a t rente ans . 

Beaucoup de personnes ont v u , o n t suivi 

(1) On trouve , dit-on , des bouzins de plus de quatre 
pieds d'épaisseur ( i 3 décimètres). Je n'en ai point vu qui 
eussent deux pieds (65 centimètres) . 

Z a 
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( j ) Je pense que le bouzin ne peut se former que dans des 
eaux dormantes, ou dont le courant est peu sensible. 

les progrès de cet accroissement d u sol a u -
dessus de la c roûte du bouz in : je ne pense 
pas qu 'on puisse révoquer en doute cet ac 
croissement ; mais il impor te d 'en constater 
la na tu re et les progrès , pa r des observations 
précises. 

I l impor te de consta ter : 
i ° . Le tems à-peu-près nécessaire p o u r p r o 

du i re et former le bouzin à la surface des 
e a u x (1 ) . 

2 W . S'il con t inue à végéter et à croî t re dans 
l ' eau , ainsi et de la même maniè re qu ' i l le 
faisait lors de sa format ion . 

3° . Quels sont le minimum et le maximum 
d e son épaisseur , et quelles c i rconstances fa
vor i sen t le plus son accroissement . 

4°. L ' époque et les circonstances où il com
mence à servir de lit à u n e première couche de 
t e r re végétale : l ' augmenta t ion g radue l le de ce 
n o u v e a u s o l , et les changemens successifs q u e 
l a végéta t ion y ép rouve . 

5 û . Enfin , de quel le maniè re se forment les 
lits de tourbe situés au-dessous du bouzin . L e u r 
or ig ine est-elle an té r i eu re ou pos tér ieure à la 
c roû te bouz ineuse qu i les recouvre ? 

I l n ' en t re pas dans m o n plan d ' a b o r d e r , de 
t r a i t e r ces différentes quest ions , sur lesquelles 
j e n ' a i po in t de données suffisantes. Je vais 
m e b o r n e r à hasa rde r quelques conjectures su r 
l a format ion des lits de t o u r b e inférieurs au 
bouz in . 
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J e pense que le bouzin est d 'une or ig ine 
an té r i eu re à celle des lits de t o u . b e qu' i l r e 
couvre . On r e n c o n t r e , à chaque p a s , sur la 
H a u t e - S o m m e , du bouzin p lus ou moins for
mé , au-dessous duque l il n 'y a po in t de t ou rbe . 
On p e u t , ainsi que je l 'ai d i t , suivre , p o u r 
ainsi dire , de l 'œil sa végétat ion , et s 'assurer 
que le fond des marais auque l il t i en t pa r ses 
f i lainens, que l ' eau sur laquel le il n a g é , n e 
con t i ennen t pas de mat ière tourbeuse . Ce 
bouzin est u n e des récol tes ord ina i res des m a 
rais de la H a u t e - S o m m e ) c o u p é , il se r e n o u 
velle , il se r ep rodu i t au bout de p lus ieurs 
années , et l 'on peu t affirmer- que , dans ces 
mara is , sa format ion est -antérieure à celle de 
la t ou rbe . 

Il pa ra î t résu l te r de ces fa i t s , que la t o u r b e 
ne commence à se former sous le bouzin , q u ' à 
l ' époque où il s 'établi t u n e nouvel le espèce d e 
végétat ion II éa l durfaëe ex té r i eu re . . ' 

Dans cet é ta t , l ' in té r ieur de l ' eau en t r e l e 
fond du marais et le b o u z i n , p e u t être cons i 
déré comme One-Vaste ée'fre'fchaude , p ropre '^ , 
fac i l i te r , à. accélérer a u plus h a u t degré fa vé 
gétat ion des plantes aquatiques.. 

Si je supposais que le bouz in végète et croî t 
indéf iniment sous l ' eau dans cette espèce de 
'serre , ainsi qu ' i l le faisait lo r squ ' i l était p lus 
imméd ia t emen t exposé 'aux i n f luences , à, l a 
t empéra tu re varialde de l ' a tmosphère J il èn r é 
sul terai t , ce me semble , que; les1 couches in fé 
r ieures étant formées les d e r n i è r e s , se ra ien t 
moins décomposées que les au t res , et que l'on, 
devrai t t r ouve r a u fond "dès tourbières ,' l a 
tourbe la m o i n s divisée , la plus fibreuse. L e 

Z 3 
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con t ra i re a y a n t o rd ina i r emen t l i e u , j e dois 
conc lure q u e la m a r c h e que je viens* de s u p 
poser n 'es t pas celle de la n a t u r e . 

A u - dessous de la c roû te houzineuse , la 
t o u r b e change de qual i té . Il est p robab le 
qu 'e l le ne doit pas sa format ion aux mêmes 
espèces de plantes que le bouz in , o u , du mo ins , 
que ces p lantes n ' y p r e n n e n t pas le m ê m e d e 
gré d 'accroissement . . . . N e pour ra i t -on pas 
.supposer que la végéta t ion p r o p r e du bouzin 
jcesge lorsqu' i l est pa rvenu a u n e cer ta ine épa is 
seur , à u n e cer ta ine so l id i t é , et qu ' i l s 'établit 
a u - d e s s o u s , dans cette espèce de serre chaude , 
u n e nouvel le végéta t ion bien plus active q u e 
celle du bouzin , e t don t les p lantes éminem
m e n t p ropres à se conver t i r en t o u r b e , m e u r e n t , 
t o m b e n t , e t s o n t , sans i n t e r r u p t i o n , r emp la 
cées pa r de nouve l les pousses ? 

Il résul te ra i t d u m o i n s , de C e t t e dern iè re 
suppos i t ion , que les couches infé i ieures , é t an t 
d ' u n e format ion an té r i eu re à c e l l e des cou
ches s u p é r i e u r e s , doivent na tu re l l emen t être 
p lus décomposées , p lus divisées. 

T o u r c e qu i est de la végéta t ion des p l a n 
tes , que je suppose con t inue et bien plus hâ
tive dans cette espèce de serre , il n i e semble 
q u e cette hypo thèse est admis s ib l e , et qu 'e l le 
dois avoir u n g r a n d degré de probabi l i té aux 
y e u x du na tura l i s te qu i c o m p a r e r a ce p h é n o 
m è n e à celui que l 'on sait avoir cons tamment 
l ieu sous les glaces des pôles . 

La m e r , sous les glaces des pôles , e s t , sans 
con t red i t , le labora to i re le p l u s fécond de 
n o t r e sphère te r res t re . Sous ces glaces impé
né t rab les au j o u r et à la lumiè re $ naissent et 
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mult ip l ien t ces essaims i nnombrab l e s de po i s 
sons v o y a g e u r s , q u i , tons les a n s , aux mêmes 
époques , pou r satisfaire sans dou te a u x lois 
d e la n a t u r e , sor tent de ce vaste et sombre la
bora to i re , p a r c o u r e n t le g r and Océan , servent 
à la n o u r r i t u r e des cétacées et au t res g rands 
piscivores , qui les englout issent pa r mil l iards ; 
a insi qu ' à celle de l ' h o m m e , qu i test, pa r ins
t inc t et par besoin , le p lus g r a n d des t ruc teu r 
des êtres v ivans . 

On a t t r ibue cette mul t ip l i ca t ion prod ig ieuse 
d 'ê t res vivans et a n i m é s , au ca lme qui r è g n e 
sous ces glaces , et à la t e m p é r a t u r e cons
t an t e que l 'on y éprouve : cette t e m p é r a t u r e 
est évaluée à env i ron 10 degrés a u des 
sus d u t e r m e de la g l a c e , t h e r m o m è t r e de 
R é a u m u r , ou 1 2 f degrés du t h e r m o m è t r e 
déc imal . 

Ce qui se passe au fond de la m e r , sous 
les glaces polaires , r e n d t rès-vraisemblable la 
végéta t ion hâ t ive et con t inue des p lan tes t o u r 
beuses , que j ' a i supposée avoir l ieu dans les 
mara i s recouver t s de bouz in J e m ' a r r ê t e : 
j e laisse à des personnes plus instruites^, l e 
soin de d é v e l o p p e r , de complé te r la t h é o r i e 
d e cette végétat ion , sur laquel le je n ' a i d o n n é 
q u e des conjectures et que lques ape rçus . J e 
me féliciterai néanmoins d 'avoi r osé les hasa r 
de r , les publ ier , s'ils peuven t dé t e rmine r 
que lque savant na tura l i s te à s 'occuper de ce t 
i m p o r t a n t o b j e t , et à le t ra i ter a ins i qu ' i l m é 
r i t e de l ' ê t re . 
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§. I Ï I . Aperçu sur les deux principales ma
nières d'extraire la tourbe dans le dépar
tement de la Somme ; avartage de la méthode 
hollandaise. 

4 6 . Dans la majeure par l l e des tourb ières 
de la vallée-cle la Somme et des peti tes vallées 
q u i y a f f luent , on est dans 1 usage de t irer la 
tou rbe avec le loucliet à a i leron. Ce loucher, 
.é tant généra lement c o n n u , je me dispense de 
le décr i re ; je me dispense également de décr i re 
cette exploi tat ion , n ' a y a n t r ien à ajouter à ce 
qu i a été écri t sur cet te mat iè re . 

Les tourbes bouzineuses , fibreuses ou corn-
p a c t e s , sont les seules qui puissent être e x -
t ra i t res au l ouche t à a i leron. Lorsqu'el les sont 
au-dessous du n iveau des e a u x , il devient i n 
dispensable d 'épuiser l 'eau de la fosse où l 'on 
o p è r e , à fur et à mesure que l 'on s 'approfondit . 
I l ijésulte de cette obl igat ion , que l 'on est forcé 

; d e d iscont inuer , d ' abandonne r le tourbage , 
-toutes les fois que la dépense des épuisemens , 
jo in te aux frais ordinai res d 'exploi ta t ion , ex
cède le p rodu i t . On est aussi forcé de renoncer 
à ce mode d 'exploi ta t ion , lorsque la tourbe est 
t rop p e u lice , t rop divisible p o u r q u ' o n puisse 
la tirer en t iè re avec le louche t . 

4 7 - Dans les deux cas que je \ i en s de c i t e r , 
o n passe o rd ina i r emen t à de nouvel les fouilles 
la térales , et l 'on jet te p resque tou jours dans 
les ateliers que l'on vient d ' a b a n d o n n e r , la 
te r re qui recouvre la tou rbe des nouvelles 
fouilles. Ce procédé v i c i e u x , cette p r é t endue 
économie de t e i n s , font pe rdre p o u r toujours 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ET D E P R É P A R E R L A T O U R B E , e tC . ' 36i 

les lits de tourbe abandonnés . Il impor te de 
n e plus enfouir ainsi , en p u r e pe r te , ce p r é 
c ieux combust ible , dans u n teins su r - tou t où. 
un. cri unan ime s'élève sur la d iminu t ion 
effrayante des b o i s , et sur leur ex t r ême r a 
r e t é . 

48 . Cet ob j e t , si in téressant p o u r tou t l e dé 
pa r t emen t de la S o m m e , et par t i cu l iè rement 
pou r les pauvres , mérite tou te l ' a t tent ion dé 
l ' admin is t ra t ion . Et comme la tou rbe est u n 
p rodu i t d u sol j u n p r o d u i t , si j e l'ose d i r e , 
agr icul tura l , elle fait na tu re l l emen t par t i e 
dps a t t r ibut ions de la Société l ibre d 'Agr i 
cu l ture établie dans dans ce dépa r t emen t . Cette 
soc ié té , à pe ine formée , a senti combien il i m -
por to i t d ' amél io re r cette espèce de récol te , e t 
de ne plus enfoui r u n e par t ie de ses p rodui t s : 
elle suivra cet objet avec le plus g rand intérêt ; 
e t , p r ê c h a n t d ' e x e m p l e , p lus ieurs cul t iva
teurs , membres de cette Société , se i e ron t u n 
devoir d ' éc la i r e r , de convaincre leurs conc i 
toyens , sur le j vices de leur m é t h o d e u n i q u e 
et rou t in iè re . Ces exemples , ces essais-prati-* 
ques a u r o n t , j 'ose le p romet t re , les plus h e u 
r e u x résultats ; et l 'on t i rera enfin de cette p r é 
cieuse m i r e tout le combustible qu'el le est sus
ceptible de p r o d u i r e . 

4 9 . La t o u r b e des lits i n f é r i e u r s , en généra l 
très-divisée , est susceptible d 'ê t re moulée ; il 
serait doub lement avan tageux de la man ipu le r 
e n g rand d 'après les procédés hol landais , puis
q u e , en a d o p t i n t cette m é t h o d e , ces lits de 
mat iè re tourbeuse , si ma ladro i t ement enfouis 
j u s q u ' à ce j ou r , p rodu i r a i en t u n e t o u r b e de 
p remiè re qual i té . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



36a SUR XA. MANTÈRE D'EXTRAIRE 
50. Cette courbe des lits infér ieurs abandon

nés , n ' es t pas la seule que l 'on puisse exploiter 
à. la ho l landaise : je suis convaincu qu ' i l serait 
avan tageux de m a n i p u l e r en g r a n d , pa r les 
m ê m e p r o c é d é s , toute celle susceptible d 'ê t re 
m o u l é e ; et je pense qu' i l existe u n g rand n o m 
bre de t o u r b i è r e s , exploitées habi tue l lement 
a u louche t à a î l e r o n , qu ' i l serait préférable 
d ' exp lo i t e r pa r les procèdes ci-dessus décr i ts . 

5 1 . P o u r ce q u i est du moulage (1) us i té 
d a n s les tourbières de V a u x - sous - Corbie et 
a i l leurs , n u l dou te , à mon avis , qu' i l serai t 
a v a n t a g e u x d 'y subst i tuer la mé thode ho l l an 
daise (2). 

5 2 . J 'ose croire qu ' ap rè s que lques e s sa i s , 
les diverses tourbes faites par cet te mé thode , 
s e r a i e n t , en généra l , m ieux fabr iquées , p lus 
compactes et meil leures q u e les tourbes a n a l o 
gues faites pa r les anciens p rocédés , t t si l 'on 

(1) Je ne décrirai point la méthode du moulage usité à 
Vaux-sous-Corbie ; je me bornerai à observer : 

i ° . Que les dragues , pour extraire la tourbe , sont plus 
coûteuses, plus lourdes et moins maniables que les dragues 
hollandaises ; 

2 ° . Que la tourbe n'étant presque point pressée dans les 
m o u l e s , ne prend, en se séchant , que la portion de retrait 
nécessitée par l'adhésion naturelle qu'ont entre elles des 
parties intégrantes; qu'elle est , par conséquent , moins so
lide , moins compacle que ne le serait une tourbe faite de 
pareille matière , par les procédés hollandais, et qu'elle con
t i en t , à volume égal , beaucoup moins de combustible. 

(2) Le Cit. Berthe , officier municipal de la commune 
d'Amiens , a bien voulu se prêter à l e que son contre-maî
tre lit l'essai de la méthode lio.landaise , dans sa tourbière 
de Vaux-sous-Corbie. Les premiers essais faits sans soins , 
ont néanmoins assez bien réussi , et ont donné , de l'aveu 
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voulai t enfin réaliser le projet de charbon ise r 
la tourbe pour subs t i tue r , dans les forges et 
au t res usines , ce nouveau c h a r h o n à la houi l le 
o u au c h a r b o n de bo i s , la man ipu la t ion h o l 
landaise , p rodu i san t une tou rbe mieux fabri
quée , q u i , à vo lume égal , cont ien t beau-
coup plus de combust ib le , cette t ou rbe fourn i 
ra i t , sans c o n t r e d i t , u n mei l leur cha rbon . 

L a t o u r b e , fabr iquée en g r and à la h o l 
landaise , s e r a , sans c o n t r e d i t , préférable à 
c e l l e ana logue faite pa r les procédés d u pays . 
Mais cela ne suffit p o i n t , il faut encore con
n a î t r e le r a p p o r t de la dépense des deux e x 
plo i ta t ions . 

5 3 . La fabrication ho l landa ise exige plus de 
soins , plus d 'exac t i tude dans les p r o c é d é s , u n e 
p lus g rande su rve i l l ance , e t , au p remie r coup -
d ' œ i i , elle para î t devoir ê t re p lus coûteuse : 
m a i s , p o u r juger s a i n e m e n t , il faut compare r 
les p rodu i t s ; e t , en les faisant en t re r dans la 
ba l ance , je crois q u e , m ê m e sous le seul r a p 
p o r t de l ' économie , la mé thode hol landaise 
mér i te la préférence . 

5 4 - Quel que soit l ' avantage du m o u l a g e e n 
g r a n d à la h o l l a n d a i s e , il sera difficile de par -

du contre-mai're , une meilleure tourbe que celle faite par 
'le procédé ordinaire du moulage , avec la même matière. Je 
dois observer qu'on n'a opéié que sur la plus mauvaise qua
lité de matière tourbeuse. Celle de première qualité , fabri
quée au moule et presque sans soins , fournit au Cit. Ber
the , une tourbe excellente , comparable à la meilleure 
tourbe de la vallée de la Somme, extraite au loucbet: cel le-
là , j'en svis convaincu, préparée en grand, d'après les pro
cédés hollandais , donnerait une tourbe supérieure , très-
propre , sur-tout , à être converlie en charbon. 
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veni r à la subst i tuer à la mé thode usitée du 
t i rage au louche t à a i leron , à raison do la dé 
pense nécessitée par les premiers essais , et de 
l ' i nce r t i tude d 'un plus g rand profit. Mais des 
p r o p r i é t a i r e s , des en t r ep reneur s de t o u r b a g e , 
éclairés sur l eurs vrais in térê ts , easa ie ront , je 
l ' e spère , cette subst i tut ion , cette nouvel le mé
thode ; et»leur exemple en t ra înera peu-à-peu la 
foule toujours aveugle e t r o u t ' n i è r e . 

55 . J e dois a jouter que l 'pn cont inuera i t 
toujours à ex t ra i re au louche t à a î lerou les 
lits supér ieurs , s'ils é ta ient t rop bouz ineux , 

. t rop f i b r e u x , p o u r p o u v o i r ê t re rédui ts e n 
houi l l i e et moulés . 

56 . P o u r ce qui est des tourbières , où la 
m é t h o d e du moulage est in t rodu i te , on p e u t , 
on d o i t , sans h é s i t e r , y subs t i tuer le mou lage 
ho l l anda i s . J 'observera i seulement qu ' i l im
por te de d i s t i n g u e r , de man ipu le r séparément 
les différentes quali tés de mat ière tourbeuse . 
E n géné ra l , celle des lits supé r i eu r s , p lus bou-
z ineuse , est de la dernière qual i té ; les lits im
méd ia t emen t au-dessous , d o n n e n t des tourbes 
médiocres ; e t les dern iè res fournissent o rd i 
n a i r e m e n t la tourbe de première qual i té . Cette 
observation p e u t s 'appl iquer à presque toutes 
les tourbières du dépa r t emen t . Il sera tou jours 
facile et peu assuje t t i ssant , dans la pra t ique , 
d e m a n i p u l e r séparément ces différentes q u a 
lités de t ou rbe : il suffira de n ' approfondi r les 
fosses que par p a r t i e , à fur et à mesure , suivant 
les diverses qual i tés de la t o u r b e . ' 

P o u r ne laisser r ien à désirer , r i en à expl i 
que r , je crois devoir a jouter que lques obser
va t i ons . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ET D E P R E P A R E E EA ' T O U E EE , ' Ê t C 365" 

5j. D a n s les nouvel les exploi tat ions , il sera • 
avan tageux cle suivre en ent ier les p rocédés 
décri ts ( n ° \ 3 , 4 » 5 , 6 et 7 ; 9 et 10 ; 1 8 , 1 9 , 
2 0 , e tc . jusque et compr is le n ° . 44 )• 

58 . La l a rgeur de l ' é t en te ( 1 ) varie en 
Hol l ande depuis douze jusqu ' à t r en t e pieds 
( d e 39 à 97 déc imè t re s ) ( n w . 8 ) : je p e n s e ' 
qu ' i l est indispensable d e r édu i r e cette l a r g e u r , 
sur- tout dans les premiers essais , et q u ' o n doit 
se borner à douze pieds ( 3 9 déc imèt res ) ; sauf 
à l ' augmente r lo rsqu 'on sera plus familiarisé 
avec cette nouvel le mé thode . 

5 9 . L 'épaisseur de i 3 pouces ( 3 5 c e n t i m è 
tres ) fixée ( n y . 2 5 ) a u lit de boui l l ie de t o u r b e , 
doi t être relat ive à la quant i té d ' e a u que cou- ' 
t ient cette espèce de bouil l ie . Si l 'on divise l a 
mat iè re tou rbeuse a v e c les soins et les p r é c a u 
t ions indiqués ( n w . 7 ) , cet te épaisseur de 
treize pouces ( 35 cent imètres ) , sera s u f f i s a n t e j 
mais s i , pa r u n e économie mai -en tendue , o n 
emploie , à diviser la tourbe , une t rop g rande 
quan t i t é d ' e a u , il sera nécessaire d ' augmen- ' 
ter l 'épaisseur du t a s de tourbe , en raison de 
sa plus g rande l iquidité. Il impor te , ainsi q u e 
j e l 'ai dit ( n ° . 7 ) j . d e ne mêler à la t ou rbe que 
la quan t i t é d 'eau indispensable p o u r la bien 
diviser. 

60. Les d ragues hol landaises , décri tes ( n°*. 
1 1 , 1 2 , I 3 , J 4 > * 5 , 16 et 1 7 ) , et dessinées 
(fig. 5 , 6 et 7 ) , sont préférables , sous tous les 
r a p p o r t s , à celles usitées dans la vallée de la 
S o m m e . ( V o y . la note (1) de la page 3 6 2 ) . 

(1) L'étente est. la partie de l'atelier où la bouillie de 
tourbe est répandue, est étendue. 
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(1) La gelée agit sur l'eau que contient la tourbe , quel
que sèche qu'on la suppose > et convertit cette eau en glace. 
Ce changement 5 ne fût-il qu'instantané , faisant occuper 
aux particules d'eau un pl is grand Volume , divise la tourbe 
et désunit les partites qui la composent. Dans Cet é ta t , elle 
chauffe beaucoup moins , parce que , sans doute , le calo
rique se dégage et s'évapore trop promptement et sans effort. 

(2) L'atelier est le terrain sur lequel on prépare , on 
étend , on fabrique la tourbe ; et l'étente est , comme 
je l'ai dit (note de la page précédente) la partie de l'atelier 
où l'on étend la bouillie de tourbe. 

J ' espère que tou t ouvr ier de bon sens qui les 
c o n n a î t r a , n 'hés i tera po in t à, les adop te r . 

6 1 . Les h a n g a r s ou magasins à tourbe h o l 
l a n d a i s , don t j ' a i pa r lé (11°. 3 2 ) , s o n t , p o u r 
l 'o rd ina i re , à claire-voie sur deux de leurs 
f aces , p o u r q u e la t o u r b e q u e l 'on y t r a n s 
por t e avant son en t iè re dessiccat ion , puisse 
achever de s'y sécher. A u x approches de l ' h i 
ver , on ferme les claire-voies avec des ro 
seaux ou avec de la pai l le , pou r préserver la 
t o u r b e des effets des fortes gelées (1) qu i en 
a l t é re ra ien t la qua l i t é . 

6 2 . Les te r ra ins t o u r b e u x des bords de la 
Somme et des au t res vallées du d é p a r t e m e n t , 
n ' é t a n t pas aussi unis que le sont les pra i r ies 
des provinces de Hol l ande et d ' U t r e c h t , il est 
ind ispensable d ' un i r , de n iveler les endro i t s 
des t inés à servir d ' é ten te , d 'a tel ier (2 ) . Ce t r a 
vai l se fait à la b ê c h e , a u râ teau ou à la herse , 
su ivant l 'é tat des l ieux ou la n a t u r e des t e r r e s , 
et on le per fec t ionne avec le rouleau , la d a m e 
ou la b a t t e , de man iè re que t o u t l 'atelier «oit 
de n iveau , u n i et tassé. Il est nécessaire d» 
je ter s u r ce t e r ra in ainsi p r é p a r é , u n p e u 
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de foin , avant d'y r é p a n d r e la bouil l ie de 
tourbe ( n ° . 4 )• 

63. Il est t rès -avantageux que l 'atel ier e t 
l ' é ten te soient sur le bo rd de l 'eau d 'où l 'on 
ex t ra i t la tou rbe (n°*. 5 , 6 , 9 , e tc . ) ; ou q u e 
du moins on puisse y c o m m u n i q u e r en bateau : 
dans ce de rn ie r c a s , il y au ra u n e augmenta 
t ion de main-d 'œuvre ( n c l . et 44 )> p u i s -
q u ' o n sera obligé de déposer d ' abord dans u n 
ba teau la tou rbe extra i te à la d r a g u e ; de la 
t r anspor te r ensui te sur l ' a t e l i e r , et de la je ter 
à la pelle dans le baque t . 

6 4 . S'il s 'agissait de met t re à profit que lques 
part ies a b a n d o n n é e s d 'anciennes tourbières , il 
pour ra i t a r r iver q u ' o n fût dans la nécessi té 
d ' en t r anspo r t e r les p rodu i t s sur l 'a tel ier , à 
la b roue t t e . Cette m a i n - d ' œ u v r e augmente ra i t 
sans dou te le p r ix de fabr ica t ion. Il ne faudra i t 
p a s n é a n m o i n s hés i te r à l ' e m p l o y e r , pu i sque 
ce serait le seul moyen de t i rer u n par t i avan
t ageux de cette préc ieuse mat iè re . 

65. J e vais t e rmine r ce M é m o i r e pa r u n 
aperçu qui p o u r r a servir à fixer la g r a n d e u r 
à-peu-près qu ' i l convient de d o n n e r à l 'a tel ier 
lorsque l 'on est gêné et resserré par les local i 
tés , et qu i fera conna î t re la quan t i t é de t ou rbe 

3ue doi t p r o d u i r e u n e étente d 'une g r a n d e u r 
onnée . 

J e suppose la l a rgeur de l 'é tente , de douze 
pieds ( 3 9 déc imèt res ) . Il impor te , ainsi que je 
l 'ai dit ( n ° . 5 8 ) , de se borne r ' à cette l a rgeur 
dans les premiers essais. Cette donnée admise , ' 
on peu t fixer la l a rgeur de l 'atel ier à env i ron 
t ren te-s ix pieds ( 1 1 7 déc imè t re s ) . Cette l a r 
g e u r sera plus que suffisante , soit p o u r la ma-
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( 1 ) Il eût été difficile d'accoler ensemble les anciennes et 
les nouvelles mesures , soit linéaires , soit de surface , soit 
de solidité. J'ai préféré répéter ici le même objet exprimé 
en nouvelles mesures , pour être plus intelligible et évi
ter toute méprise. Pour simplifier le discours , je suppose
rai 4° décimètres ou 4 mètres de largeur à i'étente, au lieu 
de 3g décimètres. 

La largeur de l'étente étant supposée de 4 mètres , cha
que mètre courant d'étente, mesuré sur sa largeur, contien
dra 4 mètres carrés. Le tas de tourbe étant divisé (n° . 2S) 
sur sa largeur et sur sa longueur par des lignes parallèles 
espacées de 122 à i 3 5 millimètres, chaque mètre-de lon
gueur d'étente donnera 240 tourbes 5 et comme , en suppo
sant les tourbes bien fabriquées 7 ) 7 chaque tourbe 
sèche doit avoir environ 2 1 6 millimètres de longueur , sur 
]c8 à i i 5 millimètres sur les deux autres faces (11°. 2 8 ) , 
chaque mètre courant de longueur d'étente donnera plus 
d'un dixième de toise cube de tourbes sèches , ou envi
ron ~i-e¡- de stère ou mètre cube , ou 790 décimètres 
cubes. 

U n e pile de tourbes , contenant, d'après les dimensions 
prescrites par les anciens réglemens , environ 2 toises cubes 
et - f i . qui équivalent , à-peu-près , à ¡5 stères 70 centi-
stères ; on peut , sans crainte d'erreur , évaluer le produit 
d'un mètre courant d'étendue , sur 4 mètres de largeur à. 
-^>. de pile. Il faudra donc , dans cette supposit ion, 1 9 
mètres de longueur d'étente, sur 4 mètres de largeur , ou 
bien 76 mètres quarrés , pour produire une pile de tourbes. 
9 mètres eourans , sur 4 mètres de largeur, produiront 7 
stères ou mètres cubes. 

geur 

n ipu l a t i on , soit p o u r l ' é tente , soit pour l 'em
pi lage des tou rbes . La l ongueu r sera p ropor 
t i onnée à l ' é tendue d u tourbage . 

La la rgeur de l ' é tente , e t , pa r c o n s é q u e n t , 
celle du tas de t ou rbe é tant supposée de douze 
pieds (3o déc im . ) , chaque toise couran te d 'é ten
d u e é q u i v a u d r a à deux toises carrées ( 1 ) . Le 
tas de tourbe é tan t divisé ( n ° . 2.8) sur la la r -
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Explication de la Planche V.. 

Figures 1 , 2 et 3 : P lan et profils d u ' b a q u e t . 
Fig. 4 '• E o u r c h e t . Le fer des pointes du fou r -

chet a 1S mil l imètres de grosseur ( e n 
v i ron 6 l ignes ) , et c e l u i d u dos u n p e u 
plus de 2 cent imètres ( envi ron o l i
g n e s ) . Le manche est lié au fourche t 
p a r deux frettes et deux clous. 

Fig- 5 : P l an de la d rague vue en dessus. 
Fig- 6 : V u e de la d rague , le t r a n c h a n t en des

sous , p o u r faire conna î t re la man iè re 
Volume i5. A a 

g e u r et sur la l ongueur , p a r des l ignes p a r a l 
lèles , espacées de qua t r e pouces et demi à 
c inq pouces , chaque toise couran te d ' é t en te 
d o n n e r a quat re cent c inquan te t ou rbes . Et 
comme , en supposant les tourbes b ien fai tes 
( n ° . 7 ) , chaque tou rbe sèche doit avoir e n 
v i ron hu i t pouces de l o n g u e u r , et un peu p lus 
d e qua t re pouces sur les deux aut res faces 
( n ° . 28 ) , chaque toise cou ran t e d ' é ten te pro
d u i r a u n peu p lus d 'un c inquième de toise 
cube de tourbes sèches. 

U n e pile de tourbes c o n t e n a n t , d 'après les 
d imensions prescri tes pa r les anciens r é g l e -
mens encore existans , envi ron de x toises 
cubes et un hu i t i ème , on p e u t , sans cra inte 
d ' e r r eu r sensible , éva luer le p rodu i t d ' u n e 
toise couran te d 'é tente sur douze pieds de lar
g e u r , à u n d ix ième de pi le . Il faudra d o n c , 
dans cette supposi t ion , d ix toises cou ran t e s 
d ' é ten te de douze pieds de l a rgeur , ou bien 
v ing t toises carrées , p o u r p rodu i r e u n e pi le 
de tourbes . 
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dont elle est emmanchée. Elle est liée 
à la perche qui lui sert de manche par 
deux frettes et deux clous. 

Fig. 7 : Profil de la drague et de son filet. 
Ce profil fait connaître la disposition 
du filet, l'angle que la drague forme 
avec la perche qui lui sert de manche, 
qui est d'environ i5o degrés, et la ma
nière dont elle est emmanchée. 

Fig. 8 : Louchet. Le manche est assemblé à te
non et mortaise avec le potenton , et 
chevillé ainsi que le dessin l'indique ; 
le potenton est arrondi. 

Le manche entre dans la partie supé
rieure du fer de louchet, disposé à cet 
effet, et il est solidement retenu. 

Fig. 9 : Plan d'un radeau. Il est formé par deux 
longues pièces de bois assemblées sur 
4 ou 5 semelles ; 8 ou 1 0 clameaux sont 
plus que suffisans pour consolider cet 
assemblage. Il est nécessaire que le bois 
que l'on y emploie soit léger. Le sapin 
est celui que l'on préfère. 

Fig. ÏO : Profil en long du radeau. 
Fig. 11 : Profil en travers. 
Fig. îa : Clameau ayant 4° centimètres de lon

gueur (environ 14 à i5 pouces). 
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O B S E K V A T I O i N ' S 

S vu le Mémoire relatif à la direction des 
percemens dans les mines , etc. inséré dans 
le № . 87 de ce Journal. 

Par J . F . D i U B n i s s o B . 

J'AI d i t , page 184 du Mémoi re in t i tu lé : Nou
velle Méthode d'assigner la direction des per
cemens dans les mines , e tc . q u ' à F reybe rg on 
faisait les plans des mines en en r a p p o r t a n t 
les points p r inc ipaux à deux lignes p e r p e n d i 
culaires en t re e l l e s , et que les dis tances des 
po in t s à ces l ignes y po r t a i en t les n o m s de 
longitudes et de latitudes ; j a i a jouté : « Mais 
« la man iè re de résoudre les p rob lèmes de 
« Géométr ie sou te r ra ine , en r appo r t an t clia-
» que p o i n t à trois p lans ( h o r i z o n , m é r i d i e n 
53 et ver t ica l ) passant pa r u n p o i n t d é t e r m i n é , 
» n ' a été , du moins que je sache 3 exposée 
« nu l le pa r t 

Le Cit. Ba i l l e t , i n g é n i e u r en chef f e t p r o 
fesseur d 'explo i ta t ion à l 'École des mines , 
ayant eu la bonté de m'observer que dans l 'ou
vrage de M. L e m p e , le m ê m e q u e je cite 
page 162 , il y avait des tab leaux semblables 
à ceux que je proposais , et que les p rob lêmes 
y é ta ient résolus par le calcul d 'après u n e m é 
thode ana logue ; j ' a i lu , dans les ouvrages de 
M. Lempe , Tes art icles relatifs aux objets don t 
j ' ava is pa r lé ; et j ' a i effectivement vu q u e 
M. L e m p e , après avoir dé te rminé la hase e t 

A a 2 
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(1) Lempe's , gründliche Anleitung zur Markscheide-

Kunst. 1 vol. in-&°. 1782 , page 178. 
Beyers , gründliche Unterricht vom Bergbau , nach 

Anleitung der Markscheide-Kunst. 1 vol. in-4°' 1 7^5» 

page 616. 

la hauteur de chaque cordon , construisai t sur 
cette base , comme hypo thénuse , u n triangle 
r e c t a n g l e , d o n t u n des côtés était paral lè le au 
mér id i en , et l ' au t re lui étai t pe rpend icu la i re • il 
n o m m e ces deux côtés sinus-direction (streich-
sinus ) et cossinus-direciion : e t , à l 'aide des 
t ro i s dis tances ( d ' u n po in t à u n a u t r e ) , si
nus-direction, COSSUIUS-direction et hauteur , 
i l r ésou t les divers p roblèmes de la Géométr ie 
sou te r r a ine . Il dit à cet te occasion : « Cette mé-
33 t h o d e met à m ê m e non- seu lemen t de t racer 
« les p lans des mines sans bousso le , mais encore 
35 de résoudre la p lupa r t des problêmes de Géo-
s> mé t r i e souter ra ine pa r le c a l c u l , beaucoup 
33 p lus exac tement qu ' i l n 'es t ind iqué dans les 
53 l ivres sur cette science , et qu ' i l n 'est p r a -
33 t iqué encore a u j o u r d ' h u i p a r presque tous 
3> c e u x qui s 'en occupen t . . . . Elle est due à 
s» M . S c h e i d h a u e r , d i rec teur des mines (Berg-
33 meister) de F r e y b e r g . . . . 11 l 'a consignée 
33 dans u n m a n u s c r i t , où. presque tous les pro-
33 b lêmes sont résolus pa r cet te mé thode : il 
33 est à désirer q u ' u n pare i l ouvrage soit b ien-
33 tô t pub l i é 33. O n ne p e u t s 'expl iquer plus po
s i t ivement , et c'est à M. Scheidhauer qu ap
partient la gloire d'avoir proposé le premier 
( dès 1 7 7 2 ) une méthode très-avantageuse dans 
la pratique des mines ( 1 ) . 

A u reste , son manuscr i t n ' a pas été publié : 
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(1 ) Le problème , étant donné trois points sur un Jilon , 

déterminer la direction du filon , est résolu ( page 274 de 
l 'za-8°. ) d'un autre manière, qui mène cependant au même 
résultat. 

R ( Lih — L h' ) 
Tang. direct. = - l l h _ l h , 

R étant le rayon des tables , et les autres lettres étant les 
mêmes que dans notre solution. 

Le problême troisième , page 1 7 0 du Journal , n° . 8 7 , 
est résolu différemment par Lempe , page 299 et suiv. 

A a 3 

mais M. Lempe en a fait conna î t re , dans ses 
ouvrages , une par t ie du con tenu . L a man iè r e 
d o n t ce professeur l ' expose , la marcl ie diffé
r en t e et quelqufois plus s imple , qu ' i l suit dans 
la solut ion deg problèmes ( i ) , feront voir à t ou t 
lecteur impar t ia l que je n 'avais pas conna i s 
sance de ce qu ' i l a écri t à ce sujet . 

Les tab leaux qu ' i l cite , pages 7 6 0 - 8 0 4 de 
son g rand ouyrage , sont à-peu-près semblables 
à ceux que je p ropose : ils en diffèrent m o i n s 
q u e ceux a u j o u r d ' h u i en usage à F r e y b e r g , 
lesquels po r t en t cependan t les co lonnes des La
titudes , Longitudes, et ( je c ro i s ) des hauteurs. 

Q u a n t a u x dessins des- mines , j ' a i déjà di t 
q u ' à F reybe rg on les faisait à l 'aide des latitu
des , e tc . : ce que j 'apiiûte re la t ivement a u x 
p ro jec t ions sur u n plaii ver t ica l passant pa r la 
l igne de d i rec t ion , ou sur u n p lan dirigé su i 
v a n t les l ignes de d i rec t ion et d ' i n c l i n a i s o n , 
n 'es t qu ' une simple extension de ce q u i s'y p ra 
t ique re la t ivement aux project ions sur les p l ans 
de l ' hor izon , du mér id ien , ou du ver t ica l . 

E n réd igeant le Mémoi re sur les percemens , 
je n 'a i r ien moins qu 'eu l ' idée de faire u n M é -
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moi re scientifique : mais f rappé de l ' avantage 
q u ' a Ja m é t h o d e des latitudes, etc. de subst i tuer 
u n calcul très-simple aux opéra t ions graphiques j 
j ' a i c ru devoir f a i r e conna î t re u n e chose ut i le , 
et j e l 'ai publ iée . E n voyant q u ' à F reybe rg les 
solut ions relat ives a u x percemens s'y font ha 
b i tue l l ement par des opéra t ions g raph iques , j e 
n e pensais pas q u ' u n e m é t h o d e plus cour te et 
p lus exacte y eût é té p roposée , et à p lus forte 
r a i son exécutée . E n d o n n a n t de l 'extension à 
ce que j ' ava i s v u , je me suis e m p a r é , à m o n 
i n s u , d ' une par t i e de la p rop r i é t é de M. Scheid-
h a u e r : j e m 'empresse de lu i res t i tuer u n e 
gloire q u i l u i appa r t i en t en t i è rement ( 1 ) . 

(1 ) J'observerai encore ici que lorsque je dis , page 162 , 
.que dans un court Mémoire je vais traiter de la Géométrie 

souterraine , j'aurais dû ajouter, quanta ce qui est relatif 

aux percemens et aux plans : et: sont les seuls objets dont 
je me proposais de parler : mon intention n'a jamais été de 
dire que je renfermais dans un court Mémoire tbus les ob
jets que M . Lempe avait traité dans son volumineux ou
vrage. 
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Sun le même sujet; par A . B . 

LES observat ions qu i p r é c è d e n t n o u s d i spen
sent d 'en faire a u c u n e sur la pr ior i té d ' i nven
t ion qui appa r t i en t à M . S c h e i d h a u e r , et nous 
n o u s b o r n e r o n s à exposer que lques réflexions 
sur la mé thode m ê m e d u bergmeis te r de F rey -
b e r g . 

1 . Cette m é t h o d e cons i s te , c o m m e on l 'a v u , 
à dé te rmine r les posi t ions de tous le points ex 
t rêmes des stations, en ca lculant l eurs dis tances 
positives ou négat ives à trois p lans p e r p e n d i 
cula i res ( u n m é r i d i e n , u n p l an ver t ical pe r 
pend i cu l a i r e au m é r i d i e n , e t u n p l an h o r i z o n 
ta l ) ; elle p rocure u n moyen t rès -commode p o u r 
t r ace r les diverses pro jec t ions des t r a v a u x d ' une 
m i n e , et elle r é u n i t tous les avantages de la 
mé thode ana logue qui est employée p o u r la 
confect ion des cartes topo g raph iques . N o u s fe
rons r e m a r q u e r qu 'e l le p e r m e t de n e t racer que 
tel le par t ie du dessin que l 'on v e u t , et que , 
lo rsqu 'on désire r e t rouve r , après u n e longue 
exploi ta t ion , que lques points impor t ans ? u n 
anc i en pil ier de minera i s . . . . , e tc . elle r e n d 
très-facile la r eche rche de ces points , pu isqu ' i l 
suffit alors de consul ter les t ab l eaux ou les r e 
gistres de la mine sur lesquels leurs longi tudes f 

la t i tudes et hau t eu r s sont i nd iquées . 
2 . La m é t h o d e de Sche idhauer n e ser t pas 

seulement à t racer les plans e t dessins de mines ; 
A a 4 
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2 E . Angles d'inclinaison. 

3 e . — — Directions observées. 

/fc. _ _ . Directions réduites. 

5". Bases. 

6°. - Sinus-directions {longitudes). 

n*. Cossinus-directions ( latitudes). 

•g". Hauteurs. 

ç e . i Observations. 

Dans ce tab leau , les sommes des la t i tu
des , des longi tudes et des hau t eu r s , ne sont 
pas inscrites dans .des colonnes par t icul ières . 
M . Lerhpe fait les opéra t ions même qui dou -
nen t ces sommes , c 'es t -à-di re , les addit ions 

o n p e u t aussi l ' employer , comme son au teu r 
l 'a p r o p o s é , et comme M . Dau buisson l 'a in
d iqué , pou r dé te rminer la posi t ion d 'une l i
gne ou d ' un p lan que lconque , et résoudre 
ainsi dif térens p rob lèmes qui se présen ten t 
f r équemmen t dans l 'exploi ta t ion des mines . 
Mais il ne faut pas p e r d r e de vue que l ' exac
t i tude des r é s u l t a t s , ob tenus pa r le calcul , est 
tou jours subo rdonnée à celle des observat ions 
même qui lui ont servi de b a s e , et que plus on 
a fait coopérations dans une mine p o u r arr iver 
d ' un point à un a u t r e , plus il y a d ' incer t i tude 
clans la posit ion du dern ie r p o i n t , et dans toutes 
les conséquences q u ' o n en dédui t . 

3. M . L e m p e , qu i a décri t cette m é t h o d e 
et ses app l i ca t i ons , a d o n n é pour modè le u n 
t ab leau ou état des opéra t ions géodésiques l a i 
tes dans u n e mine , d o n t les t i tres des colonnes 
.sont ceux qu i suivent : 

j £ r c . colonne. Longueurs des cordons. 
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(i) M. Lempe observe qu'on peut substituer des cou
leurs aux signes 5 et écrire en noir les quantités négatives , 
et en rouge les quantités positives. Cette méthode, qui ex 
poserait à de.r. méprises fréquentes , si on changeait d'encre 
à chaque instant, a peu d'mconvéniens quand on écrit d'a
bord toutes ies quantités positives , et ensuite toutes les n é 
gatives ou réciproquement. 

et les soustract ions , dans les sixième ; s ep 
t ième et hu i t i ème colonnes ; ce qu i pe rmet 
de les vérifier en tout teins avec facilité (1) , 

.4. Dans le tableau don t nous venons de p a r 
l e r , Lerape a t ranscr i t des observations qui ont 
été faites avec u n e boussole suspendue divisée 
en deux fois 12 heu res , selon l 'ancien usage 
des mineur s Al l emands . N o u s pensons q u e 
la division en degrés est préférable , mais 
nous ne conseil lons pas d ' adopte r la boussole 
par tagée en qua t r e quar t s de cercle , comme 
JVI. Daubuisson l 'a p roposé {Journal de s Mines, 
no. 8 7 , page i6~4)- La division n o n i n t e r rom
p u e du cercle ent ie r en 36d° , est plus conve
nable que celle en deux fois 180° , et à plus 
forte raison que celle en qua t re fois 9 0 ^ , car 
elle dispense de no te r dans quel le par t ie d u 
cercle on observe les angles , et on évite par - là 
toutes les e r reurs que l 'on peu t commet t re , 
t an t dans la no ta t ion même que dans les opé
ra t ions qui la suivent. Elle r end d 'ai l leurs ex
t r ê m e m e n t simple la t ransformat ion des di
rections observées en directions réduites ou 
vraies, p u i s q u e , p o u r ob ten i r ce l l e s -c i , il ne 
faut que r e t r anche r de celles-là la décl inai
son magné t ique q u a n d elle est o c c i d e n t a l e , 
comme elle l'est en effet au jourd 'hu i , et il 
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suffirait de leur a jouter cette déc l ina i son , si 
elle devenai t o r ien ta le . 

Observons en ou t re que la division e n 4°° 
degrés offre cet avan tage r e m a r q u a b l e , c'est 
q u e l ' inspect ion seule des caractères qu i r ep ré 
sen ten t le n o m b r e de degrés d ' un angle , i n d i 
q u e sur - le -champ dans que l q u a r t de cercle 
l 'angle a été observé. 

5. On a objecté cont re la m é t h o d e de Scheid
h a u e r , qu 'e l le n e pouva i t pas conveni r p o u r 
t r ace r les projec t ions des t r a v a u x d ' une mine 
( n i à p lus forte ra ison p o u r r ésoudre des p r o 
blêmes de Géomét r ie s o u t e r r a i n e ) , q u a n d le 
p l a n des t r a v a u x avai t été levé avec u n e b o u s 
sole . C a r , a - t -on d i t , u n p lan levé avec la 
boussole ne p e u t pas ê t re t racé e x a c t e m e n t , s'il 
n ' e s t pas r a p p o r t é avec la boussole m ê m e q u i 
a servi à le l e v e r , e t si on n e le r a p p o r t e pas 
à la m ê m e h e u r e o ù il a été levé . , 

I l est ce r t a in que la déc l ina ison de l 'a iguil le 
m a g n é t i q u e var ie dans la d u r é e d ' u n jour , e t 
q u e le fer q u i p e u t se t rouve r disséminé dans 
q u e l q u e pa r t i e de la boîte de la boussole , peu t 
faire dévier p lus o u moins l 'aiguil le de sa vraie 
pos i t ion . Les seules réponses q u ' o n a i t faites à 
ces object ions , c 'est , i u . que la v a r i a t i o n 
d i u r n e est géné ra l emen t m o i n d r e que les p l u s 
pet i tes différences ( o u les e r r e u r s ) des angles 
q u ' o n peut observer avec la boussole suspendue 
d o n t on fait o rd ina i r emen t usage , et 2 ° . qu ' i t 
est indispensable de s 'assurer d 'avance que la 
bo î te de la boussole n e con t ien t pas de f e r , 
comme il faut s 'assurer aussi que le p ivot est 
bien a i g u , le l imbe b i e n divisé , e tc . 
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6. Ces dern ières observat ions peuven t faire 
appréc ier à sa juste va leur la boussole suspen
due , considérée comme servant à mesurer des 
angles . C'est u n i n s t r u m e n t t rès -commode , i l 
faut en conveni r . Mais on n e devrai t l ' employer 
dans les mines que comme on emploie la bous
sole carrée et la planchette sur le t e r r a in , 
c ' es t -à-d i re , pour lever les détails, e t il f a u 
d ra i t faire usage d ' ins t rumens plus exacts p o u r 
dé t e rmine r les points fondamentaux. 
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Sun la fabrication, du Fer et de l'Acier dans 
les Forges de La Styr ie . 

Par le Cit. RA j i ioTiBC] maître des forges de Tronrais , 
correspondant de la Société Philomathique de Paris, fet 
membre 3e la Société d'Encouragement pour l'industrie 
nationale. 

7S/oW. On a fait usagedans ce Mémoire du poids et de l'argent 
de Vienne. 

Le florin de Vienne vaut 52 sols 6 deniers environ de France; 
il f st divisé en soixante kreutezers. 

Le poids de Vienne est plus fort que celui de Fraîice , dana 
le rapport de n,656 : 10,180", c'est-à-dire, que 10,188 HT. de 
Vienne , l'ont à-peu-près n , 6 5 6 liv, de France. 

3 ° . Fabrication de l'acier brut. 

L A fonte coulée à E i senhar tz est envoyée 
dans les forges de l a compagnie p o u r y être 
conver t ie en fer ou en acier . Elle est fondue 
dans u n e forge d'affiiierie, t r anspor t ée ensui te 
sous le mar t ine t p o u r être étirée en b a r r e a u x 
d 'ac ier b r u t ; on élabore cet acier , et on lui fait 
subi r des corroy-ages cpii le po r t en t à l 'état d 'a
cier raffiné. Ces forges sont situées à St.-Gal-
len , Veyer , Klein , Reistein , Holenstein , 
Reicheranein e t Vilttekalm. 

P o u r fabr iquer l 'acier b r u t , on fait u n t r o u s 
seau de cinq à six morceaux de fonte , pesant 
ensemble 1 2 . 5 l ivres environ : cetie fonte a été 
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préa lab lement calcinée pa r u n procédé q u e 
j ' i nd ique ra i plus bas j on saisit l e t rousseau 
avec u n e forte p ince , on le por te a u fourneau 
où il doit ê t re fondu . Le fourneau a que lque 
ressemblance avec les foyers d'affinerie , il en 
diffère pr inc ipa lement p a r l a posi t ion et la di
rec t ion de la tuyère des soufflets. 

Le creuset a la forme d ' u n e py ramide r en 
versée , c 'es t -à-dire , que ses d imens ions sont 
moins fortes dans la par t ie in fér ieure . I l est 
creusé dans la maçonner ie de la f o r g e , q u e l 
quefois il est revêtu i n t é r i eu remen t de p laques 
de f e r , et toujours il est séparé d 'un cen 
drier p a r u n e p laque percée de trois t rous 
situés dans la même l igne vert icale . Ces t rous 
ont 8 à 10 l ignes de d i a m è t r e , ils sont à t rois 
pouces l 'un de l ' a u t r e , et le p r emie r à 3 pouces 
au-dessous de la surface supé r i eu re du creuse t . 
Ces t rous sont destinés à re t i re r les scories ; l e 
p remier à re t i re r celles qu i su rnagen t la l oupe 
d 'acier lorsqu'el le est en fusion dans le creuset ; 
les deux autres , et su r - tou t l ' infér ieur à r e 
t i rer les scories qui res tent dans le creuset , 
lo rsque la loupe en a été enlevée p o u r ê t re 
po r t ée au mar t ine t . 

La buse des soufflets est r e çue dans u n e 
forte tuyère de cuivre assise dans la, m a ç o n 
ne r i e du fourneau ; cette t uyè re en t re de six 
pouces dans Je creuset ; elle a la forme d ' u n 
demi-cône ; c 'est-à-dire , d ' u n cône ' coupé en 
d e u x pa r un plan, q u i passerait pa r l 'axe. Ce 
p lan est placé à la surface supér ieure du c r e u 
set ; il est inc l iné vers le fond de m a n i è r e à 
former , avec la l igne hor izonta le , u n angle de 
j o degrés 4° à 5o minutes . L 'axe ne passe pas 
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p a r le mil ieu d u c r e u s e t , il décl ine vers le de 
van t d u f o u r n e a u , e t se d i r ige de maniè re à 
fo rmer u n angle de 16 à 17 degrés avec la 
l igne q u i passerai t pa r le mil ieu du creuset . 

L ' a i re de la forge est enveloppée d ' u n pe t i t 
m u r de b r iques q u i rassemble sur le c reuse t 
t o u t le c h a r b o n por t é à la forge ; celle-ci est 
r ecouver t e d ' une h a u t e c h e m i n é e . 

P o u r cha rge r le f o u r n e a u , o n me t dans le 
fond du c reuse t du c h a r b o n t rès-pet i t que l ' on 
a r rose de b e a u c o u p d 'eau ; o n y je t te , avec 
u n e p ê l e , u n p e u de scories concassées venan t 
des opéra t ions p récéden tes ; o n achève de r e m -

Îuir le c reuse t de pouss ière de c h a r b o n q u e 
'on a r rose d ' u n p e u d ' eau ; on garni t de ce 

m ê m e pouss ie r ou espèce de fraisil l e d e v a n t 
d u fou rneau ; on en fait u n tas q u i a p lus d'un, 
p i e d de h a u t e u r ; on r empl i t la forge de gros 
c h a r b o n 5 on y je t te de l ' eau dans laquel le on 
a dé layé de l 'argi le ; o n a l lume le feu , o n i a i t 
ag i r les soufflets d ' abord t rès - len tement ; on 
accé lè re ensui te leur m o u v e m e n t de maniè re à 
p r o d u i r e u n v io len t coup de feu. 

Le t rousseau de fonte est posé sur les cha r 
b o n s ; la p ince pose su r le fraisil qu i garn i t le 
d e v a n t d u fou rneau j elle est p lacée h o r i z o n 
t a l emen t 1 la fonte est b ien r ecouver t e de gros 
c h a r b o n . P o u r dé t e rmine r plus p r o m p t e m e n t 
l a f u s i o n , o n je t te su r l e t rousseau u n peu de 
ba t i t u re s e t de scories concassées v e n a n t des 
opé ra t ions précédentes . Ces scories con t i ennen t 
u n p e u de lai t ier e n t r a î n é pa r la fonte dans les 
h a u t s f ou rneaux j elles con t i ennen t aussi des 
substances métal l iques p lus fusibles que le fer j 
telles que le phospha t e de fer o u le sidérite : 
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ce mélange doi t former u n très-Ъоп fondan t 
q u i , en t ran t faci lement en fusion , accélérera 
celle de la fonte que l 'on veu t conver t i r e n 
ac ier . J e crois c e p e n d a n t qu ' i l serai t con t ra i re 
a u but de l 'opéra t ion d ' employer u n e t rop 
g rande quant i té de bat i tures e t de scories. 

Enfin l 'argile délayée dans l ' e a u , et q u e Год 
verse sur les c h a r b o n s , con t r ibue aussi à dé t e r 
mine r la fusion. 

P e n d a n t le cours de l ' opéra t ion , l 'ouvr ier a 
toujours soin d ' en t re t en i r la forge p le ine d e 
c h a r b o n , de j e t e r , de tems en t e m s , u n p e u 
de scories , quelquefois u n p e u d e b a t i t u r e s , , 
de t en i r la fonte b ien recouver te de c h a r b o n s , 
d 'a r roser de beaucoup d 'eau le fraisil qui ga rn i t 
le devan t de la f o r g e , d e re t i re r quelquefois 
les scories q u i se rassemblent dans le c reuse t . 
P o u r cet te de rn iè re opéra t ion^ il jet te u n seau 
d ' eau dans le c e n d r i e r , et débarrasse le tro^i 
supé r i eu r de la p laque de fer q u i sépare le 
creuset d u cendr ie r ; alors les scories cou len t 
dans le c e n d r i e r , elles sont jetées dans l ' eau 
froide et cassées p o u r servir à de nouvel les 
fontes . 

L 'ouvr ier je t te des charbons à la fo rge , et 
ret i re les scories du creuset env i ron v ing t m i 
nutes après avoir po r t é la fonte sur le feu j 
il r épè te cet te opéra t ion c inq à six fois dans 
le cours de la fusion ; t rois quar t s d ' h e u r e 
a p r è s , la par t ie infér ieure du t r o u s s e a u , qu i 
est la plus r app rochée d u cen t re d 'ac t ion d u 
feu , se t rouve f o n d u e ; alors l 'ouvr ier enfonce 
u $ p e u la f o n t e , il assure les pinces p o u r 
ma in t en i r le t rousseau au-dessus de la d i rec
t ion de la t u y è r e . 
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D e u x heures après avoir été mis au Feu, le 
t rousseau est p resque en t iè rement fondu , on 
re t i re la pince qui le soutenai t pa rmi les cha r 
b o n s ; o n saisit avec deux plus pet i tes p i n c e s , 
les morceaux de fonte res tant . U n e demi-heure 
a p r è s , Je t rousseau est en t i è rement fondu . On 
enlève alors le fraisil qui garni t le devan t de 
la f o r g e , on recouvre bien le creuset de gros 
charbons a l l u m é s , on les rassemble dans l ' en
dro i t où s 'exerce le mieux l 'action du vent j peu 
de minu tes après on ar rê te les soufflets , on fait 
évacuer les scories con tenues dans le c r e u s e t , 
on recouvre b ien la masse en lus ion de cha r 
bons a l l u m é s ; on je t te pa rmi ces charbons les 
m o r c e a u x de fonte qui doivent former le 
t rousseau de la fusion suivante ; on les r e 
couvre de c h a r b o n , et on laisse le tou t en cet 
é ta t . 
ф L a masse ou loupe d 'acier rempl i t en pa r 
t ie la capaci té du creuset ; elle est b o u i l l a n t e , 
les scories s 'élèvent cons tamment à sa sur face ; 
reposan t p a r m i les charbons elle doi t gagner à 
pet état , pa r la facilité qu 'e l le acquier t de se 
combiner avec la par t ie de carbone qui lui 
m a n q u e r a i t pou r former de bon acier. 

Les m o r c e a u x de fonte jetés au-dessus de la 
loupe , pa rmi les charbons , y ép rouven t u n e 
sorte de grillage ou de calcinat ion qui doit ê t re 
avantageuse : c'est de cette calc inat ion que j ' a i 
pa r lé , q u a n d j ' a i dit que les morceaux de 
fonte réunis en u n t rousseau avaient été p réa 
lablement calcinés. 

La masse d 'acier reste u n e g rande heu re 

f iarmi les charbons dans le c r euse t , c'est-à-dire", 
e tems nécessaire p o u r se refroidir et passer 

de 
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d e l 'état de l iquide à l 'é ta t p â t e u x , puis à 
l 'é ta t solide. Après ce tems on jet te l 'eau*sur 
les charbons et on les re t i re , on enlève avec 
u n e pêle les scories qu i su rnagen t à la surface 
supér ieure de la loupe ; on soulève cette loupe 
avec des r ingards , o n la re t i re d u creuset et 
o n la por te au mar t ine t . 

Examinons quelle est la nature des procédés suivis jus
qu'ici ; quels effets doivent résulter de la construction des 
fourneaux et des travaux que je viens de décrire ? 

L'acier est une combinaison de fer pur avec le carbone. 
Il sera plus ou moins bon, selon que le fer sera plus ou moins 
pur , la combinaison avec le carbone plus ou moins int ime, 
plus ou moins bien proportionnée. La nature a donné à la 
mine de fer spathique les élémens nécessaires pour former 
l'acier 5 cette mine passe parl'acl ion de l'air et de l'eau à 
l'état d'oxyde combiné avec le carbone ; les travaux qu'on 
lui fait subir doivent avoir pour but de lui enlever l'air pur 
qui l 'oxydait , et de lui conserver le carbone qui forme, un 
de ses é l émens , de lui ajouter même ce qui lui manque
rait de ce dernier principe pour constituer l'acier. On a 
déjà remarqué que dans les hauts fourneaux on a pris des 
moyens pour parvenir à ce but , mais c'est sur-tout dans 
les opérations subséquentes que l'ouvrier doit porter son 
attention , et doit avoir soin de priver la fonte en fusion du 
contact de l'air extérieur , de l'action immédiate du vent 
des soufflets, parce que l'air se combinant avec le carbone, 
il le ferait passer à l'état d'acide carbonique , et priverait 
le fer du principe qui doit le porter à l'état d'acier. 

Les opérations pratiquées jusqu'ici doivent conduire au 
but qu'on se propose ; le charbon dont le trousseau de fonte 
est recouvert, le garantit du contact de l'air extérieur , le 
fraisil qui garnit le devant de la forge concentre la chaleur 
sur le creuset, et empêche l'air extérieur de s'introduire la
téralement et par-dessous le trousseau de fonte; ce dernier 
est soutenu à une certaine hauteur au-dessus du creuset t 

mais la tuyère affleure la partie supérieure du creuset, elle 
est de plus inclinée au-dessous de sa ligne horizontale , le 
vent des soufflets ne peut donc atteindre le trousseau. On a 
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Vu que l'axe de la tuyère ne passait pas par le milieu du creû* 
s e t , qu'il était un peu incliné vers le devant de la forge ; 
mais le trousseau de fonte étant soutenu par les pinces tort 
avant dans la forge, les parties qui tomberont dans le creu
set à m e s u r e qu'elles entreront en fusion ne traverseront 
pas l'espace parcouru par le vent des seufflets , elles ne 
pourront par conséquent être altérées par son action , elle* 
traverseront une grande quantité de charbon, parmi lequel 
elles achèveront de perdre le principe qui les oxydait , et de 
s'unir à celui qui doit les porter à l'état d'acier. 

La fonte ne tombera dans le creuset que lorsqu'une par
tie des scories y sera déjà rassemblée. Le métal plus pesant 
occupera la partie inférieure, et sera par conséquent recou
vert de scories qui éloigneront le contact de l'air envoyé 
par les soufflets ; mais il serait dangereux de conserver au-
dessus du métal en fusion une trop grande quantité de scoi-
riesj qui l'éloigneraient trop du centre d'action du feu , et 
qui tendraient à le refroidir trop promptement. Il en résulte
rait plusieurs inconvéniens ; la fonte se refroidissant trop 
v i t e , conserverait une partie du sédérite , du laitier, etc . 
qui seraient saisis et renfermés par le métal devenu pâteux ; 
a u lieu qu'étant tenue long-tems fluide, elle se débarrasse 
facilement de toutes ces parties étrangères , qui étant plus 
légères , s'élèvent peu-à-peu à la surface. Aussi l'ouvrier 
à-t-il soin de faire évacuer de tems en tems les scories , et 
lorsqu'il juge en avoir retiré une assez grande quantité , i l 
ferme le trou destiné à cette évacuation par un tampon d« 
fer qui est porté par une verge du même métal. 

L a l o u p e re t i rée d u creuset a u n e forme 
d e m i - s p h é r i q u e , elle a u n e c o u l e u r b l a n c h e , et 

I' e t te de vives étincelles ; on en voit couler du 
ait ier et d u phospha te de fer. Ces flux a u g 

m e n t e n t après les premiers coups de m a r t e a u ; 
les bords de la loupe sont o rd ina i r emen t garnis 
d e grosses croûtes q u ' o n en dé tache à coups 
d e masse $ ces c roû tes sont des scories q u i , 
s 'é tant por tées vers les bords de la l o u p e , o n t 
e u le contact d u creuset et se sont refroidies 
p r o m p t e m e n t . 
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Le m a r t e a u pèse 5 7 0 liv. (po ids de V i e n n e ) , 
11 est de fer forgé , la t r a n c h e est garnie d 'a 
c ier , l 'enclume est de m ê m e métal couver t 
d ' a c i e r ; elle est établie dans u n massif de fer 
cou lé pesant i 5 qu in t aux . 

La loupe reçoit plusieurs coups de mar t eau ; 
elle p rend u n e forme plus concen t rée et mieux' 
dé te rminée , e n m ê m e tems qu ' i l se dé tache de 
sa surface des c roû tes de scories. O n la c o u p e 
en deux , et c h a c u n e de ces moit iés en p l u 
sieurs p a r t i e s , de manière qu 'e l le se t rouve di
visée en h u i t o u dix par t ies ressemblant a u x 
saumons de p l o m b . Ces saumons pèsent 1 0 à 
1 2 liv. c h a c u n ; on les j e t t e de côté su r le char 
bon , p e n d a n t qu 'on p répa re la forge o ù ils 
doivent être por tés . 

L 'ouvr ie r p r épa re sa forge auss i tô t que la 
loupe e n est re t i rée ; il vide p r e squ ' en t i è r e -
m e n t le c r e u s e t , enlève les scories qu i y sont 
restées , le rempl i t ensu i t e de pet i t charbon, 
b ien tamisé ; il jet te de gros charbons p a r 
dessus , e t garn i t de fraisil le devan t de la 
forge. 

Il p r end trois des s aumons qu i v i ennen t 
d 'ê t re dé tachés de la loupe , et lorsqu'i ls sont 
encore rouges i l les»porte à la f o r g e ; après 
les avoir saisis c h a c u n avec u n e forte p i n c e , i l 
les place b a a u c o u p au+dessus de la t u y è r e , e t 
les r ecouvre b ien de cha rbon ; il jette p a r 
dessus u n p e u de scories et de b a t i t u r e s , et a r 
rose le c h a r b o n avec de l 'eau dans laquel le i l 
a délayé de l 'argi le . 

V ing t minu tes après , u n des saumons est 
re t i ré du feu et po r t é au mar t ine t . Son ex t ré -
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mité opposée aux pinces est b l a n c h e , presqu 'en 
fusion ; on lui d o n n e plus ieurs coups de mar*-
t e a u , o n l 'é tend en u n e bar re de \ pied de 
l o n g , 12 à 14 l ignes de la rgeur , 1 0 l i g n e s d 'é
paisseur ; on saisit cette pet i te ba r r e avec les 
p ince s , et on repor te le s a u m o n a u f e u , q u ' o n 
couvre bien de cha rbon . 

Il arr ive souvent que la par t ie chauffée rouge -
b lanc se rempl i t de gerçures profondes ; elles 
sont u n signe qui fait conna î t re que le méta l 
que l ' on t rai te est à l 'état d 'acier . Dans les 
pet i tes forges de la S t y r i e , où l 'on emploie la 
fonte de V o r d e n b e r g , d ' A d m o n t , e tc . elles 
font r econna î t r e si la loupe fourn i ra d u fer ou 
de l 'acier . 

H u i t à dix minu tes après on por te le s au 
m o n au mar t ine t p o u r é t i rer en barre son 
a u t r e ex t rémi té ; il forme alors u n e bar re de 
trois/à qua t re pieds de l o n g u e u r ; cet te ba r re est 
je tée rouge dans l 'eau f r o i d e , et const i tue l 'a
c ier b ru t . ». 

C e t . acier së casse t r è s - fac i l emen t , il a le 
g ra in assez fin , u n e cou leu r grise ; il présente 
o r d i n a i r e m e n t , dans sa f racture , u n cercle de 
cou leu r b r u n e qui s 'étend jusqu ' à u n e l igne ou 
u n e demi-ligne des bords d u b a r r e a u , et qu i 
S ' adouc i t vers le cen t re ; ce cercle est ce q u e 
les ouvr ie r s français appe l len t la rose ; il e s t , 
dans presque toutes les f a b r i q u e s u n signe qui 

- indique u n acier p rop re à être raffiné. Au cen
t r e du bar reau la cou leur de l 'acier est p lus 
g r i se ; elle est p lus b lanche sur les bords et en-
dehor s de la rose . 
• L-'acier b ru t cassé su ivant la l o n g u e u r d u 
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bar reau présente souvent des facettes , quelque
fois des fibres assez longues . 

T o u t e s les bar res ne sont pas de la même* 
qual i té ; quelques-unes sont d 'une qual i té i n 
fér ieure appelée Mock pa r les ouvriers a l l e 
m a n d s ; c'est u n e espèce m o y e n n e en t re le fer 
e t l 'acier. La mock est employée à la cons t ruc
t ion des pèles , faulx , e tc . e tc . Elle n ' a pas l e 
gra in aussi fin que l 'acier b r u t , sa cou leu r est 
plus b l a n c h e . 

4°. Fabrication de l'acier raffiné. 

L'ac ie r se raffine pa r le moyen du c o r r o y a g e ; 
on casse les b a r r e a u x d 'acier b ru t en m o r c e a u x 
qu i on t u n pied ou env i ron de l ongueu r ; o n 
fait avec c inq ou six de ces m o r c e a u x u n e 
t rousse que l 'on met a u feu p o u r la souder e t 
l ' é t i r e r en b a r r e s , que l 'on envoie dans le c o m 
merce sous le n o m d 'acier raffiné ; ces ba r r e s 
pèsent envi ron 1 2 liv. (po ids de V i e n n e ) ; elles 
o n t 8 à 9 pieds de l o n g u e u r , 1 0 l i g n e s d ' é q u a r -
rissage a u mi l ieu , se r édu i san t à 6 ou 7 a u x 
ex t rémi tés ; elles sont grises dans leurs cas
sures , p résen ten t u n gra in assez gros ; mais le 
t ravai l qu 'on leur fait subir p o u r les employer 
dans les arts , l eur d o n n e u n e te inte grise , u n 
g ra in très-fin : on r amène l 'acier dans cet é ta t 
dans l 'épreuve que l 'on fait p o u r s 'assurer d e 
sa q u a l i t é , épreuve don t j e r end ra i c o m p t e 
plus bas. 

A v a n t de soumettre l 'acier b r u t au co r royage , 
o n lu i fait subir u n e é laborat ion par t i cu l iè re ; 
o n le chauffe rouge pa rmi les charbons , o n 
l ' é t i r c e n u n e barre p lus mince ; pa r c e t t e 
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opé ra t i on on n e peu t q u e r e n d r e plus parfaite 
la combina ison du fer avec le ca rbone ; on 
Vejette les morceaux qu i ne sont pas d'assez 
bonne qual i té pour ê t re convert is en acier ; on 
sépare des au t res les par t ies qui po r t en t u n e 
empre in t e de dé tér iora t ion . Les ba r r eaux d 'a
cier sont sujets à avoir leurs ext rémités m â 
chées , remplies de ge rçures : o n coupe cette 
ex t r émi t é sur la l o n g u e u r d ' u n pouce environ , 
le m o r c e a u qu 'on en dé tache n 'es t pas c o r r o y é , 
i l est employé comme mock. 

P o u r p répa re r les b a r r e a u x d 'ac ier ét leur 
d o n n e r la chauffe q u i doi t p récéder le cor -
xoyage , o n les casse en m o r c e a u x de 8 à 1 2 
pouces de l o n g u e u r , et on les dispose de la 
m a n i è r e su ivante . D a n s u n e pet i te forge gar 
n i e d ' un creuset semblable à un foyer d e 
chauf fe r ie , on rempl i t le creuset de p o u s 
sier de cha rbon jusqu ' à t rois pouces env i ron 
au-dessous de la tuyère ; o n enfonce d a n s 
le charbon et à deux pouces en avan t de la 
t uyè re u n des m o r c e a u x d 'ac ier b ru t ; o n p ré 
sen te u n e d e ses arêtes au jet de l 'a ir pou r 
le d é t o u r n e r d e sa d i rect ion , et le forcer à 
se je ter vers la dro i te e t vers la gauche à six 
pouces en avan t de ce p remie r b a r r e a u , et 
d a n s la d i rect ion de la tuyère ; o n enfonce 
d a n s le c h a r b o n u n second m o r c e a u d ' a c i e r , 
e t l 'on recouvre ces deux morceaux pa r u n pet i t 
b a r r e a u placé hor izon ta lement dans la d i rec
t ion de la tuyère j on pose sur ce dern ier les 
bouts de qua t r e ba r r eaux dont l ' au t re ex t rémi té 
es t posée sur les charbons , d e u x sur le d e 
van t , deux sur le der r iè re d e ia forge. Sur ce 
p l anche r o n forme un p remier lit de pet i tes 
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ïrarres d 'acier placées l ' u n e à côté d e l ' a u t r e , 
à l a distance de 3 à 4 l ignes ; sur le p r e m i e r 
l i t on en forme tin second disposé e n sens 
cont ra i re . On forme six lits successifs , et 
chaque lit cont ient 8 e t 12 , et jusqu 'à 14 p e 
tites barres : on a soin de n e pas a p p r o c h e r les 
barres à plus de qua t r e pouces d e l ' â t r e , et d e 
les disposer sur le devant e t sur le de r r i è re de 
l a forge , de manière que le cha rbon puisse 
glisser par-dessous les différens lits. On couvre 
l ' ac ie r de gros cha rbon , on garn i t b ien l 'â t re , 
l e devant et le der r iè re de la forge de poussier 
de c h a r b o n ; on a l lume le f e u , on d o n n e le 
m o u v e m e n t aux soufflets , e t ce mouvemen t 
est en t r e t enu t rès- lent p e n d a n t tou te l 'opéra -
t ion . 

D 'après ces disposi t ions , les b a r r e a u x d'acier 
n e se ront pas exposés à l ' ac t ion de l 'air ; ils s e 
r o n t toujours enveloppés de c h a r b o n : l 'ouvrier 
a soin de le faire glisser par-dessous les diffé
rens fits à l 'aide d ' u n e verge de fer : l ' ac ier 
achèvera sa combina ison avec l e c a rbone , ou 
b ien cette combinaison deviendra plus pa r f a i t e , 
p lus i n t i m e , et comme on en sépare sous le 
mar t ine t les par t ies qu i ont été brûlées dans les 
opéra t ions p récédentes , il doi t ê t re b e a u c o u p 
plus p ropre à être conver t i en acier raffiné. 

Les barres d 'acier res tent u n e h e u r e et de 
mie ou deux heures au feu de cette forge : 
après ce tems on les en re t i re rouges-cer ise , 
e t on les por te sous u n ma r t i ne t pesant e n v i 
r o n 3oo l iv. (po ids d e V i e n n c . On les é t i re e n 
peti tes bar res ayant 10 à 14 pouces de lon
g u e u r , 2 pouces de l a r g e u r , 6 à 7 l ignes d ' é -
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paisseur ; on ne t rempe pas ces bar res , on les 
des t ine à être corroyées. 

L ' a c i e r , après cette opéra t ion , est gris dans 
sa c a s s u r e , il p résen te généra lement le cercle 
appelé la Rose. 

On rassemble 6 à 7 d e ces peti tes barres 
d ' a c i e r , on les place l ' u n e au-dessus de l ' au t re 
p o u r en former u n e trousse que l 'on saisit à 
u n e extrémité par u n e forte p ince . Le t rous 
seau pèse 2.5 à 2 7 liv. , i l est chauffé à u n e 
forge et soudé ensui te . 

Le creuset et le devan t d e l a forge sont r e m -
plis de poussier de charbon . On met le t rous
seau pa rmi les charbons au-dessus de la t u y è r e , 
la p ince placée ho r i zon ta l emen t . On jette a u 
f o u r n e a u u n p e u de scories , de bati tures , e t 
u n p e u d 'eau dans laquelle on fait délayer de 
ï ' a rgi le ; on a p o u r but de souder d ' abord l ' ex
t rémi té du t rousseau ; on la laisse p e n d a n t 1 0 
à 1 2 minutes exposée au feu le plus a rden t : on 
l a r e t o u r n e ensui te afin de l ' échauffer éga l e 
m e n t . 

L e t rousseau reste au feu 1 0 à 2 0 m i n u t e s , 
o n le por te ensui te sous l e mar t ine t : son ex 
t r émi t é a u n e chaude suante , on la soude dans 
l a l ongueu r de 3 à 4 pouces , on la r epor te à 
l a forge , l ' avançant davantage sur le c r e u s e t , 

Î) O u r que le mil ieu du t rousseau soit exposé à 
a plus g r a n d e cha leur . 

L o r s q u e l 'ouvr ie r s ' ape rço i t , en p o r t a n t le 
t rousseau sous le mar t ine t , qu' i l est t rop c h a u d , 
qu ' i l est e n fusion , il le p longe un ins tan t dans 
l ' e a u ; il fait la m ê m e chose lo r squ ' après les 
premiers coups de m a r t e a u , il s 'aperçoi t que 
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l 'acier se déchire et se rempl i t de gerçures 
profondes . 

Le trousseau reste encore au feu 7 à 8 m i 
nu tes , on jette par-dessus u n peu de scor ies , 
et on le r epor te sous le m a r t i n e t ; ou le soude 
dans les j de sa l o n g u e u r , on l 'é tend u n p e u 
sous le mar teau , on saisit avec les pinces la 
par t ie déjà s o u d é e , on r eme t au feu p o u r 
chauffer et souder ensui te ce qui n e l 'est pas 
encore : ce que l 'on fait p a r les mêmes p r o c é 
dés et de la m ê m e m a n i è r e . La t rousse se 
t rouve alors convert ie en u n b a r r e a u de d e u x 
pieds et demi de long* sur t rois pouces envi 
r o n d 'équarr issage. Ce ba r reau doi t fourni r 
deux barres d'acier raffiné ; on de coupe en 
d e u x ; c h a c u n e de ses part ies est por tée à la 
f o r g e , où elle est bien env i ronnée de f ra is i l , 
b i en recouver te de gros cha rbons . On jet te 
dans toutes ces opéra t ions u n peu de scories , 
de ba t i tures , et on arrose le c h a r b o n d 'eau a r 
gileuse : on ret i re aussi les scories fondues dans 
le creuset ; on les fait écouler dans le cen 
d r i e r ; ? d ' h e u r e après , on re t i re d u feu c h a 
cun des petits b a r r e a u x ; on en marque le 
mil ieu par u n e pe t i t e échancrure faite sous 
le mar t ine t ; on é t i re chaque moi t ié en d e u x 
chaudes successives , et on obt ien t u n e ba r re 
d 'acier raffiné de 9 pieds de l o n g , 1 0 l ignes 
d 'équarr issage au mil ieu , 6 à 7 aux ext rémi tés . 
O n ne t r empe pas ces b a r r e s , o n les laisse se 
refroidir à l 'air . 

Lor sque quelques par t ies n e sont pas b i en 
soudées , lorsqu'elles présentent des gerçures 
ou des m â c h u r e s , on les coupe pou r les r e 
por te r au feu. 
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Les scories et les bat i tures con t i ennen t u n 
p e u de f e r ; il se jo int aux par t ies d 'acier qu i 
e n t r e n t en fusion et se rassemblent dans le 
c reuse t au fond du bain qui forme les scories 
fondues ; il en résul te u n lopin de fer que 
l ' on re t i re de tems en tems. Ce lopin pèse e n 
vi ron 18 liv. On l 'é tend sous le mar t eau , on en 
fo rme des barres plates d 'un fer t r è s -du r , mais 
que l 'on parv ient à r end re mei l l eur pa r des 
opéra t ions subséquentes . * 

Les ba r re s d 'acier raffiné o n t , comme je l 'ai 
d i t , u n e couleur grise dans l eur f r a c t u r e , elles 
o n t le g r a i n assez gros à l 'extér ieur , elles n e 
sont pas aussi net tes que les bar res de f e r , 
elles sont couvertes de petites boursoufHures ; 
il s 'en dé tache quelquefois des paillettes noires 
d 'oxyde de fer. Cet effet est dû à l 'act ion q u e 
l 'air ex té r i eu r a exercé sur ces barres encore 
rouges ; il en a oxydé la surface. 

Le carbone qui étai t un i au fer noirci t cet te 
surface , ou p rodu i t les pet i tes boursoufflures 
q u ' o n y ape rço i t ; aussi ces barres seraient-elles 
pol ies comme celles du f e r , si on les avait fait 
refroidir envi ronnées de c h a r b o n ou de t o u t a u -
tre corps qui les eû t garant ies du contact de l 'air 
ex té r ieur . Pour s 'assurer de la bonne qual i té 
de l 'acier raf f iné , o n me t au feu l ' ext rémité 
d ' une b a r r e , on l 'en re t i re lorsqu 'el le a la cou 
leur rouge-cer i se , et on la po r t e sous u n m a r 
t eau qui n e soit pas t rop p e s a n t , ou bien on 
in terpose sous l e mar t eau u n morceau de fer 
o u de bois qui détruise en par t i e son effet. On 
ét i re l ' ex t rémi té de la bar re de man iè r e à lu i 
d o n n e r seulement la grosseur d u peti t d o i g t , 
o n la p longe r o u g e dans l ' eau , on l 'y laisse 
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re f ro id i r , on la fait ressuyer devan t le feu p o u r 
faire évaporer l 'eau qu i est à la surface. On la 
casse ensuite ; l 'acier doi t avoir u n couleur 
grise , un grain e x t r ê m e m e n t l in ; i l n e doit 
présenter aucune t a c h e , aucun filet ou n e r f , 
aucune par t i e é t rangère . 

Tels sont les procédés suivis àS t . -Gal len p o u r 
Ja fabricat ion de l 'acier ; ils sont à -peu-près les 
mêmes dans toutes les forges a p p a r t e n a n t à la 
société , et l 'acier qu 'on y fabr ique est le p lus 
estimé de toute l 'Al lemagne : la compagnie a 
pr is les plus grandes p récau t ions p o u r lu i con
server sa r épu ta t i on . Tou tes les bar res po r t en t 
le sceau de la compagnie , la m a r q u e de la fa
b r i q u e , celle de l ' ouvr ie r , l 'année de la fabri
cation 3 tou t l 'acier reconi ju défectueux est 
renvoyé à la forge , il est payé p a r l 'ouvrier , 
et le pr ix en est re tenu sur son salaire. 

Dans u n e forge composée de 3 fou rneaux 
e t d ' un m a r t e a u , on fabrique dans u n j ou r 
treize q u i n t a u x et demi d 'acier b r u t ( poids de 
Vienne ) . /-

Le travail du re 16 heures , il nécessite cinq 
hommes ; u n pour chaque f o u r n e a u , deux pour 
le mar teau : ces hommes reçoivent chacun 4 
k'reutzers par qu in ta l . 

On raffine dans u n e forge 6 à 7 q u i n t a u x 
d'acier en u n j o u r ; il f a u t , p o u r ce travail , 
deux hommes , u n chef de forge et u n enfant 
a u mar t ine t . 

La fonte perd 14 l iv. pa r 100 p o u r ê t re 
convert ie en acier brut , et 18 liv. pou r ê t re 
convertie en acier raffiné : ce déchet devien
dra beaucoup plus considérable si l 'on fait su
bir à l 'acier de n o u v e a u x corroyages . 
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P o u r conver t i r la fonte d 'Eisenhar tz en acier 

b ru t , il faut envi ron 6 mesures de charbon de 
7 0 liv. l ' u n e , et p o u r la conver t i r en acier 
raffiné , il faut env i ron h u i t mesures . Ce c h a r 
bon est fait avec le bois de sapin. 

L 'ac ier b ru t coû te , p r ix m o y e n , 10 florins 
ïé qu in ta l ( argent de Vienne ). La mock est u n 
p e u moins chère 3 l 'acier raffiné se vend 18 flo
r ins le qu in ta l . 

(La fin au Numéro prochain. ) 
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A N N O N C E S 

CONCERNJN T tes Mines, les Sciences et les Arts, 

I. Note sur la Tourbe rendue compacte par une 

manipulation particulière. 

O i f a vu ci-dessus (p . 34o et 3/ i8) que les Hollandais, en 
pétrissant la tourbe avec les pieds ou avec un rabot , et en 
la battant lorsqu'elle est à moitié desséchée , parviennent 
à lui donner une densité qu'elle n'aurait pas sans cette pré
paration. Le moulage des tourbes ( p. 3 6 2 ) peut aussi ser
v i r , quoique moins avantageusement, pour les rendre plu» 
compactes. 

Mais le moyen le plus efficace pour augmenter à volonté 
la densité de la tourbe, et en accélérer la dessiccation , con
sisterait sans doute à employer une presse ou une machina 
analogue. Plusieurs personnes ont eu cette idée depuis 
long - tems , et notamment les CC. Lefebvre et Gillet , 
membres du Conseil des mines : mais personne ne l'a 
encore mise à exécution. 

Le Cit. Oyon , ingénieur des ponts et chaussées, a dé
posé au Secrétariat du Conseil des mines , dans le courant 
de nivôse dernier, des masses de tourbe préparées sui 
vant un procédé qui lui est particulier , et qu'il dit n'avoir 
rien de commun avec le pétrissage , le moulage et la presse 
dont nous venons de parler. Ces tourbes, que nous avons 
vues , et qui proviennent de la -vallée d'Essonne ( dépar

tement de Seine-et-Oise) , sont très-compactes. Elles pè 
sent , à volume égal , deux et trois fois autant que la 
tourbe naturelle qui entre dans leur composition. Elles 
sont extrêmement dures et ne se brisent point, lorqu'on les 
laisse tomber de un à deux mètres de hauteur sur le pavé. 
On pourrait ainsi les transporter au loin sans craindre a u 
cun déchet dajis les versemens et chargemens difïiérens. 
Elles brûlent très-bien , e t l e Cit. Oyon assure qu'elles 
peuvent servir au chauffage du fer dans les forges des ser-
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ruriers et des maréchaux. Il est à désirer qu'il puisse bien» 
tôt mettre dans le commerce , à un prix modéré , les tourbe» 
préparées selon sa méthode. A. B-. 

II . Sur les Ochres de Saint-Pourrain et de Saint-Amand, 

par les^Cit. Mérat-Guillot, etc. 

L'ochre est une substance minérale d'un jaune plus ou 
moins foncé y tirant quelquefois sur le rouge. Cette ma
tière , après avoir subi quelques préparations, est em
ployée dans les arts, particulièrement dans la peinture. 

Le ci-devant Berry ( département du Cher) était antre-
fois le seul pays de la France où l'on exploitait une mine 
d'ochre, On assure que bas Hollandais l'achetaient presque 
Joute , et qu'après L'avoir fait calciner , ils nous la reven
daient dix foi* plus cher , sous le nom de Rouge de 

Prusse ou d'Angleterre. 

Le village de Pourrain , à trois lieues d'Auxerre , pos»-
«tde une mine abondante de cette substance , qui est ex
ploitée par diversi particuliers. La plus grande partie de 
cette ochre est d'un beau jaune , l'autre tire SUT le brun ; 
cette dernière est employée de préférence pour faire l'ochre 
rouge. Cette minei offre de» couches dont l'épaisseur varie 
considérablement j on y voit des lits d'oxyde brun de fer, 
dont les uns présentent une forme mamelonée , et les 
autres sont délités en pans irréguliers. On y trouve aussi 
des sulfures de fer, dont la plupart sont dans un état de dé
composition , ainsi que dans une marnière qui est à côté y 
et dans laquelle on rencontre , en outre , quelques cornes 
d'ammon ou nautiUes, de diverses grosseurs. 

On suit à Pourrai» deux procédés différen* dans l'ex* 
ploitation do l'ochre>. Le premier consiste à laisser sécher, 
•sous un hangard, l'ochre que l'on retire de la mine à l'aide 
de pioches 5 à l'a pulvériser ensuite par le moyen d'une 
roue verticale qui tourne dans tins auge horizontale , puis 
à la tamiser dajis une espèce de bluteau. On a alors ce qui 
est connu , dans le commerce , sous le nom à''ochre jaune. 

Pour faire l'œhre rouge , on chauffe fortement , dans une 
espèce.de four à réverbère r l'ochre qu'on a laissé sécher 
sous le hangard , et qui est en petits morceaux , ensuite on 
pulvérise et l'on tamise. L'action du feu détermine l'oxyda 
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jde fer qui est l e principe colorant de l'ochre, à se combiner 
avec une nouvelle quantité d'oxygène j ce qui le fait passer 
de l'état d'oxyde jaune à l'état d'oxyde rouge. 

Dans le second procédé , on délaye avec de l'eau , dans 
un bassin carré, l'ochre que l'on a extraite de la mine j on 
laisse reposer le tout , l'ochre se précipite 5 alors on fait 
écouler l'eau , Et lorsque le dépôt a acquis une certaine 
consistance, oh le divise en masses cubiques d'environ qua
tre pouces de côté , que l'on envoie dans le commerce après 
leur dessiccatiorr. Pour obtenir de l'ochre rouge, on fait cal
ciner ces masses cubiques ; mais cette manière de préparer 
l'ochre rouge n'est point aussi bonne que la précédente , 
parce que l'oxygène , nécessaire à la saturation de l'oxyde 
de fer , ne peut que difficilement pénétrer jusqu'au centre 
de ces masses ; aussi arrive-t-il fréquemment que leur in 
térieur n'est pas bien rouge. 

La réputation qu'a acquise l'ochre de Pourrain , non-
seulement en France , mais même chez l'étranger , nous 
a déterminé , le Cit. Mêrat-Guillot et moi , à en faire l'a
nalyse. U n autre motif qui nous y a engagés , c'est que les 
auteurs qui parlent des ochres ferrugineuses , se contentent 
de dire que ce sont des mélanges terreux, siliceux ou argi
leux , et de fer à l'état d'oxyde , sans faire connaître les 
proportions des matières qui entrent , nous ne dirons pas 
dans leur composition ( parce que Ges proportions doivent 
varier) , mais dans la composition d'une ochre estimée dans 
le commerce. 

Nous ne dirons' pas les opérations que nous avons faites 
pour parvenir à cette connaissance ; nous indiquerons seu
lement les proportions des quatre substances que nous y 
avons reconnues. 

1 0 0 parties d'ochre calcinée nous ont fourni : 

Silice 65 ,34 
Alumine. . 9;o3 
Chaux 5,o5 
Fer oxydé 2 0 , 5 3 

1 0 0 

Il existe aussi, dans le département de la Nièvre , àSaint-
Amand , près Saint-Fargeau, une mine d'ochre que l'on ex
ploite , et dont nous nous sommes procuré quelques échan-
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tillons. Elle est d'un jaune plus pâle que celle de Ppurrain; 
Nous l'avons également soumise à l'analyse , et nous en 
avons retiré les mêmes substances ; mais dans des propor
tions très-dillérentes. 

100 parties calcinées nous ont donné ; 

Silice IJ2^.R> 
Alumine 1,91 
Chaux 3 ,23 
Oxyde de fer. , . . . . . . . . . . . 2 ,61 

100 
En comparant les résultats de ces deux analyses , on voit 

que l'ochre de Saint-Amand contient beaucoup plus de si
l ice , et bien moins d'alumine et de chaux que celle de Pour-
rain , et que l'oxyde de fer , qui est la partie colorante de 
l'ochre , y est environ sept fois moins abondante , ce qui 
doit , dans le commerce , faire donner la préférence à l 'o
chre de notre Département. ( Bull, des Arts ) . 

I I I . Note sur un accident arrivé dans les mines 

d'Auzin f près Valenciennes. 

Dans la nuit du 1 9 au 20 pluviôse, le feu s'est manifesté 
dans la mine d'Auzin , dans une cheminée de reversage 7 

remplie d'environ 4 ° ° hectolitres de h o u i l l e , près d'une 
autre cheminée servant de passage aux ouvriers , et dans le 
boisage de laquelle on présume que l'incendie a commencé; 
la fumée sortait en même-tems par l'orifice de quatre fosses 
qui avaient communication avec ces cheminées. Dix-neuf 
ouvriers ont été asphixiés , neuf ont péri , et dix ont été 
rappelés à la vie. Dès le 21 on était parvenu à fermer tou
tes les communications , et à confiner le feu. Le 22 les ou
vriers circulaient déjà dans les travaux. ( Extrait de la 

Correspondance du. Çi(. Mkhé , ingénieur en chef des 

mines). . . . 
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№ . 9 0 . V E N T O S E AN 1 2 . 

S U R U N N O U V E A U G I S E M E N T 

D U T I T A N E . 

P a r l e Cit. H É a i c A m D E T Ï U I Î , ingénieur des 

mines» 

§. I e r . Gisement du Titane , et opinion sur 
L'époque de sa formation. 

T 1 E t i tane ( menak de IVerner), l ' un de ces 
m é t a u x qui se t rouven t pa r t i cu l i è remen t alliés 
a u x substances diverses qui cons t i tuent les r o 
ches p r i m i t i v e s , quar tzeuscs , fe ld-spathiques 
et micacées , n ' appa r t i en t pas exclusivement t 

ainsi qu 'on l 'a a v a n c é , à l ' époque de la g rande 
préc ip i ta t ion et de la cristall isation qui suivi
r e n t la dissolution géné ra l e . 

Ce méta l faisant par t i e cons t i tuante des mas 
ses pr imordia les , pa ra î t y avoir cristallisé , à 
l ' époque où elles ont été formées , lorsque cha
c u n e de leurs substances suivait la loi des affi
n i tés par t icul ières à ses molécules . 

Volume i 5 . C e 
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Ains i clans ses deux états de minéral isa t ion 
c o n n u s , le t i tane se t rouve : 

i ° . A L'état d'oxyde. ( R u t h i l e d e W e r n e r ) . 

a. Dans des qua r t z micacés de la c]iaîne 
Zips et Neusoh l aux mont s Crapaks , en cr is 
taux aciculaires . 

b. A S a i n t - Y r i e x , dépa r t emen t de la H a u t e -
Vienne , le t i t ane , dont on ignore le véri table 
gîte , est e n cr is taux souvent adhérens à des 
i r agmens de quar tz hya l in micacé . 

c. A Cajue lo , près de B u y t r a g o , dans la N o u -
veile-Castille , le t i t ane géniculé est dans une 
m o n t a g n e de gneis , q u i con t ien t des rognons 
de quar tz micacés z gangue de ce métal , et de 
c r i s taux de T o u r m a l i n e bien dé terminés . 

d- A u Saint-Gotliarcl , ses aiguilles entre la
cées forment des r é seaux sur le g n e i s , le feld
spa th , le quar tz et le mica , et souvent ces r é 
seaux sont dans l ' in té r ieur même de ces diverses 
substances . 

e. Les m o n t a g n e s de l 'Oisans , et pa r t i cu l i è 
r emen t celle de Sa in t -Chr i s tophe et de l 'Ar -
m e n t i è r e , si connues p o u r les gîtes du qua r t z 
d u feld-spath , de l 'axini te , de l 'épidote , de la 
sti lbite , et enfin de ces diverses substances 
cristallisées et si variées , qu i embell issent nos 
p lus r iches co l lec t ions , r en fe rment éga lement 
Te t i t ane : on l 'y t r ouve quelquefois en réseaux 
c o m m e au Sa in t -Go tha rd , et p lus souvent e n 
cr i s taux octaèdres ou dérivés de cette forme : 
c 'es t celte var iété qu i é ta i t autrefois c o n n u e 
sous les n o m s à'anatase et d'oistinite. 
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f. A R a u r i s , a u pays de Sa l sbourg , ce méta l 

tapisse les cavités et les interstices d 'un assem
blage de cristaux pr ismat iques de mica verdâ-
t re à l ' in tér ieur , e t d 'un b run no i r â t r e à la 
surface. 

g. Dans u n e excurs ion a u x environs de Ge
nève avec le professeur J u r i n e , nous- le t r o u 
vâmes dans u n bloc rou lé d ' amph ibo l e t r a 
versé pa r u n filon, dé qua r t z 5 il y é ta i t en 
Cristaux rouges d ' u n cent imèt re de d i amè t r e . 

2 ° . A l'état silicéo-calcaire, ( N ig r ine de 
W e r t i ë r )-. 

a. L e t i tane silicéo-calcaire a été t rouvé en 
petits cr is taux jaunes dans dès rocheâ d ' amphi 
bole d'uft no i r verdâ t re , aux mines efe.Cïialàn-
ches et A l l e m o n t , dépa r t emen t de l 'Isère (1) . 

b. A Passawen en B a v i è r e , le t i tane s i l icéo-
calcaire est dans u n e roche feld - spa th ique 
j a u n â t r e . 

c. A A r e n d a l en N o r w è g e , ôri le trouve" avec 
le feld-spath et l ' épidote . 

(1) Celte mine , confiée aux soins de l'ingénieur en chef 
Schreiber , aujourd'hui directeur de I'École-praliqne des 
mines de Pesey , est devenu célébré paf fa quar/tité de ma
tières métalliques qu'il y a trouvées ; l'argent dans scè di
vers états, natif, sulfuré y kntimonié, sulfure et murintéf 

le mercure nutif et iltlfuré-f le plomb sulfuré j le èhiVre 
tulfuré t pyriteux t carbonate -vert et bleu ; le 1er oiigistc, 

sulfuré et oxydé} le cobalt gris , arsenical, oxydé et ar-

seniaté ; l'antimoine natif, sulfuré , oxydé et kyti.roSûl-

furé ; le nickel arsenical e t oxydé ; le nmngàrfèse oîry-1 

dé , etc. etc. et ce qui est plus remarquable l'association 
de ces diverses substances avee l'argent qui s'y trouve sou
vent pour moi t i é , et quelquefois plus. 

C c 3 
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(1) Observations de l'ingénieur Cordier, lors de son séjour 
çn Egypte, avec Dolomieu. 

d. A Aschaf fenbourg en F rancon i e , il esï 
e n cr is taux dans u n grani té . 

e . E n E g y p t e , les grani tés le r en fe rment éga
l e m e n t , il y est m ê m e t rès -abondant ( i ) . 

Dans quelques-uns de ces divers g i s emens , 
le t i t ane é t an t év idemment con tempora in de 
fo rma t ion avec les substances pr imord ia les , 
sa format ion a été r appor t ée à l ' époque de la 
g r a n d e préc ip i ta t ion , et dès-lors , ce mé ta l a 
é té r ega rdé comme lu i a p p a r t e n a n t essentielle
m e n t . 

S- I I . Nouveau gîte du Titane dans des ter
rains autres que ceux de premièreformation, 
e t constitution physique du pays de ce nou
veau gîte. 

U n gisement observé r é c e m m e n t d a n s les 
m o n t a g n e s de la ci-devant T a r e n t a i s e , en nous 
d o n n a n t de nouvel les connaissances sur la n a 
t u r e d u t i t ane , d é m o n t r e q u ' i n d é p e n d a m m e n t 
d e son exis tence dans les roches p r imord ia les , 
il peu t encore avoir été formé à des époques 
d e beaucoup pos té r ieures à celle de l eur cris
ta l l i sa t ion et de l eur p réc ip i ta t ion . 

L a vallée du D o r o n , t o r r en t qu i se jet te dans 
d a n s l ' Isère , au-dessous de la saline de M o u -
t iers , p ro fonde déch i ru r e dans le t e r r a in p r i 
mi t i f , le m o n t r e à n u dans quelques endroi ts ; 
mais il y est en généra l voilé et r ecouver t p a r 
d e s dépôts secondaires formés à différens t e m s , 
e t d e n a t u r e t rès-var iée . 
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(1) Plusieurs études faites dans cette vallée et celles qu i 
y aboutissent, nous ont donné la connaissance des roches 
talqueuses , quartzeuses , amphiboliques , micacées et de 
diallage , des masses de chaux carbonatée, compacte , tour
mentée , bouleversée , contournée et relevée , des amas da 
chaux sulfatée , des sources salées , du soufre natif qui sa 
trouve sous les glaciers dans la chaux sulfatée et dans celle 
carbonatée fétide , adossées l'une et l'autre aux montagnes 
primitives , des houillères nombreuses du pays , des gztes 
d'anthracite } et enfin des filons aussi multipliés que diver-. 
giflés. 

C c 3 

La diversité de n a t u r e de ces ter ra ins secon
daires n 'es t pas le seul fait à r e m a r q u e r , l ' ob
servateur t rouve encore u n e nouvel le é tude 
dans les violentes t o u r m e n t e s q u ' a éprouvé le 
sol pr imit i f , soit a v a n t , soit après la forma
t ion de la vallée , soit enfin dans le m ê m e tems : 
tourmentes qu i d o n n è r e n t l ieu a u x déch i re -
mens de la m o n t a g n e , p u i s , à des époques p lus 
ou moins distantes , à la fo rmat ion des filona 
n o m b r e u x q u ' o n y r e m a r q u e ( 1 ) . 

5. I I I . Découverte dujîlon de Titane. 

Quelques blocs de dial lage métal loïde , r o u 
lés pa r le D o r o n , et employés dans des cons 
t ruc t ions voisines de ses bords , m ' ayan t déter
miné à che rche r la masse d 'où ils ava ien t é té 
a r rachés , je r emon ta i ce t o r r e n t ; mais la d é 
couver te d 'une substance plus in téressante , 
m ' a r r ê t a dans mes recherches p o u r m 'occupe r 
de cette d e r n i è r e , que je p ré sumai ê t re le t i 
t ane , et don t le gîte me paraissai t moins in~ 
cer ta in . 

Après quelques tentat ives , j ' e n découvr is 
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effectivement le filon dans la montée de Salins , 
à Saint-Jean-de-Belfeville , au-dessous d u h a 
m e a u de Leschaux j u n é b o u l e m e n t , et je p ré
sume , u n e anc ienne a t taque , me facil i tèrent 
cet te découver te . 

§. I V . Nature- de la montagne. 

L a m o n t a g n e est composée de schistes a r -
g i lo -magnés iens , schistes t a lqueux verdâtres ou 
b lanchâ t res , d ' u n e con tex tu re feuilletée , et 
semblables aux roches appelées intermédiaires 
pa r les A l l emands . 

Ces roches sont dir igées de l 'est à l ' o u e s t , 
et incl inées du n o r d au sud de près de 55 d e 
grés . 

Depu i s l eu r fo rmat ion , elles on t subi dans 
l e u r maniè re d 'ê t re des rup tu re s et des t o u r 
men te s qu i se sont éga lement fait ressentir dans 
le filon, 

L a par t ie supé r i eu re de la montagne est r e 
couver te de terrain s e c o n d a i r e , chaux carbo-
na tée c o m p a c t e , et sur sa base à g a u c h e , à 
d ro i te , au-dessus et au-dessous du filon , o n 
voit des amas de chaux sulfatée qui recouvren t 
les roches qui recè lent le filon. 

5. V . Filon de Leschaucc y sa composition 
et sa manière d'être. 

Le filon r e c o n n u , je Je fis a t t aquer su r son 
aff leurement , e t je recueil l is les observations 
suivantes . 

Les couches d e schistes t a lqueux de la m o n 
tagne sont coupées sous u n angle de 85 degrés 
p a r ce filon.' 
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a. Sa d i r e c t i o n e s t d e l ' o u e s t - n o r d - o u e s t à 

l ' e s t - s u d - e s t . 

b. Son i n c l i n a i s o n e s t d e 35 d e g r é s d u s u d -

s u d - o u e s t au n o r d - n o r d - e s t . 

c. Sa p u i s s a n c e e s t d e ô , m ' 4 e n v i r o n . 

d. Sa s a l b a n d e e s t d e l ' o x y d e d e f e r q u i p a 

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

c a r b o n a t é e f e r r i f è r e . 

e. Sa m a s s e e s t c o m p o s é e , 1 ° . de q u a r t z h y a 

l i n ; 2 ° . d e c h a u x c a r b o n a t é e s p a t h i q u e c o u l e u r 

d e c h a i r ; 3°. d e c h a u x c a T b o n a t é e f e r r i f è r e , 

p l u s o u moins d é c o m p o s é e e t p a s s ç / e à l ' é t a t 

d e f e r o x y d é ; 4°- d e r e i * o l i g i s t e , e t?5" . d e t i - , 

t a n e o x y d é . 

Le q u a r t z o c c u p e la p a r t i e s u p é r i e u r e q u i 

e s t d e o , m , i e n v i r o n ; l a c h a u x c a r b o n a t é e s e 

t r o u v e i m m é d i a t e m e n t a u - d e s s o u s ; e l l e a é g a 

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

Cette c h a u x c a r b o n a t é e , i n d é p e n d a m m e n t 

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

o l i g i s t e , p r é s e n t e u n f a i t i n t é r e s s a n t ; l o r s q u ' o n 

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

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

m e t c e l l e - c i à u n n o u v e a u c l i v a g e , s u i v a n t l a 

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

s e m i - i n v e r s e c o m p o s é d e d e u x p r i s m e s t r i a n 

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

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

u n e e x t r é m i t é u n a n g l e r e n t r a n t , e t à l ' a u t r e 

u n a n g l e s a i l l a n t , a y a n t t o u s d e u x 1 2 0 d e g r é s 

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

c e t t e f o r m e , e s t c o m m u n é m e n t i n d i q u é s u r les 

f r a g m e n s p a r d e s l i g n e s q u i s ' é t e n d e n t d ' u n 

a n g l e a i g u à l ' a u t r e . 

Cette o b s e r v a t i o n n 'es t p o i n t n o u v e l l e , l e 

\ * ' C e 4 
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Conseiller des m i n e s , G i l l e t - L a u m o n t , me l'a
vai t déjà l'ait l'aire sur u n e masse de chaux 
ca rbona tee h y a l i n e , à laquel le était adhé ren t e 
u n e couche de mésotype cristallisée p résumée 
p roven i r de Féroé". Peu après et dans ma tour
n é e de l 'Oisans , dépa r t emen t de l 'Isère , en 
l 'an q , je me t rouva i à même de l ' é tudier sur 
des c r i s taux de c h a u x ca rbona tee des glaciers 
de Sa in t -Cr i s tophe . 

Le fer oligiste gî t dans le quar tz et dans l a 
c h a u x ca rbona tee ; c o m m u n é m e n t il est au 
passage de l ' u n à l ' au t re , mais c'est p lus pa r 
t i cu l i è rement dans la chanx carbonatee qu'i l se 
t rouve ; il est en lames bien distinctes et d ' un 
éclat t rès-vi f ; en réun issan t les f ragmens de 
quelques-unes de ces lames , j ' e n ai t rouvé q u i 
ava ien t plus d 'un déc imèt re car ré . 

L a troisième par t i e du filon de o , m - 2 et 
quelquefois plus , est la c h a u x ca rbona tee fer-
r ifère et manganés iée , q u i , a l térée , passe à 
l ' é ta t de fer oxydé , c o n n u autrefois sous le 
n o m de fer spathïque b r u n no i r â t r e et h é 
p a t i q u e . Les cr is taux sont quelquefois d 'une 
belle conservat ion , et p lus ieurs m ê m e d 'un 
vo lume r emarquab le . 

E n f i n , dans les trois par t ies qu i cons t i tuen t 
le filon , dans le q u a r t z , dans la chaux carbo
na t ee j aune , et dans la c h a u x ca rbona tee fer-
r ifère d é c o m p o s é e , p a r t o u t là où il y existe 
des cavités , et souvent dans l ' in té r ieur de ces 
t rois substances o n t rouve le t i tane , i ° . en a i 
guil les dé l i ées , fasciculées et quelquefois ré t i 
culées , jouissant d 'un bri l lant méta l l ique très-
é c l a t a n t , et d ' un j a u n e do ré plus ou moins vif. 
J ' a i r e m a r q u é q u ' e n généra l celui don t la cou» 
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DU TITANE. 4°9 
l eu r a le plus de vivacité , est dans le quar tz et 
dans le fer oxydé , ou dans son vo i s inage , tan
dis que celui qui a la couleur j aune de p a i l l e , 
est c o m m u n é m e n t dans la chaux carbonatée . 
z". Dans les fissures et dans la masse de ces 
mêmes substances , on voit encore ce méta l à 
l 'é tat pulvérulent d 'un j aune b r i l l a n t , qui a c 
compagne quelques aiguilles , et souvent on 
saisit le passade de l 'un à l ' au t re é t a t , d ' une ma-
m è r e g r a d u é e . 

§. V I . Essais" pour reconnaître le Titane. 

a: La ténui té des c r i s t a u x , l eu r fragilité et 
l eu r peu de vo lume , ne souffraient a u c u n e 
division m é c a n i q u e , q u i , dans ma suppos i t ion , 
au ra i en t dû me donne r des prismes droits à ba
ses carrées p o u r forme pr imi t ive , et des pr is
mes t r iangulai res à t r iangles isocèles p o u r la 
molécule in tégran te . 

b. L'essai au cha lumeau et u n e é tude pa r t i 
cul ière de quelques a igu i i l e smieuxpronoucées , 
n e m 'on t plus permis de douter de la na tu re de 
cette substance. J e dé tacha i avec soin que l 
ques-uns des faisceaux d'aiguil le , et p o u r p lus 
de sûreté je les lavai à diverses fois. Dessé
chés , je les ai trouvés abso lument infusibles 
sans addit ion , que lque prolongée et con t inue 
q u ' a u été la project ion du dard de la flamme ; 
mais lors de l 'addi t ion du bora te de s o u d e , j ' a i 
ob tenu une dissolut ion imparfai te hu i l euse , et 
d ' u n verre roux ou j aunâ t re . 

La pénur ie de moyens plus certains dans 
ces montagnes , je n 'a i pu faire u n e analyse 
p lus suivie , d 'a i l leurs difficile , les aiguilles 
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A . V A R I É T É S D E F O R M E S . 

* Formes déterminai/les. 

D e u x aiguilles , quo ique t rès - déliées , mais 
bien prononcées , examinées Scrupuleusement 
avec u n e forte l oupe , on t été r econnues des 
pr ismes droi ts à bases rec tangula i res qui s e 
ra ien t divisibles sur la d iagona le des deux 
bases: 

El les n e présen ta ien t p o i n t de pyramides , 
mais u n e face t e rmina l e t rès-net te , et a i n s i , 
elles donnen t la forme pr imi t ive que le célèbre 
minéra logis te H a ü y a r e c o n n u e dans le t i t ane . 

* * Formes indéterminables. 

i ° . T i t ane oxydé acicula i re . Les aiguilles 
quelquefois striées l o n g i t u d i n a l e m e n t , on t des 
arêtes vives et a iguës. 

(i) Je suivrai ici la division des variétés du professeur 
Haiiy , comme la plus méthodique. 

ne se présen tan t qu ' en pet i te quan t i t é , et r a re 
m e n t sans ê t re mélangées avec les substances 
clans lesquelles elles se t rouven t ; mais les in 
génieurs et les élèves des mines qui ont été t é 
moins de ces p remiers essais , et qu i ont été à 
m ê m e de voir les n o m b r e u x échant i l lons que 
j ' a i ret i rés de ce filon , ou d 'en juger pa r eux-
mêmes sur les l ieux , o n t u n a n i m e m e n t p r o 
n o n c é sur la n a t u r e de ces cr is taux. 

r 

S- VII. Variétés de formes et de couleur de 
ce Titane oxydé (1). 
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* Métalloïde ou avec brillant métallique. 

i ° . T i t a n e oxydé métal loïde d 'un j aune doré . 
Au br i l l an t m é t a l l i q u e , ce méta l jo in t encore 
la r i che c o u l e u r de Ter . 

2 ° . T i t a n e oxydé métal loïde d ' u n r o u g e de 
cu ivre . 

3°. T i t a n e oxydé métal lo ïde d ' un j a u n e de 
pail le ou de la i ton . 

* * Sans brillant métallique. 

i ° . T i t a n e oxyda j a u n e pu lvé ru l en t . 
2 U . T i t a n e oxydé r o u g e , semblable à la va 

r iété c o n n u e autrefois sous le n o m de schorl 
rouge. J e n e l 'ai t rouvé q u ' u n e seule fois sous 
la forme d ' u n pr isme i ndé t e rminé e t engagé 
dans le quar tz blanc hya l in . 

2 ° . T i t a n e oxydé cyl indroïde . Les aiguil les 
sont sans arêtes sensibles . 

3°. T i t a n e oxydé fascicule. Ces mêmes a i 
guilles réunies en faisceaux. 

4". T i t ane oxydé ré t icu lé . Pa r un en lacement 
r é g u l i e r , les cr is taux aciculaires de cette va
riété forment u n e espèce de réseau qui d é 
te rmina de Saussure , avant la connaissance d u 
t i tane comme m é t a l , à n o m m e r sagénite la 
variété semblable p rovenan t dut Saint-Gothard. 

5 e . T i t a n e oxydé p u l v é r u l e n t , n o n encore 
c o n n u . Cette var ié té est sous forme d ' u n e 
p o u d r e j a u n e , o rangée ou r o u g e â t r e . 

J3. V A R I É T É S D E ; C O U L E U R S 
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3°. T i t ane oxydé no i r â t r e . Cette v a r i é t é p a -
ra î t devoir sa cou leu r t e rne et r e m b r u n i e à 
l 'associat ion du manganèse oxydé . 

S. V I I I . Annotations. 

a. L a p remière variété se t rouve plus com
m u n é m e n t dans le quar tz et dans la chaux car -
bonatée ferrifere décomposée . 

Celle qu i t i re sur la cou leu r du cuivre est 
d a n s le quar tz , ainsi q u e la var ié té pu lvé ru 
lente , qu i quelquefois en est p é n é t r é e . 

Le t i tane oxydé d ' u n j aune de pai l le ou de 
lai ton , appa r t i en t à la c h a u x carbonatée j aune 
e u cou leu r de cha i r . 

Celle b r u n e ou no i râ t r e enfin , est dans la 
c h a u x carbonatée ferrifere décomposée , là où. 
ses cr is taux r h o m b o ï d a n x sont eux-mêmes c o 
lorés pa r le manganèse o x y d é . 

b. Les lames de 1er oligiste sont quelquefois 
péné t rées d'aiguilles de t i tane , mais celles-ci 
son t p lus c o m m u n é m e n t à la surface de ces 
l ames . 

c. I n d é p e n d a m m e n t de ces substances , o n 
t rouve encore en t re les rhombes de c h a u x car 
bona tée ferrifere décomposée , des aiguil les 
fines déliées et d ivergentes de chaux ca rbona
tée hyal ine , d ' une b lancheur éc la tante , qu i 
cont ras ten t d ' une maniè re agréable avec les 
r h o m b e s du fer oxydé manganése . 

d. Ce gisement enfin , en a t t endan t que 
celui encore incer ta in de Saint-Yriex , d é p a r 
t emen t de la H a u t e - V i e n n e , ait été r econnu , 
suffit p o u r p r o u v e r d ' une manière évidente , 

, que le t i tane peu t bien effectivement ê t re d 'une 
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N O T E 

Sur l'Analyse du Titane de Mou t i e r s . 

(Extrait d'une lettre du Cit. HASSENFRATZ , ingénieur e n 

chef , professeur de minéralurgie à l'Ecole- p r a t i q u e des 

mines à l'ingénieur HÉRICART-TIIURY ). 

I J E t i tane de M o u t i e r s , pa r l 'action des r é a c 
t ifs , a donné les résul tats suivans . 

i ° . La substance j aune d 'or étai t inso lub le 
dans les acides n i t r ique , mur i a t i que et sulfu-
r i q u e . 

a ° . Après avoir été fondue avec de la po tas se , 

format ion pr imordia le , ainsi qu 'on l'a a n 
noncé , puisqu ' i l par t ic ipe quelquefois à l a 
composi t ion de cer ta ines roches , comme p a r 
tie const i tuante , mais que néanmoins il n ' a p 
pa r t i en t poin t exclusivement à la g rande cris
tallisation , puisqu ' i l se t rouve dans u n filon 
q u i , pa r la na ture des substances qu i le compo
s e n t , est d 'une format ion qui lu i est de beau 
coup pos tér ieure . 

Depuis la r édac t ion de ces observat ions , é t an t 
r e t o u r n é visiter la mon tagne de Leschaux et ce 
gîte de t i t ane , à 6 mètres de l ' a t taque , vers lo 
sud , dans u n escarpement à pic , j ' a i découver t 
u n second filon semblable au p r e m i e r ; sa c o m 
pos i t ion , sa puissance , son a l lure , sa d i rect ion 
et son incl inaison sont les mêmes ; le t i t ane est 
seu lement d 'une teinte plus faible , mais p e u t -
être le t rouvera- t -on avec u n éclat aussi bri l lant , 
lorsque j ' a u r a i fait a t t aque r la masse a u vif. 
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elle é ta i t soluble dans les acides muriatiqtic* 
et n i t r ique . 

3°. Enfin u n e lame d 'é tain a r oug i la dissolu
t ion muriatiqué*, et u n e laine de zinc l 'a bleuie . 

Le Cit. Hassenfratz ayan t r e m i s , à son arr ivée 
à P a r i s , d u t i t ane de Mout ie r s au Cit. T h e n a r d , 
voici la n o t e que ce chimiste lui a remise à ce 
sujet . 

« i ° . 6o grains de cette mine ont été pulvé> 
33 rîsés e t trai tés pa r u n excès d 'ac ide mur ia t i -
» q u e . 11 s'est fait u n e vive effervescence. O n 
y a filtré et lavé. O n a versé dans la l iqueur 
35 de l ' a m m o n i a q u e , q u i a p r éc ip i t é , 17 gra ins 
33 d 'oxyde de fer p u r ; en y a jou tan t ensui te 
« de la potasse du commerce , on a o b t e n u 
31 2 6 gra ins de ca rbona te de chaux . 

*> 2 0 . La -ma t i è r e n o n a t t aquée pa r l 'acide 
»3 m u r i a t i q u é pesai t 5 grains. El le étai t i n so -
33 lub ie d a n s les acides , m a i s , après l 'avoir 
20 t ra i tée pa r qua t r e fois son poids de potasse 
« du commerce , elle s'y dissolvait facilement. 
>3 J ' en opéra i la dissolution dans l 'acide n i t r i -
;» q u e . Cette dissolution étai t sans couleur et 
33 se préc ip i ta i t en b lanc pa r les alkalis q u i , 
33 mis en excès , ne dissolvaient pas le p r é c i -
33 p i t é . L a no ix de gale y formai t u n préc ip i té 
33 d 'un r o u g e foncé. Le prussia te de potasse e t 
33 l 'hydrosul fure d ' a m m o n i a q u e un préc ip i té 
» vert 33. = Cette matière était donc au titane. 
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E X T R A I T D ' U N M É M O I R E 

S u IL la manière de fabriquer les Essieux 
d'artillerie à L'usine de H a l b e r g , près 
Sarrebruck f pour le service de l'arsenal de 
Metz. 

Par l'Ingénieur des mines H i s o s - V i i i i f o s s e , 

Commissaire du Gouvernement Français près les mines 

et usines du Hariz. 

Nota. Ce Mémoire a été rédigé en l'an 9 , et présenté alors 
au Conseil des mines. L'Extrait rpie nous publions ici vient 
d'èlte (avec l'approbation du Général Hulauloy, commandant 
l'artillerie de l'armée de Hanovre ) cominupiqué en allemand 
par l'Auteur, aux forgerons du H^rtz , lors de la dejnende qui 
leur a été faife de 200 essieux pour l'artillerie de cette armée! 

S.1CU. 

PREMIERE. PARTIE. 
i ° , O n n e Lait la loupe que de oô ou 1 0 0 liv. i".Fai>ri. 

a u p l u s , p o u r que le fer s'affine et sa soude ь*р«?ыЛ 
m i e u x ; i l Desaura i t ê t re t rop fort, e t su r - t ou t "d^-s d'e*. 

t r o p égal, t rop homogène. 
a° . L a loupe é tan t faite à l 'ordinaire , on la 

cingle sous le mar t eau , qu i lu i fait p r e n d r e 
u n e forme plate et a l longée. Elle s 'appelle alors 
inasset. 

3°. On r epo r t e l e masset a u feu d'affinerie 
p o u r u n e d e m i - h e u r e ou trois q u a r t s - d ' h e u r e , 
p e n d a n t q u ' u n e au t r e loupe se p répa re dans le 
même feu : jusqu ' ic i c'est la mé thode o rd ina i re 
d'affiner le fgr, à t rès-peu de chose près. 

4°-~Le masset é t an t chauffé au rouge-blanc , 
on le por t e au m a r t e a u , et q u a n d i l s'y est b ien 
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a». Fabri
cation du 
eorps d'es
sieu et 
ébauche 
totale. 

apla t i et équar ré , on le divise au moyen de 
l ' i n s t rument t r anchan t usité dans les forges , en 
deux part ies , que l 'on ne sépare pas , mais que 
l 'on replie t ou t de suite l ' une sur l ' aut re , et 
q u e l 'on expose encore u n p e u dans cet é ta t 
a u choc du m a r t e a u . 

5". On repor te le masset a u feu d'affinerie 
o r d i n a i r e , et après u n e forte chaude , on le 
r a m e n é au m a r t e a u ; là , on le divise en t rois 
par t ies to t a l ement séparées pa r deux o p é r a 
t ions successives ; c h a c u n de ces tiers de la Loupe 
est ce q u ' o n appelle u n e mise d'essieu. C'est 
u n para l lé l ip ipède d 'excellent fer forgé , l ong 
de c inq décimètres , large de six c e n t i m è t r e s , 
épais de deux cent imèt res . 

6°. Les mises é t an t fa i t es , on les met de 
cô té , e t la sui te du t ravai l s 'exécute dans u n 
a u t r e feu d'affmerie : c'est à ce second feu q u e 
se fait t ou t ce qui va su iv re . 

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

i ° . On place qua t re mises l ' une sur l ' a u t r e , 
si l 'on veu t faire u n essieu de qua t r e ; p o u r u n 
essieu de hu i t o n en me t six. Q u a n d ces mises 
sont ainsi placées et re tenues dans u n l ien de 
f e r , o n les ajuste dans une p i n c e , abso lument 
c o m m e o n dispose les trousses dans la fabr i 
ca t ion de l 'acier de fou rneau . L 'af ï ineur a soin 
d 'assort i r les mises de maniè re à ce qu 'e l les 
d o n n e n t u n bon corps d'essieu. 

2 ° . O n met cet te trousse de mises au feu 
d'affmerie toujours t e n u e pa r la p ince , et on 
la fait chauffer p e n d a n t 35 minu tes . 

3 ° . On por te la p ince , qu i t ient la t rousse , 
a u m a r t e a u , p a r le m o y e n de la g rue usi tée 

dans 
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d a n s les forges , et l 'on fait recevoir d e u x cent 
c inquan te coups du gros mar teau» en trois mi
nu te s à - p e u - p r è s , à l ' une des ext rémi tés de 
la t r o u s s e ; p a r cet te o p é r a t i o n , cet te ex t r é 
mi té devient u n para l lé l ip ipède rec tangle , long 
d ' env i ron six déc imèt res . 

4°. U n ouvr ie r a r m é d ' u n e p ince p r e n d la 
t rousse p a r l e bout aminc i , et la po r t e a u feu 
de maniè re à faire chauffer l ' au t re bou t . Le 
fer reste alors env i ron t rente-c inq minu tes au 
feu. 

5°. On t ra i te cet te de rn iè re e x t r é m i t é , qu i 
v ient d 'ê t re chauf fée , abso lumen t comme o n a 
t ra i té la p r e m i è r e au gros m a r t e a u . ( V o y e z 
art icle 3 ) . Par-là , il reste au mil ieu de l 'essieu 
xme masse qui n ' a pas encore changé de forme. 

6°. On r epor t e l 'essieu ainsi ébauché au f e u , 
et l 'on y fait chauffer le mi l ieu et l ' une des 
extrémités p e n d a n t u n e d e m i - h e u r e . 

7 ° . On r a p p o r t e le fer au gros m a r t e a u , et 
l à , au moyen de que lques coups de m a r 
t eau , on dé t e rmine vers le mi l ieu de l 'essieu , 
ou pou r mieux d i r e , à égale dis tance , à dro i te 
e t à g a u c h e de son milieu , deux mentonnets 
o u talons , et l 'on achève de d o n n e r ai» corps 
de l 'essieu sa forme , en p r é p a r a n t les fusées de 
forme o c t o g o n e , seu lement p o u r les ébaucher . 

Observations essentielles pour le travail des 
mises d'essieu. 

i°. P e n d a n t que les trousses sont au feu , 
sous les c h a r b o n s , l 'ouvrier à soin de les d é 
couvr i r de tems en t e m s , de les r e t o u r n e r , et 
de je ter de l 'argile sableuse ent re tous les joints 
p o u r épu re r le fer. 

Volume i 5 . D d 
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2 ° . A u m a r t e a u , Jes premiers coups doivent 
t o u j o u r s , ê t re l en t s , ainsi que les derniers , pour 
q u e Je fer se s o u d e mieux ; et pendant les pre
m i e r s c o u p s , il faut encore jeter de l'argile 
sab leuse su r le 1èr r o u g e , pour ent ra îner les 
scories q u i s u i n t e n t . 

T R O I S I È M E F A R T I E . 

L'ess i eu é t a n t é b a u c h é , comme il a été di t 
c i -de s sus , o n le finit au mar t ine t . Trois hommes 
p o r t e n t la p ièce d a n s l 'atelier où s'exécute ce 
q u i va s u i v r e . 

i u . O n chauffe les extrémités au cha rbon de 
bois d a n s le feu o rd ina i r e a t t enan t aux mar t i 
n e t s , et o n l e u r d o n n e la forme de fusées co
n iques , a u m o y e n d ' u n mar t ine t don t la panne 
p o r t e u n e cavi té semi-condide , ou p lu tô t à 
t r è s - p e u - p r è s semi -cy l indr ique , qui se r épè t e 
su r l ' e n c l u m e . 

2 0 . Les fusées é t an t ainsi façonnées et r é p a 
rées avec la grosse l ime , s'il en est b e s o i n , o n 
e n coupe les bouts pa r le moyen de l ' ins t ru
m e n t t r a n c h a n t e m p l o y é dans les forges ; il en 
r é su l t e d e u x r o g n u r e s que l 'on appelle les 
ribelon^ 

3 ° . O n a c h è v e de façonner le corps de l 'es
s ieu a u m a r t i n e t o rd ina i re , et on le pare tou t 
en t i e r pa r le m o y e n de l ' e a u , suivant la m é 
t h o d e us i t ée . 

4°- O n fait de n o u v e a u chauffer les fusées , 
et l ' o n p r a t i q u e vers l ' ext rémité de chacune 
d 'el les u n t r o u ca r r é , au moyen d 'un man
drin d ' ac i e r t r e m p é , et d 'une enclume qui 
p o r t e u n e cav i t é cyl indr ique , dans laquelle 
en t r e l a fusée , et dans cette cavité cylindrique 
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u n e a u t r e cavité pe rpend icu la i re de la forme 
d u m a n d r i n , qui doit y en t re r après avoir 
t raversé la fusée. 

5°. On rechauffe u n p e u c h a q u e fusée , et 
on r épa re les imperfections à la l ime . Enfin , 
q u a n d les essieux sont ainsi f ab r iqués , on les 
fait recuire à u n feu de bois-blanc , sur lequel 
on les dispose en forme de b û c h e r , et on les 
expéd ie avec g rand soin à l ' a r s ena l , où ils su
bissent deux t rès-for tes épreuves appelées le 
mouton et Y escarpolette. Ces deux épreuves 
n ' o n t p o u r objet que de juge r de la bon té et 
d e l ' homogéné i té d u fer ; mais il est u n e a u t r e 
-condit ion n o n inoins essentiel à r empl i r dans 
cet te fabr ica t ion ; c'est l 'exact i tude des d i 
mens ions . Tous les essieux do iven t avoin1 l a 
ressemblance la plus parfai te avec le modè le 
dans toutes leurs p r o p o r t i o n s , afin qu ' en cas 
d e besoin , l 'un puisse , su r - l e -champ, ê t re mis 
à la place de l ' au t re . P o u r a t t e indre ce degré de 

Îdéc is ion , il faut avoi r sans cesse la mesure à 
a m a i n . 

Q U A T R I È M E P A R T I E . 

10. D a n s le t ravai l des loupes , on emploie ^o c ^ 
d 'excel lente fonte g r i s e , qu i ne r e n d , pa r la s o m u t a t i o n s 

manipu la t ion , qu ' env i ron so ixan te -deux livres e t
 P r o d u " s -

de fer au qu in t a l . 
2 U . P o u r obtenir u n mil l ier pesant de mises 

d 'essieu , o n consomme environ d e u x mille 
livres pesan t de b o n c h a r b o n de bois . 

3 ° . 11 faut cent c inquante- t ro is 4ivres pesant 
de mises p o u r faire u n essieu de q u a t r e , qui 

Î)èse de cent seize à cent d ix -hu i t l ivres , sauf 
es r ibe lons q u e l 'on coupe comme je l 'ai dit au 

D d % 
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m a r t i n e t , et qui pèsent quinze livres les deux } 
on emploie de n o u v e a u ces ribelons aux affine-
riés. D o n c sur les cent c inquante- t rois livres de 
mises employées p o u r la fabr ica t ion d ' u n e s 
sieu de qua t r e , il y a u n déchet réelle de v ingt 
l i v r e s , déche t qu i p rovien t des manipu la t ions 
successives décri tes p lus h a u t . 

4 ° . P o u r faire le corps d ' u n tel e s s i eu , à 
compte r d u m o m e n t où. les mises sont fabri
q u é e s , c ' es t -à -d i re , du m o m e n t où le fer va a u 
second feu , j u s q u ' a u m o m e n t où l 'essieu ébau
ché va au m a r t i n e t , o n emploie env i ron d e u x 
cen t c inquan te l ivres de cha rbon . 
. 5°. P o u r achever l 'essieu au m a r t i n e t , o n 
emploie à-peu-près t rois cen t so ixante-quinze 
livres de c h a r b o n . 

C I N Q U I È M E P A R T I E . 

5*. E m - On a vu p lus h a u t que d e u x feux d 'afi inerie 
•loi de t ravai l lent tou jours ensemble dans le m ê m e 

atel ier p o u r la fabr ica t ion des corps d 'ess ieux. 
A l ' un de ces feux o n p répa re les mises , à 
l ' au t re on ébauche le corps d 'essieu. Le t r a 
vail d ' une ébauche au second feu d u r e d e u x 
heu re s ^ ; il faut à-peu-près le m ê m e tems p o u r 
faire les mises au p remie r feu , a ins i , en t o t a l , 
de q u a t r e à cinq h e u r e s . 

Le t ravai l au mar t ine t d u r e u n e h e u r e . Ainsi 
la fabr ica t ion d ' u n essieu de qua t re d e m a n d e 
six heu re s de t ravai l . 

O n p e u t c a l cu l e r , d 'après ces détails , t ou t 
ce qu i a r a p p o r t à la fabrication des essieux de 
d imensions quelconques , le cal ibre de la p ièce 
é tan t d o n n é . 
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I N S T R U C T I O N 

SUR la Fabrication des Lames figurées , ou 
des lames dites D a m a s . 

( OEuvre posthume tie C l o u ET) (I) . 

S. I . L'ART de la fabricat ion des lames figu
rées consiste p r inc ipa lement à é t i rer l ' ac ier 
don t on veut les former , en lames très-minces 
ou en baguet tes de différentes formes ; à r é u 
n i r ensui te ces lames ou ces bague t tes en fais
ceaux , et à les souder ensemble . Cette opéra 
t ion doit ê t re faite au feu de cha rbon de bois. 
Il faut se servir de t e r r e ou de sable p o u r con
server à l 'acier sa n a t u r e , et avoir a t t en t ion de 
n e po in t l 'a l térer par de t rop fortes chaudes , 
q u i au ra i en t aussi l ' i nconvén ien t de dé t ru i r e 
les dessins qu 'on se proposera i t d ' exécu te r . 

§. I I . P o u r fabr iquer des lames figurées , il 
faut employer des aciers de la mei l leure q u a 
l i té . On p e u t aussi i n t r o d u i r e , dans cette fa
br icat ion , d u fer q u i doi t être b ien corroyé e t 
n e r v e u x : s'il est nécessaire que les lames soient 
t rès-élast iques et résis tantes , il ne faudra faire 
en t re r que de l 'acier dans leiir composi t ion. O n 
p o u r r a c e p e n d a n t , sans a u c u n i n c o n v é n i e n t , 
i n t rodu i re du fer non-seu lement dans la pa r t i e 

( 0 Voyez pape 4 3 5 , la Note historicuie sur les principaux 
Ouvrages de Clouet. 
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voisine de Ja poignée , qu i ne doit pas beau 
coup faire ressort , mais encore dans le res te 
de la l ame : on a u g m e n t e r a même sa d u r e t é , 
si toutefois on se s e r t , en peti te q u a n t i t é , d 'un 
excellent fer bien cor royé , et s i , à l 'aide d ' u n e 
man ipu la t ion s o i g n é e , on conserve à clin curie 

de ces matières employées la n a t u r e qu i lu i est 
pa r t i cu l iè re . 

Les lignes des dessins q u ' o n exécu te ra en 
suivant ce t te m é t h o d e , se ron t d ' au t an t plus 
a p p a r e n t e s , q u ' o n au ra mieux conservé les 
quali tés qu i sont p ropres d 'une pa r t à l 'acier , 
et de l ' au t re au fer. Ln généra l , p lus les 
aciers q u ' o n emploie diffèrent en finesse , 
m ieux ils se d i s t inguent dans le dessin. C'est 
p o u r cette ra ison que l 'acier et le fer don 
n e n t les figures les plus apparen tes . La p lus 
pet i te différence qui se t rouve en t re les 
aciers don t on. se sert dev ien t très - sensible 
dans la composi t ion des l a m e s , si o n a soin 
de ne pas al térer les aciers p a r de t rop fortes 
chaudes : ainsi o n peu t employer , p o u r la 
composi t ion des laines f igurées , p lusieurs sor
tes d'aciers de différens degrés de finesse. Ou 
p e u t aussi y in t rodu i re de l 'acier f o n d u , qu i 
a sa man iè r e par t i cu l iè re d ' ê t re : c'est d 'après 
l 'usage auque l o n dest ine les lames qu 'on se 
p ropose de fabr iquer , q u ' o n doit se décider à 
employer telle ou telle espèce d ' a c i e r , et q u ' o n 
doit dé te rmine r la por t ion de fer qu ' i l convient 
d 'employer . 

§. I I I . Le fer q u ' o n des t inera à la compos i 
t ion des lames figurées , do i t non-seu lement 
ê t r e de p remiè re qual i té , mais il faut encore 
qu ' i l ait été bien t ravai l lé , et qu' i l ait acquis u n 
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ne r f fin et serré . Alors la po r t i on de fer q u ' o n 
i n t r o d u i t , donne du corps à l ' a c i e r , et met 
dans le cas de donne r au t r a n c h a n t de la lame , 
si c'est une lame de ce genre qu 'on f a b r i q u e , 
u n e dure té t r è s - g r a n d e , en conservant à cet te 
l ame toutes les qualités qu 'e l le doit avoir. D a n s 
ce c a s , on doi t composer la lame de t rois 
pièces , savoir : de d e u x bandes d'étoffes e t 
d ' une bande d 'acier p u r e qu 'on m e t en t re les 
deux p remiè res . 

Lo r sque les étoffes sont d 'acier p u r sans 
mélange de fer , on peu t en composer en t i è r e 
m e n t la l ame ; mais cependan t il vau t enco re 
m i e u x , si c'est u n e lame à t r a n c h e r , employer 
de l 'acier fin p o u r le t r a n c h a n t . J 'observe 
aussi que tous les aciers qu 'on fait en t r e r dans 
la composi t ion de ces lames , m ê m e ceux des 
t r anchans , do ivent être corroyés , excep té l ' a 
c ier fondu . 

§. IV. On voit que pou r la compos i t ion des 
étoffes f igurées , il faut p r e n d r e des aciers de 
différentes qualités ,• pa r exemple , de l 'ac ier 
fin et de l 'acier à r e s so r t , ou des fers n e r v e u x : 
on pour ra i t aussi n ' emp loye r q u e de l 'acier 
fin ; mais il exige plus d ' a t t en t ion dans le t r a 
vail , et u n corroyage plus long . 

P o u r p r épa re r les étoffes , il faut commencer 
pa r é tendre en lames t rès-minces , de 2 mil l im. 
a u plfas d 'épaisseur sur 2 ,5 mil l im. a u moins d e 
l a rgeur , les aciers qu 'on a choisis ; on en forme 
des trousses composées d 'une douza ine de ces 
lames au m o i n s , en m e t t a n t a l t e rna t ivement 
u n e l ame d 'acier à ressort ou de fer , et u n e 
lame d'acier fin. Les lames extér ieures doivent 
tou jours être de l 'acier le moins fin ou de fer , 
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p o u r o b t e n i r u n d e s s i n s u f f i s a m m e n t n e t . Par> 
c e t t e m é t h o d e , i l f a u t a u m o i n s u n e t r e n t a i n e 
de l a m e s s o u d é e s e n s e m b l e ; m a i s i l e s t f a c i l e , 
d ' y p a r v e n i r e n f a i s a n t l ' o p é r a t i o n en d e u x f o i s . 
La p r e m i è r e o p é r a t i o n p e u t d o n n e r u n b a r r e a u 
C o m p o s é d e d o u z e l a m e s $ e n c o u p a n t c e b a r 
r e a u e n t r o i s , e t e n s o u d a n t c e s t r o i s b a r r e a u x 
e n s e m b l e , o n p o u r r a f a i r e u n s e u l b a r r e a u d e 
t r e n t e - s i x d o u b l e s , a u q u i c o n t i e n d r a t r e n t e -
s i x l a m e s p a r a l l è l e s . 

Ou c o m p o s e a u s s i c e s t r o u s s e s d e p e t i t s c a 
r i l l o n s o u d e b a g u e t t e s f a ç o n n é e s d a n s d e s 
e s t a m p e s , e t a y a n t d i f f é r e n t e s f o r m e s , s u i v a n t 
l e s d e s s i n s q u ' o n v e u t s e p r o c u r e r s u r l a l a m e 
q u ' o n f a b r i q u e . 

§. V . Les f i g u r e s c i - j o i n t e s ( Pl. F~I.) i n d i 
q u e n t l e s d i f f é r e n ç m o y e n s q u ' i l f a u t e m p l o y e r , 
e t l e s d i f f é r e n t e s f o r m e s q u ' i l f a u t d o n n e r a u x 
l a m e s e t b a g u e t t e s d o n t o n c o m p o s e l e s f a i s - . 
ç e a u x d e s t i n é s à f a i r e l ' é t o f f e f i g u r é e , p o u r 
a v o i r s u r l a l a m e l e s d e s s i n s q u ' o n d é s i r e . 

On r é u n i t e n s e m b l e t o u t e s l e s l a m e s o u p e 
t i t s b a r r e a u x a y a n t d i f f é r e n t e s f i g u r e s , a u 
m o y e n d ' a n n e a u x q u a r r é s ou c y l i n d r i q u e s , 
s u i v a n t l a f o r m e d u f a i s c e a u q u ' o n v e u t s o u 
d e r j e t o n les s e r r e a v e c d e s c o i n s , afin d e l e s 
a s s u j e t t i r s o l i d e m e n t -y e n s u i t e o n c h a u f f e l e 
b o u t a v e c p r é c a u t i o n , o n l ' e n d u i t d ' u n e c o u 
c h e d e t e r r e à s o u d e r ; o n a s o i n de m é n a g e r l e 
f e u , a f i n q u ' i l a i t l e t e m s d e p é n é t r e r . Lo r s 
q u e l e b o u t e s t s u f f i s a m m e n t c h a u d , o n Je 

s o u d e , e n s u i t e o n p a s s e a u b o u t o p p o s é s u r 
l e q u e l o n f a i t l a même o p é r a t i o n . Le m i l i e u 
d e v i e n t a l o r s p l u s f a c i l e à t r a i t e r , l e s d e u x 
b o u t s é t a n t b i e n a s s u j e t t i s . 
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Il faut sur- tout avoi r a t t en t ion de n e po in t 
t r op chauffer. L a beau té et la bonté de ces 
lames consistent p r inc ipa lemen t dans ceci. I l 
faut que c h a c u n e des mat ières qu 'on emploie 
ce conserve sans se d é n a t u r e r . Il est nécessaire 

Sue l 'acier conserve sa qual i té et le fer la s ienne ; 
e t rop fortes chaudes les confondra ien t en 

semble . 
$. V I . La mé thode généra le à suivre p o u r 

ob ten i r les étoffes f igurées , et leur d o n n e r t ou t e 
la solidité q u ' o n p e u t d é s i r e r , consiste p r i n c i 
pa lement à disposer les soudures su ivant la 
l ongueu r des lames don t elles sont composées ; 
des lames soudées ob l iquement sera ient p e u 
solides , sur- tout s'il s'y r encon t r a i t que lques 
défauts de soudure . On sait en généra l q u e 
l 'acier et le fer résis tent moins dans le sens de 
l e u r l a r g e u r que su ivant su r l eu r l o n g u e u r j 
a insi on ne pour ra i t pas , avec sûre té , se servir 
d ' u n e m é t h o d e semblable à celle q u ' o n em
ploie p o u r la mosa ïque , p o u r composer les 
l a m e s ; d 'a i l leurs le t ravai l en serai t difficile 
et l ong . Mais on p e u t pa rven i r au même b u t 
et p rodu i re m ê m e u n plus bel e f f e t , en suivant 
la m é t h o d e ord ina i re de forger le fer et l 'acier 
su ivant l eur l o n g u e u r , et de les souder de 
m ê m e . D e cette m a n i è r e , on compose les fais
ceaux qui doivent d o n n e r les étoffes figurées , 
de prismes o u de cyl indres ajustés les uns à 
côté des aut res ; ce qui devien t facile à exé 
cu te r . Lorsque le faisceau est formé et soudé , 
o n le to rd en lui faisant faire a u t o u r de son 
axe u n cer ta in n o m b r e de tours dé terminés p a r 
la forme du dessin q u ' o n veu t exécuter sur la 
l ame . 
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§. VI I . I l n 'es t pas tou jours nécessaire n o n 
p lus , de to rd re les barres d'étoffes préparées 
p o u r se p rocu re r cer tains dessins. Les bar reaux 
composés de lames para l lè les , peuven L dé j à don 
n e r une assez g rande var ié té de figures formées , 
pa r des l ignes d o n t le con tou r est t e r m i n é , et qu i 
sont emboîtées les u n e s dans les au t res . Ces figu
res s 'obt iennent f a c i l e m e n t , en gravant avec le 
bur in et en c r e u x sur le sens de la l a rgeur des 
lames. On en coupe ainsi u n cer ta in nombre , 

3ui se p ré sen te ron t p a r l eu r t r anchan t à l ' en-
roit bu r iné , l o r q u ' o n forgera le bar reau p o u r 

l ' amincir et former la lame. On aura a t ten t ion 
de ne pas faire cet te opéra t ion sur u n e bar re 
t rop m i n c e , et de t racer les dessins p lus peti ts 
q u ' o n n e veut les avo i r sur la lame finie. 

5. VII I . Cette m é t h o d e , quo ique susceptible 
de d o n n e r , en la v a r i a n t , u n assez g r and 
n o m b r e de dessins , n e d o n n e pas encore tous 
ceux q u ' o n p o u r r a i t désirer ; mais on p o u r r a 
se les p rocu re r pa r la mé thode suivante , qu i 
consiste à to rdre , d ' une cer ta ine quan t i t é , des 
b a r r e a u x d'étoffes composés de p lus ieurs ba
guet tes de différentes formes dé terminées , 
d 'après le dessin q u ' o n veut se p rocu re r sur la 
l ame , et à p a r t a g e r en d e u x ce bar reau suivant 
sa l o n g u e u r , p a r u n e sect ion qui passe pa r 
son axe de tors ion . C'est dans le p lan de cette 
section que se t rouve la figure qu 'on veu t 
avoir ; c'est par le mi l ieu du b a r r e a u et pa r son 
axe de tors ion qu ' i l faut faire passer le p lan 
su r lequel on veut avoi r les figures ; c'est l ' en
droi t où il se t rouve le p lus d 'espace p o u r p la
cer des dessins. Cependan t , quoique le p lan 
des figures passe pa r l 'axe de tors ion , il faut 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E S L A M I S F I G U R É E S : 4 2 7 

avoir soin que ces figures ne soient pas c o u 
pées pa r cet axe ; si elles en étaient t rop près 
ou t rop loin , elles d i spara î t ra ien t j en les t e 
n a n t peu éloignées , elles y au ron t plus de r é 
gular i té , et seront p lus faciles à exécuter , 

L a m é t h o d e de to rdre et de fendre ensui te 
le cylindre ou le pr isme tors , fait pa ro î t r e 
dans la section qui passerai t pa r l 'axe de to r 
s ion , toutes les veines et les n u a n c e s de fer et 
d 'acier qu i peuven t s'y r e n c o n t r e r , de m a n i è r e 

3u ' u n faisceau composé a u hasa rd d 'aciers de 
ifférentes qual i tés , d o n n e r a u n dessin p lus 

ou moins b i g a r r é , su ivant la finesse des veines 
qui s'y r e n c o n t r e r o n t . P o u r f e n d r e , après la 
torsion , le cyl indre ou faisceau composé de 
b a g u e t t e s , il faut l ' a p l a t i r , et lu i d o n n e r en 
l a rgeur au moins le double de son épaisseur ; 
ensu i t eavec u n e t r a n c h e m i n c e , on le pa r tagera 
à c h a u d dans tou te sa l o n g u e u r suivant son 
a x e ; cependan t il est nécessaire d ' obse rve r , 
que si on veut avoir bien exac tement le dessin 
q u ' o n a dé te rminé , il faut conserver à u n e des 
moi t iés u n p e u p lus de l a rgeur q u ' à l ' au t re ; 
cet excès d 'épaisseur sera enlevé pa r le feu , l a 
l ime ou l 'aiguisage : q u a n t à la moi t ié la p lus 
m i n c e , elle servira pou r u n e l a m e , d o n t le 
dessin offrira moins de p réc i s ion . 

S- IX. L a m é t h o d e de t i rer l ' ac ier en b a 
guet tes ou en lames , qu 'on soude ensui te e n 
semble pour en composer les lames d 'a rmes 
b lanches est fort b o n n e j elle est usi tée dans 
les fabriques de b o n n e s laines : c'est a ins i 
q u ' o n peu t ob ten i r de t r è s -bonnes a rmes , et 
q u ' o n peu t pa rven i r à l eu r d o n n e r la dure té 
et la résistance q u ' o n doi t dési rer , en m e n a -
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g é a n t b ien les aciers à la chauf fe r ie , et en les 
t ravai l lant au c h a r b o n d e bois . On ne p e u t 
p a s faire de bonnes l a m e s , si on ne corro ie 
p a s l 'acier avan t de l ' employer ; lo r squ 'on s e 
ser t des aciers de fusion comme ceux d 'A l 
lemagne , il est encore plus nécessaire de 
suivre cette m é t h o d e , à cause de l e u r g r ande 
inégal i té : on e s t m ê m e obligé de ré i térer p lu
sieurs fois cette opéra t ion sur ces aciers ; ce 
q u i peu t se faire sans de t r o p g r and frais d a n s 
les usines mues p a r l ' eau. 

§. X . Le corroyage de l 'acier lui d o n n e le 
corps nécessaire p o u r tou t ce qu i doi t avoir 
u n e forte rés is tance . I l se forme , lo r squ 'on 
chauffe les lames à c o r r o y e r , u n e pet i te su r 
face de fer sur chacune . Cette pet i te surface 
d o n n e du corps à l ' a c i e r , et en a u g m e n t a n t les 
surfaces , on augmen te la rés is tance . Lorsque 
l 'acier est t rop fin , o n lu i d o n n e du corps p a r 
le cor royage , soit en le mê lan t avec d u bon 
f e r , soit seu lement en le co r royan t u n g rand 
n o m b r e de fo i s ; mais o n abrège beaucoup ce 
corroyage si nécessaire , en faisant l égè re 
m e n t calc iner les lames d 'acier , ou m ê m e en 
les faisant roui l ler ; ce q u i vau t mieux que d'y 
mê le r d u fer qui ne serait pas d 'excellente qua
l i té . 

L e cor royage p rodu i t encore u n au t re b o n 
effet ; il r end l 'acier plus é g a l , p lus un i forme ; 
l 'acier de cémenta t ion m ê m e se perfec t ionne 
aussi pa r cet te opéra t ion ; Car , quoiqu ' i l soit 
plus égal que celui de fusion,- i l n e laisse pas 
q u e d 'avoir des part ies t endres et dures q u ' o n 
mêle et qu 'on dis t r ibue d ' u n e man iè r e p lus 
un i forme pa r le cor royage ; et si on veut é l a -
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blir des fabriques de bonnes lames , il ne faut 
pas négl iger cette opéra t ion ; elle est essen^ 
t ie l le . 

S. XI . Quo ique la m é t h o d e employée p a r l e s 

f )eintrcs en mosa ïque et les ébénistes p o u r faire 
eurs dessins , ne soit pas celle qu i convien

drai t seule pou r les figures et les dessins qu'on, 
v o u d r a i t exécu te r sur les l a m e s , à cause des 
inconvéniens don t j ' a i pa r l é p lus h a u t , cepen
d a n t on p e u t s'en servir pa r t i e l l ement p o u r 
quelques petits détails , avec l ' a t ten t ion de d i s -

f ioser ob l iquement les pièces don t on fo rmera 
e dessin. Si les dessins q u ' o n veut exécu te r 

do iven t ê t re répétés dans différentes lames o u 
sur la m ê m e , il faut former pa r cet te m é t h o d e 
des b a r r e a u x , don t on coupera ou sciera des 
por t ions p o u r les employer dans des cases où 
o n voudra placer ces dessins par t icul iers 5 o n 
peu t aussi employer cet te po r t ion de barre figu
rée dans la mé thode de tors ion. 

$. X I I . J e ne vois ac tue l l ement a u c u n e aorte 
de dessin q u ' o n ne puisse exécuter pa r l e 
moyen des trois mé thodes que je viens d ' i n 
d i q u e r , i ° . s a v o i r , celle des lames p a r a l l è l e s , 
2.° . celle de tors ion , et 3". celle des mosa ïques . 

La mé thode des lames paral lè les , c'est la 
p remière don t j ' a i pa r lé , consiste à creuser 
avec le b u r i n u n e étoffe composée de lames 

Îiarallèles. Ces c reux et ces entail les faits avec 
e burin , se remplissent et se r eme t t en t de 

n iveau avec le reste de la lame dans le t r a v a j l , 
et forment des figures composées de l ignes à-
peu-près paral lèles enfermées les unes dans les 
au t r e s . 

La mé thode de tors ion consiste à former u n 
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faisceau composé de différentes baguet tes ou 
l a m e s , q u i , r é u n i s , offrent u n dessin q u i , ne 
s 'aperçoit q u ' a u b o u t de la b a r r e , q u ' o n tord 
ensui te après l 'avoir bien s û u d é e , et qu 'on fend 
en d e u x suivant son axe de tors ion pou r déve
lopper les figures q u ' o n veut faire pa ra î t r e . 

L a m é t h o d e des mosa ïques , qui est e m 
ployée dans celle de tors ion p o u r la compo
si t ion des ba r r eaux ou cyl indres qu 'on veu t 
to rd re , consiste à disposer et à ajuster à côté 
les unes des autres les différentes pièces don t 
o n veu t former u n dessin ; il est bon de faire 
ces pièces l o n g u e s , afin d'en composer un fais
ceau q u ' o n puisse souder f ac i l emen t , et don t 
o n scie u n bou t q u ' o n incrus te dans la lame 
p o u r l'y souder ensui te , comme je l'ai i nd iqué 
plus h a u t ; on ne fait des ba r res p o u r ê t re em
ployées de cette m a n i è r e , q u e lorsqu 'on a u n 
cer ta in n o m b r e de figures semblables à r é p é 
te r sur différentes lames , ou sur p lus ieurs 
points de la m ê m e lame. 

5. XIII. Construction de la base d'une ba
guette qui donnera sur la section, passant par 
l'axe de torsion d'un cylindre ou d'un prisme 
à base carrée , un contour demandé. 

Le con tou r de la figure é tant d o n n é , on le 
place dans u n cadre , jig. n5 ; on divise ce 
cadre en a u t a n t de par t ies q u ' o n le juge n é 
cessaire. O n suppose ici ce c o n t o u r placé sur 
l e p lan qui passe par l 'axe de torsion du cy
l indre , auque l il faut d o n n e r un d iamètre suf
fisant p o u r conteni r un peu plus du double de 
la figure , car il la faut p lacer u n peu à côté 
de l 'axe de torsion , afin qu 'el le soit plus facile 
à e x é c u t e r , et qu 'on puisse t i rer du m ê m e cy-
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l indre d e u x lames figurées. Si on n e veut o b 
ten i r qu ' une seule l a m e , on fera passer la l igure 
pa r l 'axe. Dans le premier cas , c 'est-à-dire , si 
la figure doit ê t re p lacée à côté de l ' a x e , elle se 
cons t ru i t ainsi : ap rès l ' avo i r enfermée dans son 
cadre , et p lacée sur u n p lan qu i est supposé 
passer pa r l 'axe du cy l ind re , on divisera la hau 
t e u r en u n n o m b r e de par t ies suffisantes et 
par tous les points de d iv is ion , on élèvera des 
perpendicula i res à l 'axe du cyl indre . Ici la h a u 
t e u r de la figure est divisée en hu i t part ies ; la 
por t ion d u cercle qui doi t i n d i q u e r le c h e m i n 
q u e doit faire cette figure lorsqu 'on to rd ra le 
c y l i n d r e , sera aussi divisée en u n même n o m 
b r e de par t ies ; ici elle est supposée pa rcou r i r 
u n demi-cerc le . Ceci é tant dé te rminé , o n por 
t e ra les o rdonnées de "la f igure t racée sur la 
section qu i passe pa r l 'axe du cy l i nd re , sur les 
rayons cor respondans du cercle , s a v o i r , a b 
en a' b', a c en a' c', ad en a' d'} e tc . O n 
fera ensui te passer pa r tous les points t racés 
de cette m a n i è r e u n e l igne qui sera le contour 
d e m a n d é . 

Note du Cit. Hachette. Des trois méthodes de figurer les lames , la 
plus générale étant celle de torsion , il n'est peut-être pas inutile 
d'en aider l'intelligence , en la présentant sous un autre point de 
vue. Qu'on prenne plusieurs bâtons de cire un peu m o l l e , différem
ment colorés, et qu'on les réunisse en un faisceau cylindrique et cir
culaire ; en fixant, ce faisceau par une extrémité , et le tordant par 
l'autre, on obtiendra un nouveau solide , qui étant coupé par un pian 

Îiassant par l'axe ou parallèle à cet axe , présentera une section dont 
a figure dépendra de la forme qui aura été donnée aux bâtons de 

c i re , élémens du faisceau ; ce solide sera susceptible de définition 
rigoureuse , si on suppose qu'en opérant la torsion , l'axe du fais
ceau primitif est reste fixe , et que toutes les parallèles à l'axe qu'on 
peut concevoir dans l'intérieur du faisceau , se sont changées en h é 
lices tle même pas, tracées sur des cylindres qui ont un axe com
mun. En effet, avant admis cette hypothèse qui s'écarte peu de la 
véri té , le faisceau après la torsion est un solide qui occupe l'espace 
que parcourt une figure p l a n e , dont tous les points décrivent des hé-
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l ices de môme pas sur des cylindres qui ont un axe commun ; d'où il 
suit qu'étant donnés la figure plane mobile et le pas de l'hélice d é 
crite par chacun de ces points , le solide de torsion est déterminé 
donc si on prendpourla figure ^ënérarrice du solide , le dessin qu'on 
veut obtenir sur le faisceau après la torsion , en coupant ce tais. eau. 
parallèlement à l'axe ou selon l 'axe , on pourra en déduire la section 
faite dans le solide par un plan perpendiculaire à l'axe , ce qui , d'à-1 

près les règles de la géométr ie , se construit comme il est dit para
graphe i 3 . 

E x p l i c a t i o n d e s F i g u r e s . 

F i g . 1 . Faisceau de lames d'acier et de fer , ajusté au bout d'une 
tenaille et disposé pour être soudé. 

F i g . 2. Cette figure représente la disposition d'un second faisceau , 
plus long que le premier, et serré avec des coins dans deux 
anneaux carrés. 

F i g . 3. a représente un autre faisceau carré soudé t composé de 
quatre carillons; les jonctions sont formées de lames d'une 
autre nature , c'est-à-dire , que si ceux-c i sont d'acier , les 
lames seront de fer. Le développement de cet assemblage est 
représenté par les figures qui suivent , et marquées des let 
tres b , c , d j e > f > g< L a lame c se met entre les deux piè
ces b et d , et la l a m e f entre les deux pièces e et g . 

F i g . 4* Autre assemblage dans lequel il se trouve des lames d'a
cier disposées diagonalement. 

F ' g . 5. a , b , c représentent les trois formes qu'il faut donner à 
une barre carrée , qui contient dans son milieu une lame 
d'acier parallèle à deux de ses faces , pour faire passer cette 
lame par ses arêtes. 

F i g . 6. a représente un assemblage cylindrique composé de lames 
qui tendent à l'axe du cylindre, b représente un des élémens 
de cet assemb'age qu'on fait passer à la figure c. Cet assem
blage se tord et s'emploie sans être fendu. 

Fig-J,8etç>. Estampes de différentes formes. 
F i g . 10. a représente un autre assemblage composé de quatre ba

guettes de la forme rf,' b représente cet assemblage vu par la 
bout ; c section d'une des baguettes : pour former ces ba
guettes on se sert de l'estampe { . f i g . 7 ) et de la contre-es
tampe a . 

F i g . 11. a représente la section d'une de ces baguettes figurées , et 
composées de plusieurs lames de différentes espèces dansson 
enveloppe carrée ; b représente la même section plus en 

grand 
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grand pour l'exécution ; с représente l'enveloppe ; s d. s re
présentent la section développée de cette enveloppe , q u i s e 

façonne dans l'estampe {fig- 9 ) j e baguette ( 1 ) . 
a représente la coupe d*un faisceau de lames parallèles , Fig. 12. 

destiné à prendre successivement les figures b , с, d. La 
figure b se forme-de la figure я , par le moyen de l'estampe, 

fig. 13. La figure с se courbe au moyen d'une chasse ou d'un 
marteau à panne cylindrique dans l'estampe , ^ g . 1 4 , q u i , 
pour produire cet effet, est plus profonde et plus étroite que 
l'estampe 1 fig. i 3 . La figure с devient à coups de marteau 
la figure d f qui se finit et se termine dans l'estampe jfig. 7, 
après quoi on l'enveloppe avec la lame dont la section est re
présentée pars ds,fig. 1 1 . Cette lame se façonne dans l'es
tampe ifig- 9 , et se creuse dans l'estampe ffig. 14 » pour 
rerevoir la baguette e , Sur la face « s. 

Estampes de différentes formes. FIG.I'S&XI^. 

Assemblage des élémens détaillés ci-dessus , qu'on peut FIG. >5-
rendre cylindrique, en y ajoutant les quatre portions de cy
lindre indiquées par la ligne ponctuée qui passe par les an
gles de la surface supérieure. 

a représente le même assemblage de quatre baguettes de l 6 ' 
même forme que celles de la fig. 10. Cet assemblage diffère 
de l'autre , en ce qu'il est cylindrique , et qu'il faut le sou
der dans une estampe creuse, fig. 17. La figure d représente 
la coupe perpendiculaire à la longueur de l'enveloppe fer
mée ; с représenje cette section développée; b section de 
quatre baguettes assemblées dans leurs enveloppes. 

Estampe. FI%. 17. 
Faisceau cylindrique composé de lames et de baguettes FIG. 18. 

qui tendent vers son axe , et disposé pour être soudé ; les ba-

(1) Pour faire le développement indiqué dans l'explication de ia 
FIG. 11, il faut , i ° . rectifier )a courbe contenue dans le carré С, et 
l'appliquer sur la droite * S ; a", abaisser des perpendiculaires du con
tour ou carré sur la courbe, et marquer sur le développement s S lie 
CRNE courbe , les points où elle est coupée par les perpendiculaires ; 
э° . mener par ces points d'autres perpenuiculaires à la droite * s 
qu'on fera égales aux premières. 

En enveloppant le prisme dont la base est S D Я sur la baguette E , 
ses quatre surfaces courbes se confondront avec les plans rectangu
laires du prisme С, et la surlace plane s i s'appliquera sur la surface 
fourbe de la baguette. (Логе DU CIT. HACHETTE). 

Volume i 5 . E e 
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guettes , dont une séparée est représentée en s , peuvent 
contenir des lettres. 

Faisceau composé de lames parallèles , buriné sur le plat. 
Ld jig. 19 rtprésente ce laisceau creusé au burin, m , n 
sont deux cannelures , donL l'une est angulaire , et l'autre 
cylindrique. 0 , 0 , o , portions creuses coniques ou sphé-
riques. p , p , autres figures creusées aussi'au burin. La fig. 
1 0 représente la mèrne lame reforgée et diminuée d'épais
seur , de manière que les cannelures et les autres figures 
creusées au burin sont remplies par la matière du dessous. 
On voit sur le côté de la lame comment s'est effectué le dé
placement de matière qui a eu lieu pour remplir les deux 
cannelures , d'où l'on peut conclure que le même eflet a eu 
lieu pour les autres figures, et les a fait arriver à la surface , 
comme on le voit en m ' f m , o 1 , o ' l o i , p ' , p 1 . 

a , barreau carré qui ne contient qu'une seule lame pa
rallèle à une de ses faces , et passant par son axe de torsion. 
b , autre barreau contenant plusieurs lames passant par son 
axe. On voit que ces deux dispositions donnent le même ré
sultat , avec cette différence cependant que le barreau b ne 
doit pas être tordu autant que le barreau a , pour donner 
des figures égales, c } section d'un autre faisceau composé de 
lames parallèles. 

d représente la section de l'assemblage ,fig- i 5 \ e repré
sente la. section de deux quarts de cylindres joints ensemble, 
et contenant chacun un dessin différent. 

Faisceau contenant de l'écriture : on y voit la disposi
tion des lettres. 

a et b représentent deux faisceaux prêts à être tordus. On 
a marqué avec des points la hauteur de la ligne qui doit con
tenir le dessin , lorsque le faisceau aura fait un demi-tour. 

Voyez son explication ( §. XIII ci-dessus ) . 

Sous l'accolade de cette figure sont comprises les différen
tes formes et l'arrangement qu'il faut donner àdes baguettes 
pour enfermer les deux lettres E et B . On y voit la maniera 
de les décomposer en élémens faciles à exécuter l et ensuite 
la manière d'assembler ces élémens pour en former la lettre. 

FFFJ pièces qui forment le corps vertical et les deux petites 
figures horizontales de la lettre B ; F F , pièces qui compo
sent les deux parties arrondies de la même lettre ; sous Tac-
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colade g est'comprise une des pièces f' f séparée e n deux por
t ions g 1 y g ' qui s'emboîtent l'une dans l'autre. 

iSabre exécuté en entier par Clouet ? d'après les procédés Fig: orj. 
indiqués ci-dessus. 

Note historique sur les principaux Ouvrages de Clouet 5 

par le Cit< HACHETTE. 

Clouet professant la chimie à l'Ecole du Génie de Mézières , s'oc
cupait spécialement de la partie de cette sc ience, dont les olticiera 
du ^enie et de l'artillerie font habituellement l'application ; sous ce 
rapport, le fer a dû être l'objet principal de ses recherches. Aucun 
chimiste , avant lui 9 n'avait donné sur ce métal des notions aussi 

5rccises que celles qui sont contenues dans un Mémoire imprimé , 
ournai des jWincsj tome 9 , page 3 ; il joignait aux connaissances théo

riques les plus étendues , les talens d'un artiste distingué. Lorsqu'il 
eut trouve le moyen de faire en grand l'acier fondu , découverte 
dontFourcroy disait , dans une de ses leçons à l'Ecole Polytechni
que , que seule elle méritait à spn auteur uye statue sur la place pu
blique ; il se hâta de publier ce moyen , et de communiquer toutes" 
les observations de pratique dont il avait reconnu l'importance pour 
le succès de la fusion : la facilité do se procurer de l'acier tondu en 
lingots qu'il courait lui-même dans son laboratoire, lui çlonna l'idée 
cie l'employer au pcrlectioiiiiemeut des lames de sabre. Jaubert , 
l'un des commaniians , lui avait souvent'parlé de damas, et avaix 
mis à sa disposition quelques morceaux de ces lames , en l'invitant 
d'en étudier le dessin et la composition. Ce double problème de 
géométrie et de chimie fut résolu Clouet ht pour ses amis plu
sieurs sabres ausj>i admirables par la poignée que par la lame; le 
sabre représenté figure 27 , et qui appartient au Citoyen Gillet de 
Mézières , égale en beauié de dessin les damas de Perse , et il lt*$ 
surpasse en élasticité: il doit cette dernière qualité à la l̂ irne, d'acieç 
tondu , placée entre les deux étoffes figurées. 

Clouet avait cessé de s'oefuper- dei> lames de sabre ^n 1790 ; la 

fnuerre de la révolution éclata; tous les citoyens se dévouèrent a. 
a défense de la patrie*, il /ut appelé par le Comité de Salut public , 

et c'est d*après son invitation qu'il a composé Vj&t de faire ie* 
Lames figurées t écrit qui mérite d'être placé a côté des ouvrages qui 
ont paiu dans le même tems et .pour le même o b j e t , VArt de fon
dre dcM canons j de fabriquer des armes blanches * dt convertir le jtr en 
ocier * etc. 

E e J 
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SUR la fabrication du Fer et de l'Acier dans 
les Forges de la S tyr ie . 

Par le Cit. R A M B O U H G , maître des forges de Troncáis , 

correspondant de la Société Philomathique de Paris , et 

membre d e la Société d'Encouragement pour l'inrlustria 

nationale. 

Vota. On a fait usage dans ce Mémoire du poids et de l'argent 
de Vienne. 

Le florin de Vienne vaut 5a sols 6 deniers environ de France ; 
il est divisé en soixante kreutrzers. 

Le poids de Vienne est plus fort que celui de France , dans 
le rapport.de u ,656 :10,188 , c'est-à-dire , que io , i88 l ir . de 
Vienne , font à-peuprès n , 6 5 6 Hv. de France. 

5°. Fabrication du fer. 

ON conver t i t aussi la fonte d 'E isenhar tz en 
fer forgé ; o n suit p o u r cet te opé ra t i on des 
p rocédés par t icul iers qu i dépenden t de la na 
t u r e de l a fonte , des pr incipes qu i la consti
t u e n t . 

L 'ac ier est u n e combina ison du fer p u r avec 
le c a r b o n e , et les mines de fer spa th ique don
n e n t u n e fonte q u i renfe rme le 1er u n peu 
oxydé , combiné avec u n e cer ta ine quan t i t é de 
carbone . P o u r obtenir l ' ac i e r , o n a donc été 
obligé de suivre des procédés qu i a joutent à la 
fonte u n e nouvel le <lose de c a r b o n e , et qui ren
den t plus in t ime la combinaison des deux p r i n -
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cipes ; et pou r obteni r du fer , il f audra era-

I)loyer des procédés qui en lèven t à la fonte 
e ca rbone qui lui étai t comb iné . 

L a fonte d 'Eisenhar tz est employée sans cho ix 
à la fabr icat ion de l 'acier et à celle du fer : lors
q u ' o n veut ob ten i r du fer , on la fait aussi fon
dre dans u n e forge d 'aff inerie , mais avan t cet te 
opéra t ion o n la fait griller su r u n e forge de 
forme par t icu l iè re . 

Cette forge est ouver te devant et der r iè re ; 
elle n 'a pas de creuset ; mais son aire est p a r 
c o u r u e dans tou te sa l o n g u e u r p a r u n e rigole 
de deux à trois pouces de l a rgeur sur a u t a n t 
de p r o f o n d e u r , qu i commence à l ' ex t rémi té 
de la t u y è r e . 

On place sur la r igole de petits morceaux de 
fonte qu i se couvren t à la man iè re des tuiles ; 
o n charge l 'a ire de la forge d 'une couche de 
charbon de hu i t pouces .d 'épa isseur ; par-dessus 
ce charbon on pose les p laques de fonte que l 'on 
veut soumet t r e à la ca lc inat ion ; on les p l ace 
de champ les unes con t r e les au t res , et on les 
recouvre de charbon. ; on a l lume le charbon , 
e t on fait m o u v o i r les soufflets p e n d a n t 12 à 
14 heu re s ; au bou t de ce tems on ar rê te les 
souff le ts , et on laisse le feu s 'éteindre de lu i -
même , ce qui demande encore plus ieurs h e u 
res ; o n re t i re les p laques de fonte et on les 
po r t e au fou rneau d'affinerie. 

Ces p laques on t à l ' ex té r ieur l ' apparence de 
scories ; elles sont noires , mamelonnées et r em
plies de boursoufflures ; elles sont collées les 
u n e s cont re les aut res , et il faut quelquefois 
beaucoup de force p o u r les séparer : cet te 
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u n i o n est occasionnée en par t ie p a r la fusion 
et l ' é cou l emen t des par t ies d e lai t ier q u e con
t i en t encore la fonte . 

I n t é r i eu remen t ces plaques calcinées p r é 
sen ten t de grandes cavités r é p o n d a n t aux bour-
soufflures extér ieures ; elles sont bordées d ' u n e 
fonte b lanche cristallisée à grandes facettes , 
d 'une l igne à -peu -p rês d 'épaisseur ; au cent re 
elles ont u n grain très-gros mêlé de no i r e t 
d e b lanc , et imi tan t la fonte t ru i tée . Cet effet 
est dû à l 'act ion du feu jo in te au contac t de 
l ' a i r ^ L a par t ie ex té r ieure des p laques a dû brû
ler et pe rd re le ca rbone qui lui étai t combiné ; 
le cent re hors des at teintes de l 'air a dû con
server son carbone ; il doit ê t re d 'une cou leu r 
p lus no i r e . On p e u t s ' a s s u r e r d ' une man iè r e 
b ien simple que l e cen t re con t ien t u n e p lus 
g r and re quant i té de ca rbone ; u n e gout te d'a
cide n i t r ique é t e n d u d 'eau versée sur la fonte 
c a l c i n é e , laisse a u ' c e n t r e u n e tache b e a u 
coup p lus noi re que su r les bords . 

On voit faci lement quels sont les avantages 
que p r o C n r e cette ca lc ina t ïon j elle débarrasse 
la fonte d ' une par t i e des corps é t rangers q u i 
la minéra l i sa ient ou q u i l u i é ta ient s implement 
unis ; elle l u i enlève u n e par t ie de son c a r b o n e , 
commence à la p r ive r de ce corps q u e la dis
pos i t ion d u fourneau d 'aff inerie achèvera de 
dissiper. P o u r fondre la gueuse au fou rneau 
d'affinerie , on suit des p rocédés à - p e u - p r è s 
semblables à ceux déjà décrits p o u r la fabr i 
cat ion de l 'acier b ru t ; on fait u n t rousseau de 
cinq à six m o r c e a u x , pesan t ensemble iz5 ; on 
le met au fourneau p a r m i les charbons . 

L e fourneau ressemble à celui qu i est des -
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t i n é à couler la loupe d 'acier , mais la tuyère 
est placée di f féremment , et cet te différence 
p r o d u i t l'effet que l 'on veu t obtenir : l 'ouvr ier 
a pou r but d 'enlever à la fonte le ca rbone 
qu 'el le c o n t i e n t ; il doi t pa r conséquent l ' ex
poser lorsqu 'el le est en fusion a u contac t de 
l 'a i r ; il doi t d i r iger la t uyè re de m a n i è r e q u e 
la fonte t raverse , pou r tomber dans lé c r e u s e t , 
l 'espace p a r c o u r u pa r le vent des soufflets ; il 
doi t inc l iner cette tuyère de man iè re à verser 
l'air sur le méta l fondu dans le creuset : si l ' ou 
vrier rempl i t toutes ces condi t ions , il pa rv ien
dra au but qu ' i l se p ropose , - et à conver t i r la 
fonte en u n fer t rès-doux. 

La tuyère est plus inc l inée que dans le four 
n e a u où l 'on fabr ique l 'acier b r u t . Cette inc l i 
na i son est mesurée pa r u n ang le .de i o degrés 
3o minutes qu 'e l le fait avec la l igne h o r i z o n t a l e . 
Cette tuyère avance sur le creuset de 4 pouces 
6 l ignes. Son axe est inc l iné vers le der r iè re de 
la forge , de maniè re à former avec la l igne 
q u i passe pa r le mil ieu du creuset , u n angle 
de 14 à i 5 degrés . (Ce t te d i rec t ion est d u côté 
opposé dans les fourneaux o ù l 'on fabr ique 
l ' ac ie r ) . * 

Par cette disposition, 1°. le vent des soufflets est dirigé de 
manière à porter un grand soup de feu vers le trousseau , 
ce qui est nécessaire ,• parce que , sans cela , la fonte ne de
viendrait pas liquide , elle ne serait que pâteuse , et ne 
pourrait par conséquent se débarrasser du carbone , des 
scories et du siderite qu'elle contient. 2°. Les parties fon
dues tombant dans le creuset,parcourent l'espace où l'action 
des soufflets est la plus forte 5 ces parties présentent beaucoup 
de surface à l'airj elles sont privées sur-le-champ de la por
tion de carbone qu'elles contiennent. 3° . La tuyère étant 

E e 4 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



44° S U R L A F A B R I C A T I O N 

plus inclinée , l'air est dirigé sur la surface du jr.étal en fu« 
sion dans le creuset , il détruit les parties de carbone qui 
peuvent y avoir été conservées. L'ouvrier obtiendra cet effet 
d'aulant plus sûrement qu'il aura eu plus de soin de débar-. 
rasser cette surface des scories qui y surnagent. 

La fonte mise au feu est recouver te de cha r 
bons arrosés d 'eau dans laquel le on a dé layé 
de l 'argi le . Le creuset et le devan t de la foreo 
sont remplis de cha rbon m e n u ou fraisil. O n 
jet te de teins en tems u n p e u de scories et de 
ba t i tures sur la fonte , on les re t i re à p lus ieurs 
fois lorsqu 'e l les sont fondues dans le c r euse t , 
et on les fait écouler dans le cendr ier . 

Le t rousseau est p r e squ ' en t i ë r emen t fondu 
d e u x h e u r e s après avoir été por té à la forge : 
o n re t i re alors la forte pince qui le sou tena i t 
p a r m i les charbons ; on saisit les m o r c e a u x de 
fonte res tan t avec deux plus pet i tes pinces ; 
demi-heure après on a r rê t e les soufflets ; o n 
je t te de l 'eau sur le creuset ; on re t i re les char 
b o n s . 

L a loupe est à l 'é tat p â t e u x ; comme elle est 
moins fusible que celle d 'acier , on la laisse 
seu lement quatre» ou c inq minu tes avan t de la, 
re t i rer du creuset . On l a soulève alors avec 
des r inga rds , et o n la t r anspor te a u m a r 
t inet . 

La l o u p e est moins grosse que celle d ' a c i e r , 
quo iqu 'e l l e soit fourn ie pa r u n t rousseau de 
m ê m e po ids . El le a la forme d 'un segment 
de s p h è r e ; elle est rouge-blanc ; il en découle ' 
b e a u c o u p de la i t ier et de scories . On voit; 
souvent à la surface supér ieure des c roûtes q u e 
l 'on soude à la Ipupe p a r des coups de masse, 
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Le m a r t e a u pèse 5 q u i n t a u x ; on d o n n e p lu
sieurs coups p o u r concen t re r la loupe et lu i 
donne r u n e forme plus dé te rminée ; on la coupe 
en deux et chacune de ces moitiés en deux au t r e s 
p a r t i e s , du poids de i5 à 3o livres c h a c u n e . O n 
m e t c h a c u n de ces saumons sous le mar t ine t ; 
o n les f rappe assez long- t ems , et o n l e u r d o n n e 
u n e f o r m e cy l indr ique . 

P e n d a n t cet te opéra t ion le forgenr p répare , 
son fourneau , i l re t i re les scories q u i se sont 
rassemblées dans le fond d u creuset . Il r em
pli t le creuset et le devan t de la forge de frai-
s i l , et le dispose à recevoir les saumons p r o 
venan t de la l o u p e qu ' i l v ient de fondre . 

Les saumons sont portés au feu ; o n les place 
d ' abo rd au-dessus de la t u y è r e , on les enfonce 
ensui te p o u r les r a p p r o c h e r du cent re d 'ac t ion 
d u feu et les p longe r dahs l e s scories en fusion. 
i 5 à 2,0 m i n u t e s après , on les p o r t e r o u g e -
blanc sous les mar t ine t s ; on ét i re la moi t ié de 
c h a c u n en u n e ba r re d e 2 p ieds et demi de 
l o n g , 1 2 sur 9 l ignes d 'éqt iarr issage. L ' a u t r e 
moi t ié du s aumon est chauffée , ét i rée ensui te 
de la m ê m e man iè re . 

T o u s les saumons n e sont pas étirés en ba r r e s 
des mêmes d imens ions ; l ' ouvr ie r conna î t la 
n a t u r e du fer qu ' i l mal lée ; il l u i d o n n e les d i 
mensions convenables aux nbj ets auxque ls il est 
le plus p r o p r e ; u n e par t ie est employée à faire 
des c l o u s , u n e au t re de la tôle , des maque t tes 
de fus i l , e tc . On emploie de préférence p o u r 
ces deux dern ières espèces le cen t re des loupes . 

Il arr ive assez souven t q u e que lques part ies 
de la loupe ne sont pas du f e r , mais u n a c i e r 
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d e mauvaise qual i té , de la mock : l 'ouvr ier 
le r econna î t fac i lement sous le m a r t e a u ; il 
les ét i re en barres semblables à celles de l 'a
c ie r , et les je t te rouges dans l ' eau . Ces par t ies 
d e fer qui conse rven t du ca rbone avaient sans 
dou te coulé dans le creuset sans passer dans 
l 'espace p a r c o u r u par le ven t des soufflets ; 
elles avaient sans dou te é té couver tes da»sco-
r ies p e n d a n t la fus ion , et ne s 'é ta ient pas t r o u 
vées en contac t avec l 'air. Ces causes on t pu 
empêcher la fonte de p e r d r e tou t son c a r b o n e , 
et le fer q u i en est résul té a dû. avoir des qua 
lités m o y e n n e s en t re le fer er l 'acier. 

Le fer p rovenan t de cette p remière o p é r a 
t ion , n 'es t encore que d 'une qual i té médiocre ; 
il a le gra in gros et b r i l l an t , u n e couleur b l a n 
c h e ; i l doi t subir encore p lus ieurs é lâbora t ions . 
I l est t r anspor t é dans de plus petites forges p o u r 
y ê t re ét i ré en barres de plus petites d imensions : 
on place sur u n e f o r g e ordinai re de forgeur 7 à 8 
de ces barres p r o v e n a n t des loupes de fer (com
m e je viens de l ' i n d i q u e r ) ; on les dispose de 
man iè r e que leur mil ieu seulement soit chauffé : 
on fait u n pet i t feu de charbons et de tou rbes ; 
on donne u n m o u v e m e n t très-lent aux soufflets. 
Lor sque les bar res sont rouges dans le m i l i eu , 
on les por t e sous u n mar t ine t pesan t 3oo livres 
envi ron , on ét i re le mil ieu en barres d ' u n 
pouce de largeur et trois lignes d 'épaisseur ; on 
fait la m ê m e opéra t ion aux deux ext rémités 
que l 'on élire de la même maniè re ; on met sur 
ces barres la m a r q u e de la société , "celle de la 
fabr ique , celle de l 'ouvrier , enfin l ' année de 
'la fabr ica t ion. 

Si on veut ayoir u n fer de mei l leure qua l i t é 
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on corro ie ces barres . T o u t e s ces barres sont 
t rès-bel les à l 'extér ieur ; elles sont ne t tes , et 
semblent avoir été travail lées à la l ime ; dans 
leurs cassures elles p résen ten t beaucoup 1 de 
ne r f ; elles on t u n e cou leu r grise. Ce fer est 
t r è s -doux et t r ès -duc t i l e . 

Le p r ix moyen du qu in ta l de fer est de ю 
florins. Le fer de médiocre qual i té se v e n d 8, 
quelquefois 7 s e u l e m e n t , mais aussi o n fabr i 
que du fer de p remiè re qual i té , qu i se vend 
гя et môme jusqu 'à i5 florins le qu in ta l . 

La fonte ép rouve u n déche t de 14 ( e n v i r o n ) 
p o u r 100 p o u r ê t re conver t ie en fer forgé d u 
p r ix de Ю florins. Ce déche t est plus cons idé 
rab le , si on a fait subir au fer les é labora t ions 
nécessaires p o u r le po r t e r à l 'é ta t de fer de 
p r e m i è r e qua l i t é . P o u r fabr iquer 100 l iv. de 
fer forgé avec la fonte d 'E isenhar tz , il faut 
env i ron 6 à 7 mesures de charbons , d u poids 
de 7 0 l iv. env i ron l ' u n e . 

U n e forge composée de deux fou rneux d'af-
fmerie , d o n n e env i ron dix q u i n t a u x de fer 
forgé pa r jour . Le t ravai l d u r e 16 h e u r e s . 
Il nécessite qua t r e h o m m e s , deux pour les four
n e a u x , d e u x p o u r le mar t eau : leur gain est 
égal ; ils reçoivent c h a c u n 4 k. pa r qu in ta l . 

6 ° . Observations générales* 

Tels sont les p rocédés suivis p o u r la fabr i 
ca t ion d u fer et -de l 'acier dans les forges ou 
l 'on emploie la fonte d 'E isenhar tz . O n t rouve 
dans la Styrie u n e g rande quan t i t é de pet i ts 
établissemens où l 'on emploie la fonte de Vor -
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d e n b e r g , d ' A d m o n t , e tc . O n y suit des p r o c é 
dés différens ; l 'ouvrier p lace l ' un sur l ' au t re 
deux m o r c e a u x de fonte pesan t de 120 à 140. 
Il les saisit avec u n e forte pince , et les met au 
feu d ' une forge d'affinerie semblable à celle 
q u e j ' a i décri te . L a fonte reste d e u x heures au 
feu avant d 'ê t re fondue ; lorsqu'el le est à cet 
é t a t , on ar rê te les soufflets et on laisse la loupe 
e n repos p e n d a n t 5 à 6 minutes ; on la po r t e 
ensui te sous le m a r t i n e t , on la coupe en qua t re 
s aumons : l 'ouvr ier voit dès-lors si la loupe fui 
fourni ra d u fer o u de l 'acier : la loupe d 'acier 
se déchi re sous le mar t eau et se rempl i t de 
gerçures profondes ; mais ces indices sont plus 
sensibles et p lus sûrs sur c h a c u n des saumons , 
lo rsque chauffés rouge-b lanc ils sont portés 
sous le mar t ine t . L 'ouvr ie r a r rê te u n ins tant 
le mar t eau p o u r observer les saumons ; s'ils lui 
p résen ten t les caractères de l ' ac ier , il les ét ire 
en ba r reaux de 18 l ignes sur qu inze l ignes 
d 'équar r i ssage , et il les je t te rouges dans l ' eau 
froide : s'ils ne lu i p résen ten t pas ces indices , 
il les ét ire en bar res qu ' i l laisse refroidir à 
l 'áir. On n ' o b t i e n t , dans ces fo rges , q u ' u n e 
peti te quan t i t é d 'acier , u n peu plus de mock ; 
le reste est u n fer aigre qu i con t ien t enco re 
beaucoup de c a r b o n e , et que l 'on peu t a m é 
l iorer par des opéra t ions subséquentes . 

I l y a des forges où l 'on p r é p a r e , d 'une m a 
nière par t icu l iè re , les loupes qu i sont r e c o n 
n u e s n ' ê t r e pas p ropres à donne r de l 'acier ; 
o n les p o r t e dans u n e forge d'affinerie sem
blable à celle que j ' a i décri te p o u r la fabr ica
t ion du fer ; on les élabore comme la fonte que 
l 'on veut conver t i r eu fer forgé ; la tuyère est 
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d i s p o s é e d e m a n i è r e à e n l e v e r à l a l o u p e l e 

c a r b o n e q u ' e l l e c o n t i e n t e n c o r e , e t q u i n ' é t a i t 

p a s s u f f i s a n t p o u r l a p o r t e r à l ' é t a t d ' a c i e r . 

On s e n t q u e l e s p r o c é d é s s u i v i s d a n s l e s 

g r a n d e s f o r g e s s o n t p l u s p e r f e c t i o n n é s ; p e u t -

ê t r e a u s s i l a f o n t e q u ' o n y e m p l o i e e s t - e l l e p l u s 

Î) r o p r e à d o n n e r d e l ' a c i e r . J ' a i e x p o s é p l u s 

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

r e n t e s f o n t e s . 
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S U I T E D E S R É F L E X I O N S . 

SUR l'orìgine de diverses Masses defer natif, 
' et notamment de celle trouvée par Pallas , 

en Sibérie. 

Traduites de l'Allemand de M . CHLADNI , par EUGÈNE 
COQUEBERT. 

S. VIII. Exemples de pierres tombées du 
ciel. 

BEB. G M A N N e x p r i m a i s , dans sa Géographie 
physique , le vœu , qu ' après la c h u t e d ' u n globe 
de f e u , on p û t u n e fois t rouver l 'occasion 
d ' e x a m i n e r de quel le substance il était composé . 

Ce d é s i r , selon tou te apparence , a été déjà 
satisfait plusieurs fois , quo iqu 'on se soit t o u 
jours mépris sur la n a t u r e de ce mé téore . 

P a r m i les divers exemples de masses de f e r 
q u ' o n di t ê t re tombées avec u n b ru i t semblable 
à celui d u t onne r r e , les trois premiers sont 
t i rés d 'un Mémoi re de M . l 'abbé Stiitz , a ide -
na tu ra l i s t e au cabinet impér ia l de V i e n n e , 
insérés dans l ' ouvrage int i tu lé Bergbaukun.de. 
La trois ième de ces observat ions est ce r ta ine
m e n t la plus r e m a r q u a b l e , car il est rare q u ' o n 
t rouve l 'occasion de p r e n d r e ainsi la n a t u r e sur 
le fait. 

Selon tous les pr incipes de physique reçus 
jusqu ' à présent , ces récits devra ien t passer 
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p o u r des fab les , que lque b ien attestés qu ' i ls 
pussent être ; mais ils n ' a u r o n t r ien que de n a 
ture l si on les expl ique d 'après mes iodées. 

(a) M . Stiitz possède u n e m a s s e , que M. le 
ba ron de b lompesch ( c h a n o i n e d'Eichstaedt e t 
de Brùchsal ) a reçu des environs d e l à p remiè re 
de ces villes. C'est un grès d ' un gris cendré , où. 
se t rouven t implan tés de peti ts gra ins , les u n s 
de véri table fer na t i f t rès-malléable à c h a u d » 
les au t res d ' une oc re de fer d ' u n b run j a u n â t r e . 
Ce g r è s , composé de par t ies siliceuses et fe r ru
gineuses , •est aussi d u r que la p ie r re à bâ t i r 
employée en Saxe . ' 

Cette masse a év idemment subi l 'act ion d u 
feu ; elle est recouver te d ' u n e espèce de c roû te 
d ' env i ron 2, l ignes d ' épaisseur , formée d ' u n 
fer nat i f malléable et sans mé lange de soufre . 

Les détails que M . de H o m p e s c h a ob tenus 
a .usuje tde cette p i e r r e , p o r t e n t , en s u b s t a n c e , 
q u e pendan t l 'hiver , lo rsque la te r re étai t cou
ver te de p lus d 'un pied de ne ige , u n ouvr ier 
br ique t ie r la vit t omber i m m é d i a t e m e n t après 
u n violent c o u p de t o n n e r r e . Q u e cet h o m m e 
accouru t p r o m p t e m e n t p o u r la re t i re r de la 
n e i g e , mais que sa cha leur l 'obligea d ' a t t end re 
jusqu ' à ce qu 'e l le fût refroidie . 

Cette p ie r re avait env i ron u n demi-pied de 
d iamèt re , et étai t revê tue en ent ie r de cet te 
c roû t e no i re de fer d o n t j ' a i pa r l é . 

Le te r ra in miné ra l ag ique de cette pa r t i e du 
pays est composé u n i q u e m e n t d 'une espèce de 
grès , d 'un marbre compac te , et d ' une roche 
calcaire qu i fait feu au b r ique t comme le l iorn-
stein. 

Ce r é c i t mér i t e confiance pa r soir accord 
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avec les au t res faits ana logues ; mais il s'ex-* 

Îilique plus a isément d 'après m a théor i e , qu ' en 
' a t t r ibuan t à la Foudre. 

M . Stiïtz conjec ture que le grès qui se t r o u 
vait dans cette masse , é ta i t de la même n a t u r e 
q u e celui du pays où elle fut t rouvée . Cette 
c i rconstance mér i te u n examen plus a t ten t i f , 
e t ne s 'accorde guère avec les grains de fer 
na t i f implantés dans le grès ; c e p e n d a n t , si elle 
étai t fondée , elle ne cont red i ra i t pas mon e x 
p l ica t ion ; car le fer liquéfié aura i t fort b ien 
p u , lors de sa c h u t e , enve lopper u n e mor
ceau de grès qui se serait déjà t rouvé là , et 
m ê m e en que lque sorte le fondre et le p é 
né t r e r . Il est b ien à r egre t te r q u ' o n ait négl igé 
de p r e n d r e garde à c e l a , aussi bien qu ' à d 'au
t res c i rconstances , comme , p a r exemple , de 
savoir si le ciel étai t serein ou couver t de 
n u a g e s , s'il y avait eu u n véri table orage , s'il 
a fait p lus ieurs fois des éc la i r s , s'il se t rouva i t 
du fer dans le p a y s , e tc . 

D e Born d é c r i t , dans son Index fussllluin } 

t om. I , pag . 1 2 5 , u n e mine de fer br i l lante 
et réfractaire « paroissant ex té r i eu remen t sco-
33 rifiée ( p o u r nous servir de ses propres te r 
m e s ) , » don t u n e p ier re verdâ t re forme la ma-
33 t r i ce . Ce miné ra l a été t rouvé ent re P l a n n 
» et T h a b o r , en B o h ê m e , cercle de Bechin ; 
35 quelques personnes superst i t ieuses assurent 
35 qu ' i l est tombé du c i e l , le 3 jui l let 1763 , 
35 d u r a n t u n orage 35. 

L 'appa rence scorifiée de cette m a s s e , pa 
ra î t ind iquer qu 'e l le étai t r evê tue , comme 
plus ieurs de celles don t n o u s avons p a r l é , d 'una 
enveloppe d e la n a t u r e d u fer. 

Le 
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' Le surnom de réfractaire et brillante que 
Born d o n n e à cette mine de fer , son mélange 
avec u n e pierre verdâ t re et sa propr ié té d 'ê t re 
a t t i rable a l ' a i m a n t , pe rmet ten t de doute r que 
ce métal s'y t rouvâ t minéral isé p lu tô t que n a 
tif : c i rconstance qui mér i tera i t d 'ê t re observée 
avec plus de soin. Il ne faudra i t pas n o n plus 
négl iger d 'examiner si la roche verdâtre qui ac
compagne ce minera i , n ' au ra i t pas que lque 
ressemblance avec celle d 'une nuance pare i l le 
q u ' o n t rouve dans la masse de Sibérie. 

Il est à regre t te r qu 'on ait négl igé de r e 
cueill ir les déposi t ions de ceux qui disaient 
avoir vu tomber cette p ie r re . 

( c ) On a eu cette a t tent ion p o u r les faits 
suivans : ils sont constatés pa r les déposi t ions 
ju r id iques de sept témoins , don t l 'acte rédigé 
p a r l e consistoire episcopal d 'Agram , se t rouve 
inséré tex tue l lement dans le même Mémoi re 
de M . Stü tz . 

Le 2.6 mai 1701 , à 6 heures du s o i r , on aper 
çut dans le ciel un globe de feu qui , se t r o u 
van t près de Hrasch ina , comi ta t d 'Agram dans 
la Haute-Esclavonie , se divisa en deux f rag-
mens semblables à des chaînes de feu en t re l a 
cées , où l'on aperçu t u n e fumée d 'abord n o i r e 
et ensuite diversement colorée , et qui t o m 
bèren t avec un bru i t épouvan tab le et avec u n e 
telle fo rce , que l ' ébran lement lu t parei l à celui 
d ' u n t remblement de t e r re . 

L ' u n de ces f r agmens , qui pesai t 71 l iv res , 
tomba dans u n champ labouré peu de tems a u -

Í>aravant, où il s 'enfonça de trois toises dans 
a t e r re , et occas ionna u n e fente de deux pieds 

de large , au tou r de laquel le la t e r re é ta i t ver-
Volume i5. F f 
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dût re , et semblai t avoir subi l 'act ion d u feu. 
L ' a u t r e de ces m o r c e a u x , du poi is de 16 liv. , 
t o m b a dans u n e p r a i r i e , à u n e d is tance de 
2 0 0 0 pes d u p r e m i e r , et d o n n a l ieu à u n e 
a u t r e fente large de qua t r e p ieds . 

U n g rand n o m b r e de personnes ont e n t e n d u , 
dans divers can tons de la m ê m e p r o v i n c e , l 'ex
plosion de ce (..lobe ; elles ont aussi r e m a r q u é 
qu ' i l tombai t du ciel que lque chose d 'enf lammé, 
sans pouvoi r dé te rminer en que l endro i t , à 
cause de l ' é lo ignement . 

Ces d e u x masses paraissent ê t re composées 
des mêmes substances . La plus g rande a été 
envoyée a u cabinet d 'His to i re na tu re l l e de 
V i e n n e , où on la conserve avec le p rocès -
verbal de sa c h u t e . On n e saurai t n ie r que ces 
masses n ' a i en t subi l ' ac t ion du feu , car elles 
sont en t i è r emen t formées d ' un fer nat i f , et 
l e u r surface est p le ine d'enfonceinens g lobu 
l eux , plus g rands et moins profonds que ceux 
d e l a masse de S ib i r i e , auxquels ils r essem
b l e n t d 'a i l leurs . On n ' y t rouve a u c u n vest ige 
d u mine ra i j a u n â t r e qu i les rempl i t dans cet te 
d e r n i è r e , n i de grés , comme dans la p i e r r e 
d 'Eichstœdt . Celles don t n o u s par lons s o n t , a u 
c o n t r a i r e , un i fo rmémen t no i r e s et compactes 
c o m m e u n e masse de fer forgé . 

Voic i ce que M . Stiitz ajoute à ces détails : 
« L a man iè r e i n g é n u e don t o n r appo r t e cet te 
3> his to i re , sa ressemblance avec celle de l a 

masse d 'Eichstaedt , l ' accord et la na ïve té des 
» déposi t ions , lo rsque les témoins n 'ava ient 
y> a u c u n motif p o u r sou ten i r u n a n i m e m e n t u n e 
» fausseté , r e n d e n t au moins probabLe que ce 
» réc i t n'est pas dépourvu de fondemen t Mais 
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F f a 

» nous nous ga rderons d'en conc lu re que ces 
J> ruasses de 1er lussent rée l lement tombées du 
» ciel. On pouvai t le croire en 1751 , tant on 
» étai t peu avancé à cette époque dans la .con-
3} naissance de l 'histoire na ture l le e t de la phy -
» s i q u e ; mais de nos jours on serait i nexcu-
« sable d 'accorder la m o i n d r e confiance à de 
ai pareil les fables » . 

E n conséquence de cette décision , M- Stiite 
cherche à expl iquer ce p h é n o m è n e pa r l ' ac t ion 
de la foudre . Il se fonde p r inc ipa lemen t sur ce 
que l 'électricité possèdela propr ié té de revivifier 
les oxydes mé ta l l i ques , comme le p rouven t les 
expér iences de Comus rappor tées dans les An
nales de Crell, pour 1784. 

J e n e m ' é t o n n e pas de la r é p u g n a n c e q u e 
m o n t r e cet habi le physic ien , à adme t t r e dans 
la relat ion de ces p h é n o m è n e s , des c i r cons 
tances q u i semblent con t ra r i e r , en effet , 
toutes les idées reçues , et qu ' i l soit disposé à 
leur d o n n e r des explicat ions conformes a u x 
pr incipes o r d i n a i r e s o e la p h y s i q u e ; cependan t 
je ne crois pas déceler u n défaut de lumiè re 
ind igne du siècle où nous vivons , e n dé fen 
dan t l 'exact i tude des c i rconstances rappor tées 
dans le p r o c è s - v e r b a l , et en p r é t endan t que 
ces masses sont vé r i t ab lement tombées de l ' a t 
mosphère , où elfes f'aisoient par t i e d ' u n b o 
l ide , et qu'el les ne sont p o i n t le p rodu i t de la 
foudre . 

A la vér i té M . G r o n a u n o u s a p p r e n d , dans 
les Mémoires delà Société d} Histoire naturelle 
de Berlinj tom. o , pag . 44 t "V1*2 cet te d e r n i è r e 
hypo thèse étai t également admise pa r le célèbre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



45a SUR. L'ORIGINE DE DIVERSES MASSES 

(1)'Voici le texte de Pline ; Item, ( relatam in monu

menta est pluisse ) ferro in JLucanis , 07*720 antequam 

M. Crassus d Parthis interentptus est] effigies quae plue-

rat , spongiarum ferè similis fuit. 

F e r b e r , qu i avait vu cette masse et le procès-
ve rba l de sa c h u t e . Mais il n ' a po in t énoncé les 
faits préc isément tels qu ' i ls sont rapportés dans 
cet te pièce ; car on n 'y t rouve a u c u n e ment ion 
d'un orage des plus épouvantables ; elle ne 
po r t e pas n o n plus , que le tonnerre soit tombé 
dans un terrain ferrugineux:, etc. 

O n voit par - là combien il est nécessaire d 'ap
po r t e r la plus g rande exact i tude dans le réc i t 
des p h é n o m è n e s , sous peine de se laisser e n 
t r a îne r pa r l 'espri t de système dans les explica
t ions q u ' o n cherche à en d o n n e r . 

O u t r e ces exemples r appor t é s pa r M. S t i i t z , 
il en existe encore beaucoup d 'aut res , don t les 

{)lus anciens mér i t en t d 'ê t re c i t é s , à raison de 
eur accord s ingul ier avec les observations p ré 

cédentes , q u o i q u e l ' i gnorance et la crédul i té 
d e ces t ems ne p e r m e t t e n t pas d'y faire b e a u 
c o u p de fond. 

( a ) Pl ine raconte (Hist. nat. lib. II, cap. 
5 6 ) , qu ' i l t omba en L u c a n i e du fer en m o r 
ceaux , qu ' i l compare à des éponges . Si le fait 
es t v r a i , ce fer aura i t eu de la ressemblance 
avec les masses dont nous allons, par le r dans 
les S- s u i v a n s , et qui é ta ien t aussi d ' une t ex 
tu re spongieuse (1 ) . 

( e ) Avicennes (apud Averrhoes , lib. II, 
méteor. cap. 2,) di t avoir vu à Cordoue en E s 
p a g n e , u n e p ie r re sulfureuse tombée du ciel. 
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( i ) De Varietate rerum , l ib. x i v , cap. 72. 

(1) Ue Subtil, exerc. p. 3 2 3 . 

(3) Lection, memorab. t. I I , p. 911. 

F f 3 

(/") On t rouve dans la Chronique Saxonne 
d e Spangenberg , q u ' e n 998 il t o m b a , p e n 
d a n t u n o r a g e , deux p i e r r e s , l ' une dans l a 
ville de M a g d e b o u r g , l 'autre dans u n c h a m p 
des envi rons , situé sur le bord de l 'Elbe. 

{g) J é r ô m e Cardan (1 ) , qu ' i l faut à la v é 
r i t é r ega rde r comme u n écrivain des plus c r é 
dules , r a c o n t e , qu ' en i 5 i o il vit de ses p r o 
pres yeux tomber du ciel environ 120 p i e r r e s , 
pa rmi lesquelles il s'en t rouva i t d e u x qui p e 
saient , l 'une 120 l i v . , et l ' au t re 60. Ces p ier res 
ava ien t la cou leur du fer : elles é ta ien t t r è s -
dures , et senta ient le soufre. Il r emarque q u ' o n 
v i t , à 3 heures , u n g rand feu dans le c i e l , e t 
q u e les p ierres n e t o m b è r e n t q u ' à 5 h e u r e s 
avec u n e espèce de sifflement. 

Il s'c"tonne que des p ier res aussi l ou rdes 
a ien t p u se souteni r 2 heu res dans l 'a ir ; s u p 
posi t ion que pe r sonne , en effet , ne sera p r o 
bab lement ten té de faire. 

(A) Jules-César Scaliger (2) assure avoir e u , 
en t r e les m a i n s , u n m o r c e a u de fer tombé d u 
ciel en Savoie . 

( i ) "VVolf (3) p a r l e , d 'après Sébastien B r a n d t , 
( i l s 'agi t , sans d o u t e , de sa Chron. Germ.prae-
scrtim ALsatiœ, ouvrage que je n ' a i p u m e 
p rocu re r ) d ' une g rande p ie r re t r i angu la i r e q u i 
tomba du ciel en à Ensisheim dans l a 
Hau t e -A l sace , et q u ' o n conserve a t tachée à 
u n e cha îne dans l 'église d u l ieu. 
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M u s c h e n b r o e c k (1) dit que cet événement 

est arr ivé en i63o , et que la p ie r re , qui pèse 
env i ron trois cents l iv res , est n o i r e , et po r t e 
des marques évidentes de l 'act ion du feu. Mais 
cette da te ne saurai t être exacte , puisque Sé
bas t i en B r a n d t , sur le t émoignage duque l o n 
se fonde , ne vivait p lus alors depuis l o n g -
tems . D'a i l leurs , YVolf lu i - m ê m e avait p u 
b l ié son ouvrage avan t cet te époque . 

On p e u t aussi conjec turer que ce p h é n o m è n e 
n ' e s t po in t ar r ivé en 14ç3 , mais l ' année p r é 
c é d e n t e ; c a r , selon d ' au t res r e l a t i o n s , on a 
p l a c é , près de cet te p ier re , le c h r o n o g r a m m e 
s u i v a n t , don t les le t t res réunies font 1 4 9 2 '• 

Centen^s bIs habens rVpes en saXea LIiras 
enshemII eX CoeLI VertICe Lapsa kVIt. 

( M C C C L L L X X V V V I I I I I I I = : 1492). 

Les qua t r e exemples suivans sont r appor t é s 
fort au long dans le 1 6 e . vol . d e l à Collection de 
Breslau (Breslauer Sammlung), p a g . 5 i 2 - 5 i 3 . 

( k ) E n 1559 , il t o m b a à Miscoz en T r a n s i l -
v a n i e , au mil ieu d ' u n orage et d 'un o u r a g a n 
épouvantable , cinq p ie r res grosses comme la 
t ê t e , t rès - lourdes , et d ' une cou leur j a u n e - p â l e , 
a p p r o c h a n t de celle de la roui l le de fer. Elles 
sen ta ien t for tement le soufre. Qua t r e d ' en t re 
el les fu ren t déposées au cabine t de Vienne . 
Voyez Nie. Isthuanfù Hist. Hungar. l ib. X X , 
fol io 3o4-

( / ) Le 2,6 jui l le t i5'oi t en t re 1 e t 2 h eu re s 
après-midi , p e n d a n t u n violent coup de t o n -

- n e r r e , qu i fit t rembler la te r re , mais pa r u n 

(i) Essais de Physique , t, 2 , 5, i55j. 
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ciel serein , à la réserve d 'un p e t i t n u a g e c l a i r , 
il tomba en T h u r i n g e une p i e r r e pesant3c; l i v . , 
d ' une couleur bleue t i r an t sur le b r u n . El le 
faisait feu comme de l 'acier q u a n d on la f rap
pa i t avec u n e au t re p i e r r e . ( P a r conséquen t 
elle devait ê t re composée de fer t rès-dur . ) El le 
s 'enfonça de deux ou t rois pieds dans la te r re , 
qu 'e l le fit rejaillir de n e u f ou d ix p ieds . El le 
étai t si chaude en t o m b a n t , que l 'on n e p u t 
d 'abord la man ie r . O n dit qu 'e l l e fut envoyée 
à -Dresde . V. Joh. Einhards , Thüringisches 
Chronik, pag . ic)3. 

( m ) Le 6 mars i636 , à six heu re s du m a t i n , 
le tems é tan t s e r e i n , u n e p ie r re cons idérable 
t o m b a des a i r s avec u n g r and b r u i t , ent re Sa
g a n et le Y i l l a g e d e D u b r o w en Silésie. El le 
é ta i t revê tue d ' u n e espèce de c r o û t e , e t r essem
bla i t i n t é r i eu remen t à n n mine ra i mé ta l l ique . 
Elle étai t e x t r ê m e m e n t friable , e t paraissai t 
l égè rement a t taquée pa r le feu. V. Jjucas t 

Schlesisches Chron. pag . 222.8. 
(/2) Le 16 mars 1658 , u n e p ier re no i r e t o m 

ba avec b e a u c o u p de b ru i t près du village de 
W a l t r i n g , can ton de Berne : ce t te masse fut 
déposée à la Bibl io thèque de cette vil le avec 
u n réci t de ce fait. V. Scheuchzers Naturges* 
chichle des Schweizerlandes, pa r t . I I , ad 
ann. 170(5, pag . j5. 

J e dois r e m a r q u e r que , d 'après les c i rcons 
tances q u ' o n r a p p o r t e , il n 'est pas d é m o n t r é 
que la p ie r re déposée à la Bib l io thèque fût 
b ien la m ê m e qu i étai t t o m b é e . 

( o ) Le D ' . Ross r appor t e , dans le 3 1 e . v o 
l u m e de l a Collection de Breslau , p a g . 44 » 
q u e le 2 2 j u in 1 7 2 3 , vers d e u x heu re s après 

F f 4 
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m i d i , le tems étant s e r e i n , à l 'except ion d 'un 
pet i t n u a g e , on vit t omber avec u n grand b ru i t , 
mais sans qu 'on r e m a r q u â t a u c u n éclair , des 
pierres de différentes g randeurs , dans les envi 
r o n s de P leskowicz , à quelques milles de Reicli-
s tadt en Bohême : on en ramassa 2.5 dans u n 
e n d r o i t , et 7 ou 8 dans u n au t r e . Ces pierres 
é ta ient no i res à l ' e x t é r i e u r , ressemblaient i n 
t é r i eu remen t à u n mine ra i m é t a l l i q u e , et e x 
ha la ien t u n e forte o d e u r de soufre . 

(p ) Vassa l l i , dans ses Lettcre jisico-meteo-
rotogiche , déjà c i t é e s , pag . 1 2 0 , fait br iève
m e n t men t ion d ' une p ier re tombée à Albore to 
p e n d a n t l 'été de 1766 . J e par le ra i à la fin d u 
S. i 5 , de l 'expl icat ion que Bcccaria , dans le 
post script d 'une let t re à F rank l in , in t i tu lée 
De eieclricitate vindice, a cherché à d o n n e r 
de ce p h é n o m è n e , don t il tenai t les c i rcons
tances de Fogl ian i , évêque de M o d è n e . 

(g) En fin on t r o u v e , clans VHist. de l'Ac. des 
Se. p o u r 1 7 6 9 , pag . 2 0 , l 'histoire t rès- remarqua
ble de t rois p ier res tombées du ciel pendan t 
des orages , dans des provinces de F r a n c e fort 
é lo ignées entr 'e l les , le M a i n e , l 'Artois et le 
Coten t in , e t qu i furent envoyées à l 'Académie. 
O n dit bien que les circonstances de l eu r chu te 
fu ren t les m ê m e s , mais on ne décr i t pas ces 
c i rcons tances . On s e c o n t e n t e d e r a p p o r t e r q u ' o n 
en tend i t u n siff lement, et que ces masses étaient 
encore chaudes lo r squ 'on les ramassa . Ces trois 
pierres se ressemblaient par fa i tement pa r l eur 
cou leu r et pa r leur tex ture , où l 'on d i s t ingua i t 
de peti tes part ies métal l iques et pyr i teuses . 
Elles é taient revêtues extér ieurement d 'une 
croûte d u r e et fe r rug ineuse . 
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L'ana lyse c h i m i q u e , à laquel le on au ra i t p u 
néanmoins appor te r plus de s o i n , fit c o n 
na î t re qu'elles renfermaient du fer et du soufre. 

L 'Académie des Sciences déclare ( à cette oc
cas ion ) , » qu'el le est bien éloignée de c o n c l u r e , 
de la ressemblance de ces trois pierres , qu 'e l les 
a ien t été appor tées p a r le t onne r r e ; m a ' s 
que f rappée de l 'accord q u ' o n t en t r ' eux des 
faits observés d a n s t r o i s endroi t s si é l o i g n é s , 
de la parfaite conformité de ces p i e r r e s , et des 
caractères q u i les d is t inguent de toutes les 
au t res substances m i n é r a l e s , elle a c ru devoir , 
faire conna î t re ces obse rva t ions , et invi ter les 
physiciens à en faire de nouvelles sur ce sujets?. 

L a ressemblance de toutes ces différentes 
masses entr 'el les devient u n e chose t rès - remar
quab le pa r l 'uniformité des c i rconstances men
t ionnées d a n s u n t rès-grand n o m b r e de re la t ions . 

L e fe r , t an tô t s e u l , t an tô t mêlé de soufre o u 
de que lques part ies p ie r reuses , se t rouve former 
cons t ammen t u n e des par t ies const i tuantes de 
toutes celles q u ' o n a analysées. L e u r pe san t eu r 
et la c roûte fer rugineuse don t elles sont toutes 
r e v ê t u e s , pe rmet d 'en dire au t an t de celles m ê 
mes qui n ' o n t po in t été examinées . A u c u n e r e 
la t ion n'affirme que leur chute ait été p r é c é 
dée ou accompagnée d 'un vér i table tonner re J 
d 'ai l leurs , p a r m i les faits don t il est fait m e n 
t i o n , il n 'y en a a u c u n qui ne soit explicable 
pa r les bolides p lu tô t que pa r la foudre . 

J e crois devoir encore r appor t e r ici deux ob
servat ions qui pou r ra i en t bien avoir r a p p o r t au 
m ê m e o b j e t , quoique je n 'ose point l 'affirmer. 

M . Bucholz de W e i m a r décr i t , dans le 4 e " 
cahier du J o u r n a l a l lemand , i n t i t u l é , Der 
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naturforscher, pag . 2 2 7 , u n e scorie n o i r e , p o 
reuse et br i l lante , pa r semée de tâches ocreu* 
s e s , qu ' i l t ena i t de M . W a l c h de J e n a , à qu i 
e l le arvait été envoyée pa r M . le pas teur Kle in 
de Presbourg . 

Selon la relat ion de ce de rn i e r , l e 6 sep tembre 
S 7 7 1 , à o heures du so i r , la foudre é tan t t ombée 
en pleine c a m p a g n e , dans lecorni ta t de N e u t r a , 
à onze milles de P r e s b o u r g , mit le feu à u n e 
g r a n d e j n e u l e de f o i n , qu i brûla p e n d a n t h u i t 
jours , et pa rmi les cendres de laquel le o n 
t rouva plusieurs scories d 'une m ê m e espèce. 

D ' ap rè s l 'analyse chymique qui en fut faite , 
ces scories p a r u r e n t ê t re composées d 'argi le 
fe r rugineuse vitrifiée pa r le feu , et qu i ne c o n 
tena ien t pas u n a tome de substances végé 
ta les . 

M . Bucholz les a t t r ibue à que lque co rps 
é t r a n g e r qui se t rouvai t p a r ha sa rd dans le 
foin , ou bien il suppose que la cha leur a p u 
vitrifier le t e r ra in sur lequel reposa i t la meu le . 
Mais la présence de cette masse scorifiée s 'ex
p l ique ra i t encore p lus n a t u r e l l e m e n t , en ad-> 
m e t t a n t que l ' incendie eû t été occasionné p a r 
les f ragmens d 'un bol ide qu i au ra i t éclaté dans 
cet endro i t , comme ce!a est ar r ivé le 11 n o 
vembre 1 7 6 1 . Il serait possible q u e , pa r u n 
tems couver t , on confondî t la l umiè re vive 
d ' u n bolide avec celle d ' u n é c l a i r , et son e x 
plos ion avec le brui t du t o n n e r r e . 

O r lit dans les Nov. act. Acad. nat. curlos. , 
torn. I I I , obs. 5i , pag . 221 , u n au t r e fait sem
blab le . U n amas de foin ayan t été mis en feu 
p a r le t onne r re , o n t rouva pa rmi les cendres 
u n e g r a n d e quan t i t é de scories d u r e s et d ' u n 
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gris foncé , t e n a n t , disait-on , de la na tu r e de 
la c h a u x , mais don t on négl igea l 'analyse c h i 
m i q u e . Il serait possible q u e , dans ce second 
cas , les scories ne fussent que le p rodu i t de 11 
combust ion d u foin ; mais dans le p remie r , les 
part ies cons t i tuantes de la masse para issent in
d ique r une au t r e or ig ine . Ses t â c h e s , sem
blables à de l 'ocre , et la p ropor t ion cons idé -
r ab l ede fe rqu 'e l l e c o n t e n a i t , semblen t sur - tou t 
la r a p p r o c h e r de la n a t u r e de celles qu i p r o 
v iennen t des bolides. 

5. I X . Description de la masse de Jer natif, 
trouvée par Vallas , et de quelques autres 
semblables. 

L a masse de fer , t r o u v é e en Sibérie p a r 
M . Pal las , e s t , de même que les d e u x a u t r e s 
don t nous allons faire m e n t i o n , si semblable à 
celles don t nous avons par lé dans le pa r ag raphe 
p r é c é d e n t , q u ' o n p o u r r a i t , avec tou te sor te 
de ra ison , l eur a t t r ibuer la m ê m e or igine : 
op in ion favorisée d 'a i l leurs pa r la t r ad i t i on 
des T a r t a r e s , qui o n t pou r cet te masse u n 
respect par t icul ier , la c royant tombée du ciel . 
N e serai t - i i pas bien plus e x t r a o r d i n a i r e , de 
r ega rde r cet te ressemblance comme p u r e m e n t 
for tui te , que de croire cette t radi t ion fondée 
sur l 'observat ion de quelque bolide , sur - tou t 
lorsque cette or igine est confirmée pa r t a n t 
d 'aut res preuves ? 

(a) Cette masse a été t rouvée à la surface 
de la t e r r e , en t r e Krasno ja r sk et A b a k a n s k , 
a u mil ieu de mon tagnes schisteuses. El le p e -
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sait 1600 l iv. Sa figure étai t t rès- i r régul ière et 
u n peu ap la t i e ; elle était ex t é r i eu remen t en tou 
rée d 'une croûte ferrugineuse , l ' in tér ieur étai t 
composé d 'un fer duct i le , cassant à chaud ; il 
é ta i t po reux comme u n e éponge grossière , et 
ses interstices é ta ient rempl is d 'une olivine 
fragile , du re et d 'un j a u n e d ' ambre . L a t e x 
tu re de cette masse était un i forme , et l 'ol ivine 
s'y t rouvai t d is t r ibuée é g a l e m e n t , sans a u 
c u n e apparence de scories n i de l ' ac t ion d ' u n 
feu artificiel. 

( b ) D . Miguel R u b i n de Celis , a t r o u v é , dans 
l ' A m é r i q u e mér id iona le , province deChaco,près 
d ' O t u m p a , jur isd ic t ionde S. Jago del Estero, u n e 
masse pesant envi ron 3oo q u i n t a u x , du fer le 
p lus ducti le et le p lus p u r , dans u n pays o ù , 
à 100 milles à la ronde , il n 'y a n i mines de 
fer n i m o n t a g n e s , ni même aucunes p ier res . L a 
surface ex té r i eu re de cette masse , enfoncée 
dans u n te r ra in c r a y e u x , étai t compacte et cou 
ver te d ' enfoncemens . L ' in té r i eu r étai t plein de 
cavités ; au-dessous l 'on t rouvai t u n e c r o û t e 
d 'ocre de f e r , épaisse de 4 à 6 pouces . Mais 
p lus avant en t e r r e , on ne voyait aucun v e s 
tige de fer. T o u t ce pays est i nhab i t ab le par le 
défaut d ' eau . D a n s les bois immenses de cet te 
r é g i o n , il se t rouve , di t -on , encore u n de ces 
m o r c e a u x d ' une forme app rochan t de celle 
d 'un arbre . Le Mémoi re de R u b i n de Ce l i s , à 
ce su j e t , se t rouve daî.s les Trans. philos. , 
vol. 7 8 , par t . I , pag . 5y , et dans les Annales 
de chimie , tom. V , pag . 149-

( c ) Dans le 7 E . vo lume de la Collection de 
Berlin ( Berliner Sammlung) , pag. So.5 , et 
dans le 3 6 e . cahier d u J o u r n a l de W i t t e m b e r g 
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( Witlembergisch.es WoclicnbLatï), pou r 1 7 7 3 , 
il est fait ment ion d 'une masse de fer ou d 'acier 
que M. Lceber., médecin d 'Aken ( d u c h é de 
M a g d e b o u r g ) , découvr i t sous le pavé de cet te 
ville , et qu ' i l fit dé ter rer . On en sépara que l 
ques m o r c e a u x , q u i , é t an t forgés , se laissèrent 
t r emper et po l i r comme le mei l leur acier d ' A n 
gleterre . 

La masse en t iè re pesai t de i 5 à 17 m i l l i e r s , 
e t étai t en tourée d 'une croûte d ' un d e m i -
pouce à u n pouce d 'épaisseur . M . Lœber en a 
donné trois pet i ts m o r c e a u x , don t u n forgé 
et po l i , à M . le docteur K r e t s c h m a r de D r e s d e , 
don t le cabinet se t r o u v e réun i m a i n t e n a n t à 
celui de l 'Univers i té de Wi t t embe rg , où j ' a i vu 
ces échant i l lons avec l 'histoire de leur d é c o u 
ver te . Les d e u x fragmens bruts ont u n e t ex tu r e 
spongieuse o u r é t i c u l a i r e , semblable à celle 
de la masse de fer de S ibér ie , mais sans ê t re 
mélangés avec aucune au t re substance m i n é 
rale ; l eur mal léabi l i té est évidente à l ' endro i t 
où ils on t é té coupés pa r lè ciseau. Le m o r 
ceau qui est forgé a u n poli très-vif dans la par 
t ie dè sa surface qu i n 'est po in t roui l lée . 

Il serait à désirer q u ' o n sût où a été déposée 
la masse ent ière de laquel le p rov iennen t ces 
échant i l lons , ( supposé qu 'el le existe encore ) , 
afin q u ' o n pût l ' examiner avec soin. 

( d) N e pourra i t -on pas citer ici éga lement 
que lques-uns des morceaux de fer fondu mê lé 
de toutes sortes de scories et de pierres , q u e 
M. N a u w e r k a t rouvés en divers l ieux de la 
F r a n c e et d e l 'Al lemagne , p r inc ipa lemen t sur 
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( 1 ) Voyez Crells Beytraege zu den Chemischen Anna* 

lent î -vol. 3 E . cah. p. 86 . 

des mon tagnes isolées (1) , puisqu ' i ls on t été 
év idemment modifiés p a r le feu ? 

Qu ' i l ai t même t rouvé du c h a r b o n de bois 
a d h é r e n t à que lques -uns de ces m o r c e a u x , cet te 
c i rconstance n e dé t ru i t pas l ' idée q u ' o n p o u r 
rai t avoir s u r l eu r or ig ine , pu i sque ces masses 
fondues o n t pu , lors de l eur chu te , enve lop
per et c h a r b o n n e r des m o r c e a u x de bois . 

La c i rcons tance que ces masses ont été t r o u 
vées p o u r la p l u p a r t sur des montagnes iso
l é e s , me semblent favoriser mon h y p o t h è s e ; 
car u n e m o n t a g n e semblable p résen te plus de 
surface à u n e masse qu 'on suppose tomber de 
l ' a tmosphère dans u n e d i rec t ion t rès - inc l inée , 
et souvent m ê m e presque paral lè le à l 'hor izon t 

q u e ne le ferait u n e p la ine égale à la base de 
cette m o n t a g n e . D'a i l leurs , une" m o n t a g n e 
isolée p e u t recevoir p lus a i sément u n corps 
qu i tombe de la sorte , que si elle étai t e n t o u 
rée , et abr i t ée p a r d 'au t res élévat ions. Enf in , 
u n e masse q u i , dans le t e r r a in meub le d 'une 
p la ine , s 'enfoncerait p r o f o n d é m e n t , d e m e u r e 
visible à la surface d ' un sol p i e r r e u x , te l q u e 
l 'est o r d n a i r e m e n t celui des mon tagnes . 

S- X . Preuve que l'origine de ces masses de fer& 
ne peut être neptunienne. 

I l e s t incontes table qu' i l existe , ou du moins 
qu ' i l peu t exister d u fer na t i f p rodu i t pa r la 
voie h u m i d e , tel que ce lu i t rouvé à Gross-
kamsdor f et à Steinbach!: s'il s 'en r encon t r e ra -
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r e m e n t , c'est p robab lement à cause de la f a 
cilité avec laquel le ce métal est a t taqué p a r 
les acides sulfur ique et ca rbon ique . Mais cet te 
or igine ne p e u t être celle de la masse de Si
bérie et de p lus ieurs aut res ana logues ; car 
ces masses on t év idemment subi l ' ac t ion d u 
f e u , et se sont refroidies pa r d e g r é s , c o m m e 
la p rouven t leur surface convexe p a r en b a s , 
et aplat ie ou compr imée pa r en h a u t , l e u r 
c roûte , e x t r ê m e m e n t d u r e , et o rd ina i r emen t 
alvéolée , leur tex ture spongieuse à l ' i n té 
r i eu r , et leurs autres caractères distinctifs. 
L 'ac t ion du feu est encore manifeste dans celle 
de Sibérie , p a r l 'aspect v i t r eux de la p i e r r e , 
don t ses cavités sont rempl ies , 

M M . G e r h a r d , Be rgmann e t p lus ieurs a u 
tres phys i c i ens , o n t r e c o n n u q u e la t ex tu r e 
seule de cette masse étai t suffisante p o u r q u ' o n 
p û t a t t r ibuer son or igine au feu. 

On p e u t le conc lu re encore de la ressem
blance q u e ces masses o n t , à tous éga rd , avec 
les pierres tombées du ciel et ment ionnées 
dans le pa ragraphe 8 ; ce qui doi t leur faire 
a t t r ibuer la m a m e origine qu 'à ces dern iè res , 
où l 'on ne peu t guè re méconna î t r e l ' i n te rven
tion d u feu , o u , si on l 'a ime m i e u x , de l 'é lec
t r ic i té . 

Les trois masses , de Sibér ie , de l 'Amér ique 
mér i l ionale et d 'Aken , o n t encore de c o m 
m u n avec celles d u pa ragraphe S, d 'avoir é t é 
t rouvées , n o n à u n e g rande p rofondeur dans 
la terre , mais isolées à sa surface ou fort p e u 
au-dessous , et sans a u c u n e connexi té avec des 
filons ou avec leurs sa lbandes . 

D ' a i l l e u r s , il n 'exis te a u c u n e apparence de 
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mine ra i de fer dans le pays où l 'on a découver t 
deux d 'entr 'e l les . Q u a n t à la masse de Sibérie, il 
faut avouer que Pallas a t rouvé à 1 0 0 pas de 
dis tance , de la mine de fer magnét ique ; mais 
la masse el le-même était plus élevée et t ou t - à -
fait isolée a u h a u t d ' une m o n t a g n e schisteuse ; 
et ces c i rconstances locales , quoiqu 'e l les n e 
p r o u v e n t r ien pa r elles-mêmes , ne laissent pas 
que de concour i r à écarter l ' idée d 'une forma
t ion pa r la voie h u m i d e . 

S. X I . Preuves que ces masses ne sont point le 
produit d'une fusion artificielle. 

M a i n t e n a n t , si nous passons aux raisons qu i 
d é m o n t r e n t q u e ces masses n e sont p o i n t le 
p r o d u i t de l 'ar t , n o u s pour rons a l léguer , 
i ° . La ressemblance s ingul ière qu 'el les ont 
avec les masses tombées du ciel. z°, Les d é 
tails que Pal las a donnés re la t ivement à la 
S ibér ie , d 'après lesquels les anciens mineurs de 
ce p a y s , don t les t ravaux subsistent encore , n e 
paraissent pas avoir façonné le fer ; du moins 
tous l eurs instrurnens t r ancbans qu 'on a t r o u 
vés sont faits de cuivre ou de méta l de cloches , 
et toutes les scories q u ' o n y t rouve p rov ien 
n e n t de mine ra i de cuivre pyr i t eux . Eû t -on 
m ê m e t rouvé des scories de fer , les fou rneaux 
de ces anc iens habi tans étaient t rop i m p a r 
faits , p o u r qu' i ls pussent forger u n e masse 
de que lquespouds , encore moins u n e de seize 
cents l i v r e s , qui exigera i t u n h a u t f ou rneau 
const rui t sur de grandes dimensions . E n ad 
m e t t a n t même la possibilité de ce fa i t , on n e 
saura i t concevoir p o u r q u o i , u n e masse si p e 

sante , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E F E R N A T I F , e t C . 4^5 

S a h t e , si difficile à forger pa r son mé lange 
avec des part ies pierreuses , au ra i t été t rans
po r t ée su r u n e m o n t a g n e escarpée , dans le 
voisinage de laquel le on n ' aperço i t a u c u n ves
t ige de t r avaux ni de fonderies . 

Les masses de l ' A m é r i q u e mér id iona le et 
d 'Aken , qui surpassent de beaucoup celle d e 
Sibérie pa r l eu r poids , peuven t encore moins 
ê t re le p rodu i t de l ' a r t , et il est impossible 
d 'expl iquer p o u r q u o i la masse de l ' A m é r i q u e 
mér id iona le aura i t été t r anspo r t ée dans u n 
pays i n h a b i t a b l e , et pou rquo i on n ' a u r a i t fait 
a u c u n usage de celle d 'Aken . 

3°. Si la masse de Sibérie é ta i t le p r o d u i t 
de l ' a r t , les part ies p ier reuses q u i y sont m ê 
lées ne seraient poin t si éga lement dis t r ibuées 
n i si t ransparentes ; car les scories qu i résul 
t en t des t r avaux méta l lurg iques , sont o rd i 
n a i r e m e n t noires et opaques . 

4°. Le fer de cette masse et ses part ies p ie r 
r e u s e s , trai tés sans a d d i t i o n , résis tent telle*-
men t à la fu s ion , que M e y e r , dans ses e x p é 
r iences , n ' a p u venir à bout de le f o n d r e , en 
t o t a l i t é , a u feu le plus a r d e n t , quo ique la 
pa r t i e qu i touchai t immédia t emen t au creuset 
se vitrifiât et con t rac tâ t adhérence avec lui . 

5°. Enf in , la malléabil i té de ce fer est a s su r é 
m e n t u n e des plus fortes object ions , car le fer 
de fonte est toujours cassant . Ce n 'es t qu 'à force 
de passer sous fe mar teau , et en devenant e n 
même- tems infus ib le , qu' i l obt ient sa duct i l i té . 
Celu i don t nous nous occupons e s t , au con
t ra i re , malléable , t an t à froid qu ' à u n e cha 
l eu r modérée , et ne peu t e n t r e r e n fusion q u ' a 
près avoir été mêlé avec des substances com-

VoLume i5. G g 
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bust ibles ; mais alors iJL D e p e u t se forger n i à 
chaud n i à froid. 

Cette malléabil i té est aussi r emarquab le , 
nou-seulenîent dans les masses de l 'Amér ique 
mér id iona le et d ' A k e n , mais aussi dans celles 
d 'Eichstœdt et d 'Agram. 

On p o u r r a i t se fonder sur ces d e u x dern iè res 
c i rconstances p o u r n i e r , en g é n é r a l , que ces 
masses aient été dans u n éta t de fusion ; mais 
puisque tou t p rouve , d ' a i l l e u r s , qu 'el les o n t 
subi l 'act ion d u feu , on p e u t croi re que cet te 
espèce de fus ion sans pré judice de la mal léa
bilité , q u i serait impossible à u n feu o r d i 
na i r e , a é té opérée pa r la n a t u r e r au m o y e n 
d ' u n feu beaucoup p lus fort , et p r o b a b l e m e n t 
avec le secours de l 'é lectr ic i té . La croûte d ' u n 
fer duct i le et mal léable , don t la masse d 'Eichs-
tasdt est enveloppée , p r o u v e év idemment la 
possibil i té d ' une semblable fus ion . 

S. X I I . Preuves que ces niasses n'ontpoint été 
formées par V incendie d'une forêt ou d'une 
couche de houille. 

Les mêmes ra isons qu i mil i tent cont re l ' o r i 
gine artificielle de ces masses , p r o u v e n t aussi 
qu 'e l les ne sont p o i n t formées pa r l ' incendie 
d ' u n e forêt ou d ' u n e couche de c h a r b o n de 
te r re . D ' a i l l e u r s , cet te opin ion pa ro î t ra b ien 
invra isemblable , si on fai t réflexion que ces 
g randes masses o n t été t rouvées dans des l i eux 
où i l ne pouva i t se r éun i r , dans u n espace 
b o r n é , u n e quant i té de fer aussi cons idérable 
que ces masses l ' au ro ien t exigé ; car la masse 
de Sibérie ne. se t rouve p o i n t sous les gîtes de 
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mines de fer qu i sont dans le vo is inage , mais 
p lus h a u t , sur u n e m o n t a g n e schisteuse. Celle 
d 'Amér ique est dans u n pays où l 'on ne d é 
couvre , à u n e g rande dis tance , n i mines de 
f e r , n i montagnes , n i m ê m e a u c u n e p ie r re 
a u t r e que la craie , don t le t e r ra in est com
posé . On n e voit pas n o n p l u s , dans le gisse-
m e n t de celle d ' A k e n , de c i rconstance favo
rab le à l 'aggrégat ion d ' u n e si g r a n d e quan t i t é 
de fer. 

E n f i n , si l ' incendie d ' une forêt ou d ' une 
m i n e de houi l le eût p rodu i t , p a r la fusion , 
d 'aussi grosses masses de fer , commen t n ' e n 
t rouvera i t -on pas a u x environs d 'au t res égales , 
ou plusieurs p lus pet i tes ; et p o u r q u o i seraient-
elles isolées , comme les observat ions font p r é 
sumer qu 'e l les le sont en effet? 

S. XII I . Preuves que ces masses ne sont point 
d'origine volcanique. 

Il nous reste encore à démon t r e r que ces 
masses ne sont po in t d 'or ig ine volcanique . 

N o u s ci terons pou r preuves : 
i ° . L e u r ressemblance avec celles dés globes 

de feu. 
2 ° . La demi- t ransparence de la p ie r re con

tenue dans la masse s ibér ienne , et son n i é -
lange très-égal avec le f e r , sans ê t re i nco rpo 
rée avec ce dernier", n i conver t ie avec lui en -
scorie , ainsi q u e cela au ro i t dû arr iver dans 
u n e fusion occasionnée pa r le feu des- volcans 
encore plus que dans t o u t a u t r e cas. 

'à0. № le fe r , n i ix p i e r re c o n t e n u e dans 
ces masses , n ' o n t p u se fondre p a r l 'act ion du 
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feu volcanique , puisqu' i ls résistent au feu le 
p lus violent que l 'art puisse p rodu i re . 

(d) D ' a i l l e u r s , la fusion vo lcan ique p o u r 
ra i t encore moins que tou te au t r e donne r à 
ce fer la malléabil i té ex t raord ina i re q u ' o n lu i 
r e c o n n a î t , pu isque dans ce cas il s e r o i t , sans 
dou te , mêlé de beaucoup de substances h é t é 
rogènes . 

( e ) O n ne connaî t po in t de volcans dans les 
pays où. on a découver t ces masses de f e r , 
d u moins aucuns n ' e n sont assez voisins p o u r 
avoi r p u lancer des masses si considérables et 
si pesantes , j u s q u ' a u l ieu où elles on t été t rou 
vées . 

(f) On ne r encon t r e r ien qu i l eur ressemble 
p a r m i les p rodui t s volcaniques . 

(g) E n f i n , si u n e masse de cet te g r a n d e u r 
ava i t été lancée p a r u n volcan , il devrait s 'en 
t rouve r dans le voisinage p lus ieurs autres p lus 
p e t i t e s , tandis q u ' o n n ' e n a r encon t r é a u c u n e . 

5- XIV. Preuves que ces masses n'ont point 
été fondues par le tonnerre. 

D e tou tes ces opinions , la moins cont ra i re 
a u x lo ix de la n a t u r e , me para î t ê t re celle qu i 
a t t r ibue l 'or igine de ces masses à l 'act ion de 
l a foudre . Cette expl icat ion para î t seule p o u 
voir s 'accorder avec les diverses relat ions que 

« n o u s avons r appor t ée s dans le pa r ag raphe 8 , 
et don t l 'exact i tude est at testée pa r leur accord 
ent r ' e l les . 

Les expér iences de Cornus ( î ) p rouven t que 

( i ) CïellsBtytTaeg^ zu den Chemischen Annalen, 1784 
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(1) Philos. Transact. vol. 80, part. ?.. Douzième cahier 

du Journ, de Phys. de Gren. Voigts Magazin , t. 7 , 4 e • p-

p. 3a . 
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l 'ét incelle électr ique revivifie les oxides m é 
tal l iques. D'a i l leurs , le fluide é lec t r ique a p u 
seul met t re en fusion le fer mal léable , et l 'o l i -
v ine , don t la masse de Sibér ie est composée j 
o n sait que ce fluide p e u t liquéfier b e a u c o u p 
de substances sur lesquelles Je feu o r d i n a i r e 
n ' a a u c u n e act ion , p a r exemple le q u a r t z , ce 
d o n t W i t h e r i n g (1) r a p p o r t e u n exemple . 

N é a n m o i n s cette op in ion n e laisse pas q u e 
d 'ê t re aussi p e u vraisemblable que les précé-^ 
dentés , comme le d é m o n t r e n t des raisons que , 

Î)our éviter les répé t i t ions , je r appor t e r a i dans 
e p a r a g r a p h e suivant . 

S. X V . Motifs pour croire que ces masses sont 

dues à une même cause. 

Voici les ra isons qu i p r o u v e n t que les d i 
verses masses ment ionnées dans les pa ragra 
phes 8 et 9 ont eu toutes la m ê m e or ig ine . 

( I . ) Le r a p p o r t q u ' o n t ces masses avec les 
p h é n o m è n e s q u ' o n observe dans les bolides. 

( a ) J e me flatte d 'avoir d é m o n t r é ci-dessus , 
que les bolides sont formés de mat ières c o m 
pactes et pesantes q u i , ayant u n m o u v e m e n t 
t r è s - rap ide , s 'électrisent et s 'enflamment pa r le 
f ro t tement de l ' a tmosphère , et que les fluides 
élastiques , développés par la c h a l e u r , d i l a t en t 
ces mat ières en fus ion , jusqu 'à ce que le 
g l o b e , t rop d is tendu , finisse pa r crever . 
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Il f a u t , pa r conséquen t , conc lure q u ' à l 'en
droi t o ù tombe u n de ces globes , on doi t 
-trouver des matières qu i possèdent les mêmes 
p rop r i é t é s . O r , le f e r , d o n t toutes les masses 
connues jusqu ' ic i sont p r inc ipa lement compo
sées , r é u n i t tou tes ces propr ié tés à u n degré 
émjnent . L a pesan teu r e t la ténaci té de la ma
t ière des bolides doivent ê t re t rès-considérables, 
pu i sque , dans l eu r p lus g rande di la ta t ion , ces 
mé téores conservent enco re assez d e consis
tance p o u r con t inue r d e se mouvo i r avec u n e 
si excessive rapid i té sans se d i s s iper , et sans 
ê t re ar rê tés pa r l a résistance d e l ' a i r , c i rcons
t ance qui s 'accorde très-bien avec la t énac i té e t 
l e poids d u fer fondu . P lus ieurs observateurs 
comparen t l 'éclat de ce méta l en fusion à la 

- b l a n c h e u r éblouissante des bol ides . Enfin l a 
propr ié té de brûler e n je tant d e l a fumée et des 
é t incel les , se r e m a r q u e aussi dans l e fer , sur 
tou t lorsque sa combus t ion a l ieu dans l ' oxy
gène . 

Q u a n t à l ' e xpans ion des bolides pa r l'effet 
des fluides é las t iques , et l eur con t rac t ion sub
séquente lorsqu' i ls se re f ro id i ssen t , o n r econ
na î t l 'action de ces deux forces dans les masses 
d o n t n o u s par lons , à l a t ex ture spongieuse 
q u ' e l l e s offrent à l ' i n t é r i e u r , et a u x enfonce-
mens alvéolaires de l eur c roû te . 

O n a t rouvé u n e cer ta ine quan t i t é de soufre 
dans quelques-unes d e ces masses , c i rcons
t ance qui s 'accorde par fa i tement avec la faci
l i té q u ' o n t les bolides de brû ler dans u n air 
t rès-rare e t i m p u r , car o n sait que l e soufre 
peu t b r û l e r , m ê m e sous l e réc ipient de la m a 
chine p n e u m a t i q u e , à u n degré de raréfact ion 
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de l 'air , qu i ne le pe rmet po in t aux au t r e s 
corps . Q u a n t à celles de ces masses où l 'on 
n ' a po in t t rouvé de s o u f r e , o n p e u t con jec
t u r e r qu ' i l s'étoit dissipé en vapeurs p e n d a n t 
la combust ion , ainsi que l ' indique la forte 
d 'odeur sulfureuse don t quelques observateurs 
font men t ion , et qui dura i t encore que lque 
tems après la d i spa ru t ion du m é t é o r e . 

C'est peut -ê t re aussi la p résence d ' u n reste 
de soufre dans la masse de Sibérie , q u i e n 
r e n d le fer cassant à c h a u d , comme elle le 
dispose à se roui l le r t rès - f ac i l emen t , ainsi 
q u e celui de la masse d 'Aken . 

(a) T o u t , dans ces masses , at teste leur 
fusion ; mais nous croyons avoir p rouvé ci-
dessus qu 'e l le n ' a p u ê t re p rodu i t e pa r u n feu 
o r d i n a i r e , soit n a t u r e l , soit artificiel , su r 
t o u t parce que le f e r , q u a n d il est aussi ma l 
léable que celui de Ces masses , est é m i n e m m e n t 
infusible , et que si l 'on pa rv i en t à le fondre 
p a r l ' addi t ion de subs tances combus t ib le s , il 
p e rd sa malléabil i té , et dev ien t semblable à de 
la fonte o rd ina i re . 

Q u a n t à l 'olivine de la masse d e Sibérie , 
elle est t ou t aussi réfractaire . Il a d o n c fallu 
p o u r la vitrifier un feu beaucoup plus puissant 
que ne peuven t en p rodu i re les moyerts ordi 
na i res de la n a t u r e et de l ' a r t , et l 'on est forcé 
d 'avoi r recours , soit à l 'act ion d 'un feu e x 
t r ao rd ina i r e , soit à celle de l ' é lec t r ic i té , soi t 
p lus p robab lement encore au concours dê ceà 
d e u x causes. Il s 'ensuit q u ' o n n e saura i t a d 
me t t r e d ' au t re or igine p o u r ces m a s s e s , que 
les bolides ou la foudre . 

Mais la foudre a p o u r elle b ien peu de p r o -
G g 4 
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habil i tés ; c a r , sans par le r des au t res raisons 
qu i mil i tent con t re cette h y p o t h è s e , je ne crois 
pas q u ' o n puisse a l l éguer u n seul cas où le 
t onne r r e , en tomban t sur u n e masse méta l 
l ique u n peu considérable , ne se soit pas borné 
à fondre superficiel lement ses bords . On n e 
sauroi t donc supposer que la foudre ait fondu 
complè tement des masses de 2 , 3 et même 16 
à 1 7 m i l l i e r s , d ' une n a t u r e ex t r êmemen t r é -
frac ta i re . Reste d o n c le système qui a t t r ibue 
aux bol ides l 'or igine de ces masses , et ce sys
tème , fortifié d 'ai l leurs p a r t a n t de p r e u v e s , 
e s t , en e f fe t , celui par l eque l on peu t le mieux, 
expl iquer leur fusion. 

On r e m a r q u e , pa r les observat ions faites 
sur les b o l i d e s , que la vitesse de l eu r m o u v e 
m e n t égale tout au m o i n s celle du m o u v e m e n t 
de t rans la t ion de la te r re ou de tou t au t r e corps 
céleste , et qu 'e l le est cen t fois p lus considé
rable que celle d ' un boule t de c a n o n . On conçoit 
que l degré de cha l eu r ils do iven t acquér i r pa r 
le f ro t tement de l ' a tmosphère , en même- tems 
qu' i ls s 'électrisent au plus h a u t degré . Sans d o u 
te , l 'act ion de ces deux causes réunies doit sur
passer d e beaucoup l'effet de que lque feu que 
ce s o i t , na tu r e l ou ar t i f ic ie l , et celui même 
de la foudre . 

( I I . ) Out re la ressemblance qu 'on t entr 'e l les 
ces masses e l l e s -mêmes , les récits qui cons ta tent 
l eu r chu te , en offrent u n e au t re n o n moins 
f rappante , qu i ne p e u t ê t re l'effet du hasard , 
et qui doi t nous faire r ega rde r ces témoignages 
c o m m e dignes de foi. 

Dans le procès-verbal fait à A g r a m , d o n t 
nous avons pa,rlé ci-dessus , les faits sont r a p -
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por tés d ' u n e manière si n a ï v e , et les dépos i 
t ions des témoins attestées d ' a i l leurs pa r le 
consistoire de l 'évêque , s 'accordent si b i e n 
entr 'e i les et avec les autres re la t ions de m é 
téores semblables , q u ' o n ne saurai t refuser d e 
les admet t re , dès qu'ils peuven t s 'expliquer 
d ' n n e man iè r e qu i ne r é p u g n e pas à la ra i son . 

U n e ressemblance n o n moins r e m a r q u a b l e , 
c'est celle des c irconstances de la chute des 
trois pierres envoyées à l 'Académie des Sc ien 
ces pa r ses cor respondans , quoiqu 'e l les v in s 
sent de trois provinces fort éloignées l 'une d e 
l ' au t re ; ce qui exclut toute idée d ' u n e impos 
tu re p rémédi tée . 

La véracité des déposit ions u n e fois a d m i s e , 
l ' essent ie l est de savoir si elles peuven t se r ap 
po r t e r au t o n n e r r e ou bien à la chute des frag-
mens d ' u n bolide après son explosion. 

Les circonstances suivantes n e pe rme t t en t 
pas d ' a dme t t r e le t onne r re comme cause des 
p h é n o m è n e s , e t s ' a cco rden t , a u c o n t r a i r e , 
t e l lement avec tou t ce q u ' o n sait sur les b o 
lides , q u ' o n peu t dans cette hypo thèse , sans 
ex t ravagance , admet t re la p lupa r t d e ces r é 
cits comme l i t t é ra lement vrais. 
. (a) Le procès-verbal d ' A g r a m p o r t e , q u e 
beaucoup de personnes r e m a r q u è r e n t , e n dif
férentes provinces de l a Hongr i e , l a division 
du météore , son explosion et le brui t qu 'e l le 
occas ionna dans l ' a i r , et qu 'el les v i rent auesi 
t omber du ciel que lque chose d ' e n f l a m m é , 
sans pouvoi r dé te rminer l e l ieu d e sa chute à 
cause de la distance. 

D 'après ces circonstances , n 'es t - i l pas clair 
que ce météore ne pouvai t être q u ' u n bolide ? 
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le t o n n e r r e n ' aura i t po in t causé d 'étorme-
m e n t , et n ' au ra i t pas même été r e m a r q u é , sur
tou t p e n d a n t le jour , dans u n e saison où les 
orages ne sont po in t r a res . Enco re moins a u 
rait-il p u , d 'une g rande d i s t a n c e , ressembler 
à la chu te d 'une massse enf lammée. C o m m e n t , 
dans des provinces ent ières , aurai t -on p u se 
m é p r e n d r e sur le brui t du tonner re , au po in t 
de le compare r u n a n i m e m e n t à u n e exp lo 
sion ? Cette c i rcons tance seule serai t suffisante 

Î)our déc ider la ques t ion . Il est év ident que 
a rég ion o ù ce p h é n o m è n e se faisait v o i r , 

é ta i t fort élevée au dessus de celle où. se for
m e n t les orages . 

(6) Il n ' es t fait a u c u n e men t ion d 'o rage n i 
d 'éclairs répétés , soit dans le procès-verbal 
d ' A g r a m , soit dans les autres re la t ions . Quel
ques-unes disent m ê m e que le ciel paraissai t 
t rès-serein , et q u ' o n n 'aperceva i t q u ' u n seul 
pet i t n u a g e , qu i étai t indub i t ab lement le b o 
l ide lu i -même. 

Si le teins eû t été c o u v e r t , on n ' e û t "pas 
m a n q u é de dire qu' i l é toi t t ombé que lque chose 
des nues pu i sque cette man iè r e de par ler 
s 'accorde mieux avec les idées popula i res , mais 
c'est ce q u ' o n ne t rouve dans aucune re la t ion . 
Elles p a r i e n t , au c o n t r a i r e , du ciel et de l 'air * 
e t non des nues. 

Q u a n t à la masse d 'Eichstaxlt en pa r t i cu l i e r , 
il .est difficile de croire que sa chute ait été 
causée par u n o r a g e , puisque cet événement 
e u t lieu en h i v e r , lorsque la t e r re étai t cou 
ver te d 'un pied de neige , et q u e l ' a tmosphère 
n e pouvai t être chargée de vapeurs . 

( c ) P o u r expl iquer l ' ex t rême ressemblance 
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de ces masses entr 'e l les , il faudrai t supposer 
que la foudre eû t toujours frappé ujie même 
s u b s t a n c e , et l 'eût cons tamment modifiée de la 
m ê m e man iè re . D'ai l leurs , quand la foudre 
est tombée sur u n l i e u , on n'y a jamais t rouvé 
d e semblables masses , mais tout au p lus de la 
ter re scorifiée ou que lque chose d ' app rochan t . 

(d) Les apparences d u météore observées 
à Agram , sont préc isément celles d ' u n globe 
de feu , tandis qu 'el les ne ressemblent en r i en 
à u n éclair . 

On vit le bolide se diviser en deux fragmens 
q u i , lors de leur c h u t e , ressembloient à des 
cha înes de feu en tor t i l l ées , et à-peu-près l ' ap 
pa rence qu ' au ra i t u n e masse fondue et di latée 
pa r des vapeurs qu i tombera ien t avec vitesse. 

Q u a n t à la fumée q u ' o n r e m a r q u a en m ê m e 
tems dans le c i e l , cela s 'observe quelquefois 
d a n s les globes de f e u , mais jamais dans les 
plus violens éclairs . 

Cette fumée paru t d 'abord no i re , et ensui te 
colorée ; c i rconstance q u i nous fait croire q u e 
le tems^étai t alors s e r e i n , et que cette appa
rence colorée provenai t des rayons du soleil ; 
ce qu i confirme l 'opinion que nous avons r ap 
por tée plus hau t à la let tre 6. Les d e u x explo
sions qu 'on e n t e n d i t success ivement , pa ro i s -
sent de m ê m e convenir à u n bolide p lu tô t q u ' à 
un coup de t o n n e r r e . La première d u t avoir 
l ieu lors de la division du giobe , et la seconde , 
qu i fut la plus forte et accompagnée d ' u n e se
cousse , à l ' ins tant où la masse vint à t ouche r la 
t e r r e , après avoir fait en t end re t ;n brui t sourd 
p e n d a n t sa descente . 

( I I I . ) D 'après les circonstances loca l e s , on 
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ne saura i t comprendre de quel le m a n i è r e , 
u n e quant i té de 1er assez considérable p o u r 
former de semblables m a s s e s , aura i t pu se 
r é u n i r sous u n pet i t vo lume , soit sur la hau t e 
m o n t a g n e schisteuse où se t rouvai t celle de 
Sibérie à u n e g rande dis tance de toute m i n e 
de fer , soit dans les vastes pla ines crayeuses 
de l'A mér ique m é r i d i o n a l e , soit à A k e n , o ù 
il n 'existe non plus aucune m i n e de f e r , du 
moins à ma connoissance . Ce qui suffit p o u r 
d é m o n t r e r que ces masses ont encore moins 
p u être fondues pa r la foudre que pa r l ' incen
die d 'une forêt ou d 'une m i n e de houi l le . 

(/5) Les part icules ferrugineuses fondues par 
u n coup de f o u d r e , n ' au ra i en t pu exister qu ' à 
u n e cer ta ine p ro fondeu r dans la ter re , tandis 
q u e ces masses on t été t rouvées exposées à l 'air 
à la surface du t e r ra in . 

T o u t cela , au con t ra i r e , cadre t r è s - b i e n 
avec le système qui a t t r ibue l 'origine de ces 
masses à u n bolide. C a r , i ° . u n corps dans l e 
q u e l on r e m a r q u e év idemment l 'action de la 
pe san t eu r , quoiqu ' i l se dilate quelquefois a u 
p o i n t d 'avoi r plus de 5oo toises de d iamèt re 
avan t son explosion ; u n tel corps , dis-je , doit 
r en fe rmer assez de mat iè re p o u r former de 
semblables masses ; et i ° . , u n e substance aussi 
t enace n e p e u t s 'enfoncer beaucoup dans u n 
t e r ra in d 'une cer ta ine consistance , par consé
q u e n t elle doi t o rd ina i rement se t rouver à la 
surface de la t e r re . 

Les antagonis tes de ce système p o u r r a i e n t 
encore p ré tendre que ces masses ont b ien été 
fondues p a r la f o u d r e , mais n o n pas a u x 
mêmes l ieux où on les a t rouvées , et qu 'e l les 
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Y ont été lancées. D 'a i l leurs , Beccaria p ropose , 
à l 'occasion de la pierre d 'Albore to dont n o u s 
avons parlé ci-dessus , cette idée qu' i l che rche 
à appu er par l ' expér ience suivante : si après 
avoi r enfermé une gou t t e d 'eau , on la r édu i t 
en, vapeurs au m o y e n de l 'ét incelle électr ique , 
cette seule gout te acquier t assez de force p o u r 
lancer assez loin un globule méta l l ique ou au t r e . 

On peut r é p o n d r e qu ' i l serait inconcevable 

3ue des masses d 'une n a t u r e un i fo rme , e t si 
ifférentes de toutes les a u t r e s , fussent seules 

sujettes à être lancées de cette man iè re . E n 
core moins peu t -on admet t r e que le t o n n e r r e 
ai t p u lancer des masses aussi cons idérables 
que celles d 'Aken e t d ' A m é r i q u e , si loin d u 
t e r r a in fe r rug ineux où elles au ra i en t dû se 
former . Il ne para î t même pas que l ' expér ience 
al léguée pa r Beccaria puisse être appl iquée a u x 
effets du t onne r r e . 

5. X V I . Développement du système de 
l'Auteur. 

On voit pa r ce qui p récède , que quat re p h é 
nomènes , dont a u c u n n ' a encore p u être exp l i 
qué d 'une maniè re satisfaisante , s 'éclaircissent 
d 'eux-mêmes aussitôt qu 'bn admet l eur o r i 
gine c o m m u n e . Ces phénomènes sont : 

i ° . La n a t u r e s ingulière de la masse de S i 
bér ie et de diverses autres masses semblables 
dans lesquelles on r e m a r q u e des indices de i ù -
sion qui paraissent ne pouvoi r s 'accorder avec 
l'inf lisibilité actuelle de ce fer et sa mal léabi l i té , 
et dont plusieurs par t icular i tés r enden t l 'or igine 
ai p rob lémat ique , qu ' aucune des diverses h y -
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pothèses proposées jusqu ' ic i n ' a p u être géné
r a l e m e n t admise . 

2 ° . Les bolides sur lesquels les physiciens 
on t p roposé tant d ' idées contradictoires en t re 
elles , et p o u r la p l u p a r t opposées à la bonne 
phys ique . 

3 ° . Les étoiles tombantes , sur lesquel les o n 
n 'a éga lement presque r i en de cer tain à d i re . 

4 W . Les masses f e r rug ineuse s , don t la chute , 
a t testée pa r t an t de t émoignages u n i f o r m e s , 
ne saura i t s 'expl iquer d ' aucune au t r e m a 
n iè re . 

L ' idée q u ' o u t r e les corps célestes c o n n u s , 
il existe dans l 'espace u n g r a n d n o m b r e de 
masses plus peti tes formées de mat ières gros
sières ; cette idée , dis-je , pa ro î t r a sans dou te 
in sou tenab le à p lus ieurs pe rsonnes qui se croi
ron t fondées , pa r cela s e u l , à re je ter tou te m a 
théor ie , que lque bien d 'accord qu 'e l le puisse 
être avec les observat ions . 

Cependant cette idée n e peu t pa ro î t r e i n 
croyable , que parce qu'el le est ex t rao rd ina i re 
et n e u v e , ce qu i n 'es t pas u n e raison de la 
r e j e t e r ; et si l 'on veut r e n o n c e r à toute p r é 
vent ion , on t r o u v e r a qu' i l est au moins aussi 
s ingul ier d 'oser a f f i r m e r qu ' i l n 'exis te dans l ' e s 

pace qui sépare les corps céles tes , au t r e chose 
q u ' u n e espèce de fluide élast ique ou à'étfier f 

que de p ré tendre qu ' i l p e u t s'y t rouve r des ma
tières solides. A u surplus , c'est aux observa
tions don t j ' a i déjà r a p p o r t é p lus ieurs , à dé 
cider en t r e ces deux opin ions , à l 'exclusion 
des ra i sonnemens à priori , qu i n e sont peu t -
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être d ' a u c u n poids . L 'aveu de son ignorance 
e s t , sans d o u t e , la mei l leure réponse q u ' o n 
puisse faire à qu iconque d e m a n d e r a i t commen t 
de semblables masses ont pu se former ou d e 
m e u r e r clans cet é ta t d ' i solement ; car c'est 
à -peu -p rès comme si l 'on demanda i t l 'or igine 
des corps célestes. D'a i l leurs , que lque h y p o 
thèse qu 'on puisse i m a g i n e r , il faut toujours 
admet t re de d e u x choses l ' u n e , ou bien que 
les corps cé les tes , à que lques changemens près 
qui ont eu lieu sur l e u r surface , ont tou jours 
é té et se ron t toujours tels qu'ils sont à p r é s e n t ; 
ou bien que la n a t u r e a la puissance de former 
des corps célestes et m ê m e des systèmes ent iers 
de ces corps , de les dé t ru i re et d ' en recom
poser d ' au t res avec leurs débris . O r , cette der
nière opin ion pa ra î t la mieux fondée ; car 
o n r e m a r q u e sur no t re t e r re , dans tous les 
êtres organisés et n o n o rgan i sé s , des a l t e rna 
tives de des t ruc t ion et de r ép roduc t i on , que la 
n a t u r e serait tou t aussi capable d 'opére r plus e n 
g r a n d , la g r a n d e u r et la petitesse n ' é tan t p o u r 
elle que relat ives. D ' a i l l e u r s , plusieurs c h a n 
gemens q u ' o n a r e m a r q u é s dans des astres 
éloignés , v i ennen t à l ' appui de cette o p i n i o n ; 
pa r exemple la d i sparu t ion de quelques étoiles 
observées autrefois , supposé c e p e n d a n t q u e 
ces changemens n e t i ennen t pas a des causes 
pér iod iques . 

M a i n t e n a n t , si l 'on admet que les corps cé
lestes ont eu u n c o m m e n c e m e n t , o n n e peu t 
guè re en expl iquer la fo rmat ion , qu ' en s u p 
p o s a n t , soit que diverses mat iè res disséminées 
aupa ravan t dans l 'espace , fort a u large et dans 
u n état p o u r a ins i dire chaotique , se sont 
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(1) Si l'on admettait cette dernière idée , ne pourrait-on 
pas regarder les étoiles dites nébuleuses , comme autant 
d'immenses amas de matières destinées à former un jour 
des corps célestes? caT ces étoiles observées avec les plus forts 
télescopes, ne se réduisent pas comme les autres à un point 
lumineux , et malgré leur très-faible lumière elles parais
sent ressembler à des disques ou plateaux d'une grandeur 
sensible. ( Note de PAuteur}. 

(a) Ce qui prouve que l'intérieur de notre globe est 
composé de métaux , au moin» pour un quart ou un tiers , 

g é t a u x , 

réun ies en grandes masses pa r lafbrce d 'a t t rac
t ion ( 1 ) ; soit q u e ces corps célestes se sont 
formés des débris de quelque masse b ien plus 
considérable , don t la des t ruc t ion a pu être 
occasionnée pa r u n choc venu du dehors , ou 
p a r u n e explosion d o n t la cause ait é té in té 
r i eu re . Quelle que soit l 'hypothèse q u ' o n ad
met te , on peu t croire a u s s i , sans invra isem
blance , q u ' u n e quant i té considérable de ces 
mat ières sont restées isolées sans former u n e 
g rande masse , et sans se r éun i r à u n corps c é 
leste , soit à cause de l eur é l o i g n e m e n t , soit 
parce q u e leur m o u v e m e n t d ' impuls ion se sera 
t r ouvé dans u n e d i rec t ion contra i re , et s u p 
poser qu'elles con t i nuen t de se mouvoir dans 
l ' immensi té de l ' e space , j u squ ' à ce qu'el les ar
r ivent assez p r o c h e d 'un corps céleste p o u r en 
êt re a t t i rées et y t o m b e r , en occas ionnant des 
météores semblables à ceux qui font l 'objet de 
cet ouvrage . 

U n fait r e m a r q u a b l e , c'est que ces masses 
soient p r inc ipa lement composées de Ici- ; car 
non-seu lement ce méta l eèt abondan t à la sur
face de no t re globe ( 2 , ) , et est u n des pr incipes 
const i tuans de beaucoup d ' an imaux et de vé -
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ce sont les expériences faites par Maskclyne ( Philos. 

Trans. vol. 65 5 n 0 3 . 4°* j 4 ' ) - ) s u r k'1 force d'attraction , 
(pue la montagne granitique de Shehalien en Ecosse exer
çait sur un fil à plomb : c'est aussi ce qui résulte des calculs 
faits à ce sujet par Hurter {Philos. Trazis. volume 6 8 , 
n°. 3 3 ) . 

Volume i5. H h 

gé taux , mais encore les phénomènes m a g n é 
tiques font p résumer qu' i l s 'en t rouve , dans 
l ' in té r ieur de la t e r r e , u n amas cons idé rab le , 
d 'où l 'on peut conjecturer que le fer est u n e 
des substances qu i con t r ibuen t le plus à la for
mat ion des corps cé'estes , auxquels il est peut -
être nécessaire , pa r la force magné t ique qu ' i l 
possède exc lus ivement , ainsi que pa r la po la 
r i té qui l ' accompagne . 

Si la théorie p récéden te est exacte , il est à 
croire que diverses au t res substances q u ' o n a 
reconnues dans les pierres tombées du c i e l , 
telles que le soufre , la s i l ice , la m a g n é s i e , e t c . 
n e sont point part icul ières à no t re g l o b e , mais 
qu 'e l les sont du nombre des ma té r i aux qui en
t r e n t dans la composi t ion de tous les corps c é -

1 lestes. 

S. X V I I . Recherches qui restent à faire. 

P a r m i les diverses masses don t n o u s avons 
par lé dans le p a r a g r a p h e 8 , il en subsiste enco re 
p lus i eu r squ i mér i tera ient d 'ê tre examinées avec 
plus de soin. Les qua t re masses de Trans i lvan ie 
( §. 8 À\ ) qui furent envoyées à Vienne , s'y 
t rouven t probablement e n c o r e , soit dans le t r é 
sor impér ia l où on les déposa , soit dans le ca
bine t d 'His toire na ture l le . Dans ce cas M . S t ù t z , 
à qui l 'on doit la connaissance de plus ieurs faits 
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de ce g e n r e , serait p lus à por tée que tou t au t r e 
d e nous en donne r u n e no t ice . 

Il serait aussi à désirer q u e les physiciens qui 
pou r r a i en t en avoir l 'occasion , examinassent 
et décrivissent avec soin la masse de T h u -
r inge ( §. 8. / . ) , qui fut t ranspor tée à Dresde , 
et qu i s'y t rouve p robab lemen t e n c o r e , soit 
dans le cabinet é l ec to ra l , soit dans que lque 
a u t r e col lect ion , celle ( J. 8. n. ) qui fut d é p o 
sée dans la Bibl io thèque pub l ique de Berne ; 
et celle ( §. 8. i. ) d ' E n s i s h e i m , qui est p roba 
b lement encore a t t achée à u n e cha îne dans 
l 'église de ce l i e u , supposé que cet te dern ière 
masse n ' a i t po in t été mise en l iber té , d 'après 
l 'usage ac tue l l emen t r eçu en F r a n c e de d é 
t ru i r e les églises ( i ) j et enfin celles q u i p o u r 
ra ien t se t rouve r dans d 'au t res cab ine t s . P e u t -
ê t re faudrait- i l aussi faire a t t en t ion à p lus ieurs 
des masses de fer t rouvées pa r M . N a u w e r k , 
sur- tout à celles qu i pa ra î t r a i en t ressembler a u x 
au t res de ce g e n r e , soit par u n e écorce fer
r u g i n e u s e ou p a r que lque autre carac tè re dis-
tinctif. 

U n e chose qui mér i tera i t éga lement des r e 
cherches et des expér iences , c'est l ' ex t rême 
mal léabi l i té du fer de la masse de Sibérie , et 
son infusibili té l o r squ 'on le t ra i te sans addi
t ion a u feu ord ina i re , quo ique cette m ê m e 
masse paraisse év idemment avoir é té fondue . 

N e parv iendroi t -on pas à en fondre u n pet i t 
f ragment au moyen de la combust ion dans 

(0 L'Auteur écrivait en i79<i- Depuis la révolution cette 
pierre a été transportée à Colmar ? où elle se trouve dans 1A 
bibliothèque de l'École centrale. 
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l ' o x y g è n e , à l 'aide d ' u n miroi r a rden t , o n 
pa r la décharge d 'une très-forte bat ter ie élec
t r ique ? 

Le fer resterait-i l mal léable après u n e sem
blable fusion opérée sans mélange d ' a u c u n 
corps combust ib le , ou bien deviendrai t- i l cas
sant comme de la fonte ordinai re ? 

Il faudrai t en examine r au microscope de 
t rès-pet i ts globules p o u r reconna î t re s'ils c è 
d e n t sous le m a r t e a u , soit à c h a u d , soit à froid. 

Le fer de plusieurs au t res masses semblables 
é tan t aussi très - mal 1 éa Ы e , ne se comporte- t- i l 
pas comme celui de Sibérie q u a n d o n Je t ra i te 
de la m ê m e man iè r e ? 

Remarque- t -on les mêmes par t icular i tés lors
q u ' o n fond sans mélange d u fer en barres or» 
dinaire ? 

Le fer de ces diverses masses ne se r a p p r o -
che-t-il pas , à p lus ieurs é g a r d s , de l 'acier p lu
tôt q u e du fer forgé , comme o n p e u t le c o n 
jec ture r pa r la descr ipt ion de la masse d 'Aken? 

Pu i sque les bolides sont des phénomènes 
rares , et qu 'on a plus r a r e m e n t encore l 'occa
sion d 'observer l eur chu t e d'aussi près qu 'on le 
fit à A g r a m , U f a u d r a i t , toutes les fois q u ' o n 
en aperçoi t un , f a i r e , a u t a n t que possible , at
ten t ion à sa d i rec t ion , examiner s'il ne se 
t rouve p o i n t , au lieu o ù l'on croit l 'avoir vu 
t o m b e r , des pierres analogues à, celles don t il 
s ' ag i t , et faire c reuser a u x endroi ts où l 'on ro-
inarquerai t dans la ter re des enfbncemens q u ' o n 
croirai t n 'avoir po in t existes p récédemment , 
pou r voi r s'il ne s'y t rouvera i t pas que lque 
niasse f o n d u e , soit ter reuse , soit méta l l ique . 

Il faut aussi r e m a r q u e r si le ciel est clair ou 
H h 2 
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chargé de n u a g e s , s'il y en a au moins que l 
q u ' u n qu i puisse faire supposer l 'existence 
d ' un orage accompagné de tonne r re , et si à-
p e u - p r è s dans le même tems , d 'autres ont ob 
s e r v é , dans des l ieux plus ou moins é lo ignés , 

3uelque p h é n o m è n e ana logue ou que lquechose 
' ex t raord ina i re . E n g é n é r a l , on ne peut q u e 

p roposer p o u r modèle , la condui te que t int en 

Îiareil cas le Consistoire épïscopal d 'Agram , 
orsqu' i l entendi t par ler d ' un météore singulier ; 

il e n v o y a , sans le moindre d é l a i , des personnes 
chargées d ' examiner le fait sur les l ieux m ê m e s ; 
on écouta séparément u n g r and nombre de té 
moins , et on en dressa un procès-verbal rédigé 
d ' un style simple , et p o r t a n t tous les carac tères 
de la véri té : c ' é t a i t , sans c o n t r e d i t , ce q u ' o n 
pouva i t faire de plus sage et de mieux ra i sonné . 
Plus ieurs p e r s o n n e s , qu i r ega rden t leur pays 
comme le seul pol icé , n e se sera ient p r o b a 
b lement pas a t tendu , en ij53 , à t rouver t an t 
d ' instruction d a n s u n e peti te v i l l e d e l a H o n g r i e . 

Tou t e s les fois qu 'on observe que lque météore 
ex t raord ina i re , du genre de ceux don t n ous nous 
occupons i c i , il serait à désirer q u ' u n physicien 
c o n n u i n d i q u â t , dans les papiers publ ics , quels 
son t les pays d 'où il désire sur - tout obtenir des 
in format ions : c'est ce que fit Silberschlag à 
l 'occasion du bol ide décr i t par l u i , qu i p a r u t 
en 1762 . 

Il serait aussi à désirer que plusieurs p h y 
siciens , habi tans des pays situés à u n e cer
ta ine distance l 'un de l ' au t re , observassent en 
même- t ems les étoiles tomban tes , dans l a 
même par t ie du c i e l , et qu'i ls eussent l ' a t ten
t i on de r emarque r leur d irect ion a p p a r e n t e , 
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afin qu 'on p û t dé te rminer leur h a u t e u r et l eu r 
véri table rou te pa r le calcul de la para l laxe . 

Le mei l leur moyen de profiter du peu teins 
qu 'el les restent v is ibles , ce serait de m a r q u e r 
auss i tô t , sur u n globe céleste ou sur u n p l a 
n isphère , qu 'on aura i t soin d 'avoir sous la 
m a i n , la r o u t e qu 'el les au ra i en t semblé t en i r 
dans le ciel. 

Des recherches semblab les , faites avec s o i n , 
peuvent seules décider u n jour si l 'on doi t a d 
me t t r e l 'hypothèse que j ' a i proposée dans cet 
ouvrage , et que tan t de raisons concouren t à 
r end re a u moins plus probable q u ' a u c u n e de 
celles qu 'on a mises en ayant jusqu ' ic i . 

F I N D U Q U I N Z I È M E V O E U M E . 

II h 3 
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guille aimantée. •—• 5°. D u magnétisme des mines de fer. 

— V U . De la lumière , •j'i. — i° . D e la nature et de la propaga
tion de la lumière. —• D e l'aurore boréale. — 2° . D e la réflexion 
et de la réfraction de la lumière. .— D e la lumière décomposée 
ou des couleurs. — D e l'arc-en-ciel. — Des anneaux colores. — 
D e s couleurs des corps. — 4°- * a vision naturelle. — Structure 
de l'œil. — D e la manière dont s'opère la vision. — Des illusions 
d'optique. — 5". De la vision aidée par l'art. — Double réfraction. 
—• De la vision aidée par les inslrumens. — Des télescopes , des 
microscopes , et des lunettes achromatiques. 

JNOTICE sur un Combustible fossile de nature particulière; 

extrait par J. F . Daubuisson 77 

— Caractères et propriétés , ibid. — Gisement, 78. 

H h 4 
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Anoonces concernant les mines , les sciences et les arts. 
F a g e 79 

I. Sur l'Agustine ibid. 

IL I\ote sur l'emploi de la fonte dans la construction des 
ponts ibid. 

III, Observations sur les Volcans de l'Auvergne, suivies de 
liCtc; sur divers objets , recueillies dans une courseminéra-
logique , faite en l'an 10 ; par Lacoste de plaisance, . 80 

№ . 86 , BRUMAIRE AN X I I . 
Analyse du Béril de Saxe , dans lequel M . Tromsrlorf a 

annoncé l'existence d'une terre nouvelle qu'il a nommée 

Agustine ; par le Cit. Vauquelin ö l 

Notice sur l'exploitation des Houillères de Waldenburg 

en Silésic j par J. F. Daubuisson 88 

— Position géologique (les houilles de WALDENBURG , 90. — Tr;i-
vnil île prépiration , 96. — Exploitation proprement dite. IBID. —• 

Carbonisation des houilles à Waldenburg , 102. 

Note de M. W a g n e r , sur un Essai fait avec de la tourbe 
dans une fonderie de 1er, par Lampadius ; extrait, par le 
même 104 

Notice sur les Puits qui entretiennent la Saline de Moni -

morot, près Lons-le-Saunier (l)épartementdu Jura ) . n i 

— Tableaux des produits de ces puits , 113 , 11̂  et 115. — R é -
capiluiHt'.on des quantités d'eau qui sont sorties de ces mêmes 
puits et qui ont été mises en graduation ,116. 

Notice sur la Fontaine de la fumerole , à la Solfatare de 
. l'ouzzoles 118 

Considérations généh.ai.es sur les Couleurs , suivies d'un 
procédé pour préparer une couleur bleue aussi belle que 
l'outremer ; par le Cit. Tlienard 1 a8 

Mémoire sur l'Administration des Mines en Allemagne , 
et sur les lois relatives à cette partie 5 par le Cit. Dubaincl 
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№. 87 , FRI M A I R E A S T X I I . 

Nouvelle méthode d'assigner la direction des percemens 
dans les mines , et de tracer les plans des ouvrages sou
terrains ; par J. F. Daubuisson 161 

— Art. 1 « . Problème général auquel peuvent être ramenés Aï-
rectement ou indirectement tous les problèmes que Ton peut pro
poser sur les percemens , 162. -— Division de ce problême en deux 
parties , ibid. — Première partie. Déterminer la position d'un point 
donné dans une mine 3 i63 . — Solution, ibid. et suiv. —- Seconde 
partie. Déterminer la longueur et la position d'une ligne comprise en
tre deux points donnés de position M 167. —* Solution , ibid. et suiv. 
•— Application du problème général , 169 et suiv. — Art. II. D e 
la forme et de la confection des États ., 172. — Ait . III. Des Plans 
et autres Dessins de mines , 177. 

Essai fait dans une Fonderie de feT du Tyrol , avec de la 

Tourbe carbonisée et non carbonisée ; extrait par le 

même 106 
— Tableau des essais faits avec la tourbe carbanïsée , 193. — 

Conclusion de ces essais , î y j . 

Notes sur le Platine ; par M . Mussin. Pushkin. . . 19.5 

père , membre de l'Institut de France, et inspecteur des 

mines PaSe 

Sur l'emploi de la Steatite dans l'art du graveur en pierres 

fines ; par Ch. de Dalberg. Erfurt , 1800. Lu à l 'Acadé

mie des Sciences utiles d'Erfurt, le 3 octobre 1799. Tra

duit de l'Allemand par le Cit. Leschevin , commissaire 

des poudres et salpêtres i 5 o 

Annonces concernant les mines, les sciences et les arts. i 5 6 

I. Notice sur les Terres à pâtes de couleurs. . . ibid. 

II. Sur la force et l'extensibilité des filamens du Lin de la 
N o u v e l l e - Z é l a n d e , comparées à celles des filamens de 
l'aloès-piUe, du chanvre , du lin et de la soie. {Eoctra.it 

d'un Mémoire lu. à l'Institut national f par le Cit. La-

billardière. ) i5o, 
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NOTICE sur les Moyens de désinfecter l'Air , et sur l'usaga 

des appareils.déiin£ectans Page 202 

— T. Observations préliminaires , IBID. — II. Moyens de désin
fecter l'aii-, 2o3. — III. Appareils riesinfectans, 204. — i1*. Appa
reil désinfectant portatif, IBII, — 2 U . Appareil désinfectant per
manent , 2 0 Ô . 

EXTRAIT d'un Ouvrage de M R . J. P . Fragoso de Siqueïra , 

ayant pour titre : JKurze Bcsclircibung aller Amalgamir 

und Schmelzarbeiten , etc. ou Description abrégée de 

tous les travaux, tant d'Amalgamation , que des Fon

deries qui sont actuellement en usage dans les ateliers 

de Halsbriick , près de Freyberg; par le Cit. Houry , in

génieur des mines 208 

•—PREMIHE PARTIE. Procédés employés dans l'atelier d'Amalga
mat ion, 210. — Aperçu historique tic l'amalgamation en Saxe, 
IBID. — Art. I. Du choix tles Minéraux qu'on amalgame , de leur 
préparation et de leur composition, IBID. —Arr . II. T)A grillage 
îles minerais à amalgamer, 212. — Art. III. De la manière de 
passer à la claie , tle tamiser et de moudre la mine grillée , 214. 
•—• A n . IV, D r l'amalgamation ou trituration de la farine minérale 
avec le mercure , poui en extraire l'argent , 2 1 6 . — Art. V. De la 
filtration tlu mercure chargé d'argent, 21IÎ. — Art. V I . Du lavage 
cíes résilias de l'amalgamation . iru'tz. — Art. VII . D e la distilla
tion rie l'arr-algame , pour séparer l'arpent tlu mercure, 219. — 
Art. VIII . De la fonte et de l'essai de l'argent, provenant de la 
distillation de l'amalgame , 221. 

— SECUNDE PARTIE. Procédés employés dans l'atelier îles Fonde
ries , 222 — Art. I. D e la Fnnre crue , IBID. — Art. II. D e l'enri
chissement de la matte crue ou fonte d'enrichir , 225. — Art. III. 
D u grillage de la mat te crue , de la matte enrichie , des guiones tle 
plomb , tles minerais maigres et de la fonte au plomb , 226. —• 
Art. I V . De la tonte tle la matte de plomb , pour la réduireen matte 
c!e cuivre , et tle son grillage avant de la fondre , 2^0. — Arl. V . 
D u grillage et tic la fonte des mattes de cuivre, pour les réduire en 
cuivre noir, ?.'•>!. — Art. V I . De l'opération rie l'.itinage de l'ar
g e n t , aja . — Art. V U - Du ralrahhissement ou refunre de la ]i-
tliarge , et de l'affinage du plomb qui en provient, 234. — Arr. V I i I . 
D u rafraîchissement ou refonte tles crasses provenant fie l'afiinage 
de l'argent et tle celui de cette refarte, 235. — Art. IX. Du raffi
nage de l'argent, 236. —• Supplément , 2Ü1). 

ANNONCES concernant les mines , les sciences et les arts. 240 

I . Sur du Carbone contenu dans l'Amphibole ; par M. Lam-

padius . . . ibid. 

II . Traité de l'Aménagement et de la Restauration des Boi* 
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' № . 88 , N i v o s E A N X 1 1 . 

ANALYSES COMPARÉES de plusieurs espèces de Talcs ; par le 
Cit. Vauquelin 241 

—• Analyse du talc flexible laminaire , 2^2. '— Analyse du talc 
compact de couleur rosée , a^* — Analyse du talc compact jau
nâtre ( pierre de lard) , ibid. — Observations , 2^.8. — ÍS¡ote sur 
l'analyse de la craie de JJrianfon , ibid. ( Voyez a ce sujet , dans 
VKrrata du vol. i5 ( le résultat de l'analyse de cette substance ) . 

NOTICE sur la Structure minéralogique de la contrée de 
Sala en Suède ; par M . d'Andrada 249 

DESCRIPTION d'un nouveau Mécanisme pour contre-balan-

cer les cables et les chaînes employés dans les puits de 

mines ; par M . Wil l iam Featherstonhaugt . . . . 260 

SUR la Scintillation des Eois charbonés. Extrait d'une Lettre 

du Cit. Lemaistre , inspecteur général des poudres èt sal

pêtres , au Conseil des Mines de la République. (La Fèref 

le 2a brumaire an t a ) 2.65 

SUR la Fabrication du Fer et de l'Acier dans les Forges DE 

la Styrie ; par le Cit. Rambourg , maître des forges DE 
Troncáis , correspondant de la Société Philomathique DE 

Paris , et membre de la Société d'Encouragement pour 

l'industrie nationale. . . . . . . . . . 271 

— 1 ° . Gisement des minerais de fer, ibid. — 2 0 . Traitement des 
minerais de fer dans les hauts fourneaux , 2-5. (La mite au 2Vu-
yiéro suivant. J 

et Forêts de la France , Ouvrage rédigé sur les manuscrits 

de feu M. de Pertliuis, membre delà Société d'Agriculture 

du Département de la Seine ; par son fils, ancien officier 

du Gén ie , et membre de la Société d'Agriculture du D é 

partement de Seine - e t - M a r n e , i vol. in-Q°. A Paris , 

chez Aime. Huzard , rue de l'Eperon Saint-André-des-

Arcs , n°. 1 1 P a o e 2 4 ° 
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№. 89, P i U V I O S E A N X I I . 

Aperçu des richesses minérales, des Mines , Usines et Bou

ches à feu que renferme le Département de la Sarre ; par 

le Cit. Duhamel fils , ingénieur en chef des mines. 3 2 i 

— 1". Substances minérales , IBID. — Houil les , IBID. — Minerais 
de fer , 322. — Sanguine , 3a3. —• Cuivre , 324 — Plomb , IB'D. —• 
Mercure , Jz5. — Sulfure de z inc , IBID. — JUanp.mèse , -̂ 26. — 
Salines ou sources sa l ée s , 327. •—• Montagne biû! nte , IBID.— 
Tourbe, 329. —• 2 P. Lithologie , IBID. et SUIV. — 3U. Fi.nt'.pries do 
1er, Forges , Usines et Bouches a feu , 31s. — Forges et Fonderies 
de 1er , IBID. — Aciéries , 3)3. — Fabrique d'insrrumens et d'oji-
tils , IBID. —• Ferblanterie , 334- — Fabrique de tôle , IBID. — A l u -
ncrie , IBID. — Sel ammoniac, IBID. — Sulfate cie magnésie , 335. 
— Bleu de Prusse , IBID. — Fabrique de noir de fumée , IBID. — 
Faïencerie , 336. —• Poteries , IBID. — Verre i i e s , IBID. 

Mémoire sur la manière d'extraire et de préparer la tpurhs 

dans les provinces de Hollande et d'Utrecht ; et sur les 

avantages qui résulteraient, pour le Département de la 

Somme, de l'adoption d'une partie des procédés hollan

dais j par le Général Dejean , Conseiller d'Etat, et D i 

recteur-Ministre de l'administration de la guerre. . 337 

•— 5.1. Extraction et préparation de la tourbe, IBID. — 5.II. d o n -
jectures sur la formation de la tourbe , 3:Í4- — 5- I I I . Aperçu sur 
les deux principales manières d'extraire la tourbe dans le départe
ment de la Somme ; avantage de la méthode hollandaise, 36o. 

Observations sur le Mémoire relatif à la direction d e s peF-

L\YFtr.xrovs sur l'origine de disorses Masses de fer natif, 

et notamment de celle trouvée par Pallas en Sibérie. Tra

duites de l'Allemand de M . Cliladni , par Eugène Coque

bert PAEE a 8 6 

— F.T. Exposition , IBID. — 5 . II. Remarques générales , 2S7. — 
i. III. Récit de quelques observations, 293. — 5. IV. Réfutation 
de divers systèmes proposés jusqu'ici, 3o4- — î . V. !Nature des 
W i d e s , 3i3. — 5. VI. Étoiles tombantes , 3i5, — ç. VII . Eli'etï 
observés ilans les lieux où des globes de l'eu étaient tombés, 3nj. 
( LA SUITE AU NUMÉRO i;o, ) 
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eemens dans les raines , etc. inséré dans le № . 87 de ce 
Journal ; par J. F . Daubuisson Раце З 7 1 

NOTES sur le même sujet r par A. B . . . . . . 3j5 

— Réflexions sur la méthode de M. Scheirihauer, ibid. — Cette 
méthode consiste à déterminer les positions de tous les paints ex 
tremes des stations, en calculant leurs distances positives ou n é 
gatives à trois plans perpend'Culaires ( un méridien, un plan ver
tical perpendiculaire au m é / i d i e n , et un plan horizontal ) , ihid. 
— Avantages de cette méthode , ibid. — Ses applications, З75 et 
З76. — Cette méthode a été décrite par M. Lempo , ibid. ~ Modèle 
«lu tableau des opérations géodésiques laites dans une mine , d<7ftné 
par M. Lempe, ibid. — Remarque sur ce tableau , ibid. — Obser
vations sur la boussole dont les mineurs font usage , —Quelle 
est la division qu'il convient d'adopter à l'égard de la bousso le , 
З77 et З78. — Réponses aux objections qui ont été laites contre 1д 
niétbode de M. Scheidhauer , З78. — Remarque sur l'emploi de la 
boussole suspendue j et sur les instrumens dont on devrait taire usa^e ' 
pour lever les plans des mines*, З75. 

SUITE DU MÉMOIRE sur la fabrication du Fer et de l'Acier 

dans les Forges de la Styrie; par le Cit. Rambonrg ; maî

tre des forges de Troncáis , correspondant de la Société 

Philomathique de Paris , et membre de la Société d'En

couragement pour l'industrie nationale З80 

- 1 3° . Fabrication de l'acier brut, ibid. — 4°- Fabrication de l'a
cier rairirié , 3tio. ( La suite au Numéro suivant. ) 

ANNONCES concernant les mines, les sciences et les arts. З07 

I. Note sur la Tourbe rendue compacte par une manipula

tion particulière ibid. 

II. Sur les Ochres de Saint-Pourrain et de Saint-Amand, 

par les Cit. Mérafc-Guillot , etc З98 

III. Note sur un accident arrivé dans les mines d 'Anzin , 

près Valenciennes /¡00 

№ . 9 0 , VENTÓSE AJÍ X I I . 
Sun un nouveau gisement du Titane ; par le Cit. Héricart 

de Thury , ingénieur des mines 4 0 1 

— 5.1. Gisement DU TITANE, ET OPINION sur L'ÉPOQUE DE sa FOR
MATION , ibid. — 5. H, NOUVEAU GÎTE DU Ti tane DANS DES TERRAINS 
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autres que ceux de première formation , et con tirution physique1 

du pays de ce nouveau £Îte , 4° i - — i. III• Découverte du Hlnn ùe 
T i t a n e , i,oS. — 8, IV. 1S ature de la montagne , 406. — !. V. Filon 
de Lcschaux, sa composition et sa manière d'être , ibid. — S. VI. 
Essais pour reconnaître le Titane , 409- — 5. VII. Variétés de for
mes et de couleur de ce Titane oxyde , 410- ~ S. VIII. Annota
tions , .f 12. 

NOTE sur l'Analyse du Titane de Moutiers. (Extrait d'une 

lettre du Cit. Hassenfratz , ingénieur en chef, professeur 

de minéral urgie à l'Ecole pratique des mines, à l'ingénieur 

Héricart-Thury ) Page ^"h 

EXTRAIT D'UX MÉMOIRE sur la manière de fabriquer les 

Essieuxd'arlillerie à l'usine de Halberg, près Sarrebruck, 

pour le service de l'arsenal de Metz ; par l'ingénieur des 

mines Héron-Villefosse , Commissaire du Gouvernement 

Français près les mines et usines du Hartz. . . . 

— Première partie. Fabrication de la loupe et des mises d'es-
l i e u , ibid. — Seconde partie. Fabrication du corps d'essieu et 
ébauche tota le , 4'6. — Observations essentielles pour le travail 
des mises d'essieu, 4r7* — Troisième partie. Fabrication des fu
sées et achèvement de l'essieu, 41C". —Quatrième partie. Con
sommations et produits , 419. — Cinquième partie. Emploi de 
tems , 420-

INSTRUCTION sur la Fabrication des Lames figurées. ( Œ u v r e 

posthume de Clouct). . 4 2 1 

— 5 I. En quoi contite l'art de fabriquer les lames figurées, ibid. 
— {. I I , III et IV. Nature que doivent avoir les aciers et fers pour 
ce genre de fabrication , 421 , 422 e t 42 -̂ — Comment on doit pré
parer les étoffes figurées , ibid. — $. V. Moyens qu'il convient 
d'employer pour obtenir les dessins qu'on désire , 42f. — 5- V I . 
Méthode générale à suivre pour obtenir les étoffes figurées et 
leur donner la solidité nécessaire , \zh. — $. V I I et VJII. AuTres 
méthodes dont on peut faire usage, 4z5 et 426. — 5. IX. Réflexions 
sur la méthode usitée dans les fabriques des lames d'armes blan
ches , 427- ~ 5. X . Remarques sur le corroyage de l'acier , 428. 
— Ç. X I . Dans quels cas on peut emplover la méthode dont les 
peintres en mosaïque et les ébénistes font usage , ibid. — 5. XII. 
On p e u t , par le moyen des méthodes qu? l'Auteur propose, exé 
cuter toute sorte de dessins , 429. —S- l i l l l . Construction de la 
figure de base d'une baguette qui donnera à la section , qui pas
sera par l'axe de torsion d'un cylindre ou d'un prisme à base car
i é e , un contour demandé ]_4̂ Q-
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IN n u MÉMOIRE sur la fabrication du F e r e t de l ' A c i e r 

d a n s les Forges de la Styrie ; par le Cit. Rarnbourg , 

m a î t r e d e s forges de T r o n c á i s , correspondant de la S o 

ciété Philomathique de P a r i s , et membre d e la Soc i é t é 

d'Encouragement pour l'industrie nationale. Page 436 

— 5° . Fabrication du fer , ibid. 6 ° . — Observations générales , 
443. 
m DES RÉFLEXIONS sur l'origine de diverses Masses de 

fer natif , et notamment de celle trouvée par Pallas , en 

Sibérie. Traduites de l 'Allemand de M . Chladni , par 

Eugène Coquebert 44^ 

— 5. VIII . Eremples de pierres tombées du c ie l , Vid. — 5. I X . 
Description de la masse de fer natif, trouvée par Pallas, et de 
quelques autres semblables , — 5. X . Preuve que l'origine de 
ces masses de fer ne peut être neptunienne , 462. — 5. XI . Preuvr g 

que ces masses ne sont point le produit d'une fusion artificielle, 
4"4- — XII. Preuves que ces masses n'ont point été formées par 
l'incendie d'une forêt ou d'une jcouche de houil le , 466.— 5. XIII . 
Preuves que ces masses ne sont point d'origine volcanique, 467. 
— 5. X I V . Preuves que ces masses n'ont point été fondues par le 
tonnerre , 468. — S. X V . Motifs pour croire que ces masses sont 
dues à une même c a u s e , 469. — 5. XVI . Développement du sys 
tème de l 'Auteur, 477- — {• XVII . Recherches qui restent à 
faire , 481. 
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E T T A B L E A U X 

CONTENUS dans le quinzième Volume. 

№ . 85. P i ANCHE I. Appareil pour saturer les Alkalis 
d'acide carbonique. 

86 . II. Fontaine de la Fumerole ? à la Sol
fatare de Pouzzoles. 

— 87 . 1 I I I . Plan des raines. 

_ — 8 8 . 1 • I V . Nouveau Contre-poids pour les ca
bles et les chaînes employés dans 
les mines. 

— 8 9 . V . Extraction et préparation de la 
Tourbe. 

—— 90. — — — — — V I . Fabrication des Lames figurées. 

— - 86 . TABLEAUX des produits des puits qui entretiennent 
la Saline de Mont -Moio t , p. 113 t 

I i 4 7 n 5 e t n 6 . 
- 87 . 1 1 1 État d'une opération géométrique faite 

dans la mine de JSf. . . . , le . . . . 
an. . . . ; page j J?>. 

87. • Essais faits avec la tourbe carbonisée , 
page 193. 

.. 87 . i. . ... Résultats des essais précédens j p. 194. 
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